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I N T R O D U C T I O N 

L' idée de ce t te é t u d e nous a é té fournie p a r 
M. l ' abbé Desi lve, doc teu r ès- let t res , a u t e u r de 
p lus ieurs t r a v a u x h is tor iques sur Sa in t -Amand . 

Le t e x t e de la C o u t u m e de S a i n t - A m a n d é ta i t 
r es té inédi t , nous le publ ions d ' ap rès les meil leurs 
manusc r i t s . 

U n bref c o m m e n t a i r e suit l ' édi t ion cr i t ique. Il 
renferme d 'assez n o m b r e u x rense ignements em
p r u n t é s pou r la p l u p a r t a u x Archives munic ipa les : 
il es t de p remiè re main . 

U n devoir de reconnaissance nous oblige à re
mercier les amis des é tudes h is tor iques en F l a n d r e 
qui nous o n t r e n d u la t âche p lus facile ou plus 
a t t r a y a n t e : M. le Professeur Collinet, d o n t la par 
t icul ière bienvei l lance s 'est manifes tée en m a i n t s 
conseils p réc ieux de d i rec t ion ; M. le Professeur 
Giffard; MM. les abbés J . e t I. Desilve, qui nous 
o n t ob l igeammen t p rê t é leurs manusc r i t s e t donné 
leurs encou ragemen t s . N o u s ne pouvons o m e t t r e , 
à ra i son des facilités de t r ava i l qu ' i ls on t bien 
vou lu nous accorder : MM. Croix, b ibl io thécaire de 



la ville de S t -Amand ; M. F l amen t , archiviste 
de Sa in t -Amand ; M. Vermaere, des Archives du 
Nord ; M. Hénau l t , Archiviste de Valenciennes ; 
M. Hocque t , directeur des Archives de Tourna i ; 
M. Poncelet , d i recteur des Archives de Mons ; 
M. He rmans , directeur des Archives de Malines. 



P R E M I È R E P A R T I E 

T E X T E DE LA COUTUME 





C L A S S E M E N T D E S M A N U S C R I T S 

Afin de faciliter l ' intell igence du t e x t e c r i t ique 
e t des va r i an t e s , nous donnons la liste des ma
nuscr i t s que nous avons pu uti l iser ou examiner , 
les l e t t r es qui les r ep ré sen ten t , les carac tè res qui 
les d i s t inguen t et l 'opinion qui nous semble exac te 
sur l ' impor t ance de chacun d 'eux . Les manusc r i t s 
A, B , C, D pa ra i s sen t p résen te r u n t e x t e p resque 
pur , i n d é p e n d a n t de t o u t e add i t i on ou commen
ta i re : nous croyons devoir les m e t t r e hors r ang 
et leur affecter u n c lassement en valeur . Nous signa
lons ensu i te les au t r e s d ' ap rè s leur lieu de dépô t : 
m a n u s c r i t s des archives , manusc r i t s des biblio
thèques , manusc r i t s a p p a r t e n a n t à des par t icul iers . 

A. B ib l io thèque munic ipa le de Saint -
A m a n d : N° 7. 

28 cm. de h a u t e u r , 20 cm. de largeur . Pap ie r 
avec c o u v e r t u r e en pa rchemin . 32 folios d o n t 24 nu
méro tés e t 10 res tés blancs . Bonne écr i tu re cursive. 

Au folio 1 r° non chiffré, l 'on v o i t : « Cous tumes 
de la ville e t t e r re de S t -Amand-en -P eve l e » 
e t la s igna tu re de Sellier; « P a r a m o u r et 
p a r a rmes | l 'on me voira fleurir j car en su ivan t 



les Dames | je veut vivre et morir | e t la griffe 
du même Sellier ; « A Monsieur, Monsieur de 
Varenghien de Flory, conseiller au Pa r l emen t à 
D o u a y », sur bande imprimée. Monsieur de Waren-
ghien a donc possédé les manuscr i t s . D ' au t r e par t , 
Sellier, greffier de la ville de Sa in t -Amand, en est-
il l ' auteur ? nous c ro jons au contraire que le 
manuscr i t n 'es t pas de la main de Sellier. Pour 
nous, les caractères paléographiques témoignent 
d 'une ancienneté plus reculée : il para î t , de même 
que le manuscr i t B , plus ancien que le manuscr i t 
C qui, lui, por te la da te certaine de 1610, et nous 
inclinons à le localiser dans la deuxième moitié du 
1 6 m e siècle. 

Le folio 31 verso énumère les « sallairs deuz 
a cause du relief de quelque fief liège tenu de 
l 'abbaie de Sainct A m a n d ». 

Le manuscr i t n ' a pas été collat ionné, mais 
on n 'y peu t relever que quelques fautes : il est, à 
notre avis, le meilleur de tous ceux que nous avons 
pu examiner et très rapproché de l 'original. 

B . Archives dépar tementa les du Nord, 
série C ( In tendance du Ha inau t ) , ar t . 834. 

28 cm. de hau teur , 19 cm. de largeur. 17 folios. 
Couverture en papier assez délabrée. Ecr i ture 
cursive plus ou moins soignée. Le scribe inconnu 
a eu des distract ions mais le manuscr i t a été colla
t ionné, comme le mont ren t d'assez nombreuses 
corrections marginales ou interlinéaires. Ces cor
rections ayan t t ra i t à l 'o r thographe ou au texte , 
le plus souvent illisibles, paraissent venir d 'un 
au t re scribe (examen du folio 5 r°) mais elles sont 
cependant sensiblement de la même époque que 



la copie. Malgré cela, que lques fautes subs i s t en t . 
Le m a n u s c r i t p r é sen te peu de lacunes . L a d a t e 
n ' e s t pas men t ionnée mais le m a n u s c r i t semble 
a p p a r t e n i r à la 2 e moi t ié d u 1 6 e siècle : les mêmes 
ra isons mi l i ten t , d a n s le m a n u s c r i t A e t d a n s le 
m a n u s c r i t C, en faveur de ce t t e solut ion. Nous 
s o m m e s encore en présence d ' u n t rès bon m a n u s 
crit . 

C - - F a i t pa r t i e de la b ib l io thèque de deux 
é rud i t s a m a n d i n o i s , Messieurs I. e t J . Desilve. 

32 cm. de h a u t e u r , 20 cm. de largeur. Cou
v e r t u r e en c a r t o n pa rcheminé . Pap ie r . Très g rand 
n o m b r e de folios d o n t 131 seu lement o n t é té u t i 
lisés. Nous s o m m e s renseignés sur ce qu ' i l ren
ferme, p a r une t ab le placée à la l r e page e t pa r 
le t i t r e m o d e r n e (18 e s.) du manusc r i t , inscri t sur 
la c o u v e r t u r e : » Cous tume e t n o u v e a u stilz de la 
ville e t t e r re de Sa in t A m a n d en Pevele e t de 
la t e r re contencieuse dud ic t lieu, appendances e t 
d é p e n d a n c e s , p laca rds e t pa s semens y annexés 
ainsi cpie l ' ex t r a i t du t e s t a m e n t de M. Descar-
pent r ies , 1610. » 

34 folios son t consacrés à no t re c o u t u m e . Le 
scribe n ' a pas signé, mais il résul te , c royons-nous , 
de la compara i son des ca rac tè res g raph iques « de la 
c o u s t u m e de la ville et t e r re de Sa in t A m a n d et 
du « p l aca rd t o u c h a n t la défense des marchés de 
laines e t l aye t t e s d a n s le p l a t pays , e t du t r a n s p o r t 
des mesmes marchand i se s » que ce pou r r a i t ê t re le 
greffier de la ville, J o v e n e a u . Quoiqu ' i l en soit, le 
scribe s 'est m o n t r é bon cal l igraphe e t a enjolivé de 
façon a r t i s t i que les t i t res des chap i t res . Le m a n u s 
cr i t n ' a pas é té col la t ionné e t on p e u t y relever 



quelques fautes, n o t a m m e n t deux ou trois bour
dons. 11 semble de la même famille que le manuscr i t 
A. Le folio 4 a disparu et a été remplacé par une 
copie moderne de langue rajeunie : « Chapi t re I I I . 
Const i tut ion du Bailly général e t ce qui dépend de 
son office. » 

E n somme, encore un manuscr i t de valeur et 
avec lequel il faut compter . 

D . - - Bibl io thèque des Archives dépar temen
tales du Nord : N° 71 . 

28 cm. de hauteur , 17 cm. de largeur. Sur 
papier avec couver ture en parchemin. 46 folios 
chi frés dont 8 restés blancs. Ecr i ture cursive assez 
peu soignée, lisible cependant . Si le scribe n 'est 
pas versé dans son a r t , il est du moins at tent i f et 
quali té aussi précieuse que rare, il sait ce qu'i l 
écrit. Il signe au hau t du folio 39 recto : « Fran
çois Boulenger. 1692 ». Malgré les corrections du 
scribe qui a relu lui-même son t ravai l , on peu t 
encore rencontrer quelques fautes et de rares omis
sions. La da te re la t ivement récente de 1692 fait 
prévoir que l 'or thographe a été rajeunie. Le manus
crit C, d'ailleurs proche pa ren t des précédents , s'im
pose aussi à not re a t ten t ion . 

K . - Bibl iothèque des Archives dépar temen
tales du Nord : N° 95. 

23 cm. de h a u t e u r , 19 cm. de largeur. Sur 
papier avec couver ture en parchemin. 38 folios. 
Divisé en 29 chapi t res comprenan t 190 articles. 
L ' examen de la forme ne pe rmet pas de le faire 
remonter plus h a u t qu ' au 18 e siècle. C'est à nos 



y e u x , u n C o m m e n t a i r e t r è s abrégé ou p lu tô t une 
copie t r è s large de la c o u t u m e de Sa in t -Amand . 
L ' a u t e u r es t d 'a i l leurs s ingu l iè rement ignoran t des 
choses de S a i n t - A m a n d : la souvera ine té de T h u n 
dev ien t , à la l r e page , la souvera ine té de Chacun ; 
l 'E lnon , le R i o n ; le M a n q u e t , le M a n d i q u e t ; R u m e -
gies, R o n g y . Cet te cou r t e é n u m é r a t i o n suffit à faire 
re je ter le m a n u s c r i t c o m m e pa r f a i t emen t négli
geable. 

F\ — Archives C o m m u n a l e s de Sa in t -Amand , 
A A. 1. 

26 cm. de h a u t e u r , 19 cm. de largeur . Sur papier 
avec couve r tu r e en p a r c h e m i n . N u m é r o t é . 18 folios 
écr i ts , 5 vierges. Copie m o d e r n e de 1848, assez soi
gnée , signalée p a r MM. F i n o t e t Vermaere , p . 1 
de leur Inventaire des Archives Communales de Saint-
Amand. 

G. — Le d é p ô t des archives de l ' E t a t , à Mons, 
renfe rme, u n exempla i re des « Cous tumes , s t i l s , 
usances e t s t a t u z de la ville, t e r re e t chef-lieu 
de S a i n c t - A m a n d en Peve le e t de la te r re conten-
t ieuse d u d i t lieu... ». Le t e x t e est d ' u n e écr i tu re 
du X V I I e siècle, mais il es t m a l h e u r e u s e m e n t 
incomple t . 38 feuillets papier . 

H. B ib l io thèque munic ipa le de Sain t -
A m a n d . S. 35. 

25 cm. de h a u t e u r , sur 18 de largeur . 218 p . d o n t 
91 son t re la t ives à la C o u t u m e de S a i n t - A m a n d 
e t les au t r e s o n t t r a i t à la c o u t u m e de Mor tagne 
ou à celle d u p a y s de Lalloeu. L ' exempla i re est 



une copie de copie ou plus exac tement , une copie 
de deux manuscr i t s . La copie du 1 e r manuscr i t , la 
seule impor t an t e d'ailleurs, ( jusqu 'à la page 75 ) , 
reprodui t u n au t re manuscr i t de la main du 
greffier Malotau : « Les Coutumes susdites ont été 
pa r le greffier dud i t lieu bailliage extra i tes des 
originelles y reposantes t rouvé concorder, étoit 
signé Malotau avec paraphe . » Nous n 'avons pu 
re t rouver la t race de ce manuscr i t probablement 
voisin de A, B , C, D. La copie fourmille de fautes 
plus ou moins grossières, p o u r t a n t le scribe inconnu 
e t modeste a déclaré qu'elle avait été « t rouvé 
concorder ». 

I . Bibliothèque municipale de Douai. 
Manuscri t N° 679. 

Cont ient dans une 4 e part ie (folio 113) la 
"Coutume de Sa in t -Amand, avec arrê t du Par lement 
de Tournai ». Provient de la bibliothèque de 
M. Plouvain , juge à la Cour de Jus t ice crimi
nelle. Ecr i tu re du 18 e siècle. Manuscri t sans valeur 
scientifique. 

J - Bibl iothèque municipale de Douai. 
Manuscr i t N° 689. Ega lement du 18 e siècle et sans 
plus de valeur que le précédent . 

K - Bibl iothèque de Tournai . Manuscrit 
N° X X X V I , Jur i sprudence . 

Contient (folio 149) les « coutumes , stilz, 
usances et s t a t u t s de la ville, terre e t chef-lieu de 
Saint A m a n d en Pevele et de la terre contencieuse 
dudi t lieu ». De la main du célèbre avocat tournais ien 
Hover lan t de Beauvelaere. Sans valeur scienti
fique. 



L. B ib l io thèque munic ipale de Valen-
ciennes. Manuscr i t N° 680 du ca ta logue H é n a u l t . 
Ainsi décr i t : « Cou tumes , stil , usages e t s t a t u t s 
de la ville, t e r re et chief-lieu de S a i n t - A m a n d 
en Peve le e t de la te r re conten t ieuse d u d i t lieu » 

U n vo lume pap ie r de 200 sur 160mm. c o m p r e n a n t 
150 feuillets. E c r i t u r e cursive à longues lignes du 
X V I I I e siècle. Rel iure en ca r ton recouver te de 
pa r chemin . Sans va leur scientifique. 

M . Bib l io thèque munic ipa le de Valen-
ciennes. Manusc r i t N° 1094 du ca ta logue Mangear t . 
Ainsi décr i t : « Cou tumes , stil , usages e t s t a t u t s 
de la ville te r re et chief-lieu de S a i n t - A m a n d 
en Peve le et de la te r re con ten t ieuse d u d i t lieu » 

F i n du X V I I e siècle. Pap ie r . 381 feuillets. 
318 m m . sur 204. Car tonné . — Cont ient , à la sui te 
du t e x t e de la C o u t u m e , quelques rense ignements 
préc ieux d o n t il sera fait usage d a n s la 2 e pa r t i e de 
ce t r ava i l . 

M . - - Manusc r i t fa isant pa r t i e de la biblio
t h è q u e de Messieurs Desi lve. 

Pap ie r s . Rel iure moderne . 24 cm sur 18. 
50 feuillets d o n t 35 relatifs aux « Cou tume , stil , 
usages e t s t a t u s de la ville, t e r re e t chef-lieu de 
S a i n t - A m a n d en Peve le e t de la te r re conten t ieuse 
d u d i t lieu. » Le manusc r i t a é té « copié pa r 
Louis J o s e p h Bas t ena i r e le h u i t aous t 1676 ». 
N o t e s marg ina les , mais récap i tu la t ives . 

O . Le d ic t ionna i re de Godefroy faisant 
men t ion , au m o t viellume, d ' u n manusc r i t a p p a r 
t e n a n t à Monsieur Augus t e Bocquil let , celui-ci a 
bien voulu , pa r l ' in te rmédia i re de Messieurs Desilve, 



nous envoyer cet te description : « I n folio. Non 
d a t é , para î t être de la fin du X V I e siècle. 
1° Coutume de Tournay et Tournésis, p . 1-62 ; 
2° Coutume de Sa in t -Amand, p . 65-98 ; 3° Coutume 
de Mortagne, p. 101-137 ; 4° Placcar t et ordon
nance du Roy, nostre Sire, t ouchan t le fait de la 
levée et collection du X X e dernier sur la vente 
des biens immeubles (8 mars 1571). » 

Nous avons relevé, dans Y Histoire de la ville 
et de Pabbage de Saint-Amand en Pévèle par 
V. de Courmaceul, Valenciennes 1866, la t race 
d 'un manuscr i t ayan t appa r t enu à M. Hédon 
vers 1861 ; nous avons le regret de le signaler 
comme perdu. 

Quelques manuscr i t s peuvent encore se t rouver 
en t re les mains de personnes h a b i t a n t la région de 
Sain t -Amand, mais ce sont, à notre connaissance, 
des Copies du X V I I I e siècle e t sans valeur. 

Les recherches, faites aux dépôts des archives 
de l ' E t a t à Malines, à Bruxelles et en F rance à 
la Bibliothèque nat ionale , d é p a r t e m e n t des ma
nuscrits , sont restées infructueuses. 

Nous avons terminé l ' examen des manuscr i t s . 
Leur grand nombre s 'explique sans doute par ce 
fait que la Coutume n 'a t rouvé place ni dans le 
tome I I I des Coutumes de Flandre ni dans aucun 
au t re recuil ; il a t tes te aussi et avec une force 
indiscutable l ' importance de notre Coutume et 
le re tent issement qui a suivi sa rédact ion. De 



ces quinze manusc r i t s , q u a t r e s ' imposent à nos 
recherches : A. B. C. D . Encore , pa rmi eux , allons-
nous faire un n o u v e a u choix. Le manusc r i t A, 
pa r son anc ienne té e t ses ca rac tè res propres , nous 
pa ra i t t o u t désigné p o u r servir de base à une édi
t ion c r i t ique : c 'est d o n c lui que nous ut i l iserons 
en p remière ligne. Les t rois au t r e s manusc r i t s 
serv i ront d a n s une mesure plus res t re in te : Nous 
suppléerons aux lacunes de A pa r B ; en cas de 
l acune des deux premiers , de désaccord, de va r i an t e 
t ex tue l le i m p o r t a n t e , nous essaierons d 'assurer 
no t r e choix en fa isant appel aux manusc r i t s C e t 
D . E n ce qui concerne la no ta t ion , le désir de faci
l i ter la lec ture nous a fait o m e t t r e s y s t é m a t i q u e 
m e n t l ' indica t ion des va r i an t e s p u r e m e n t o r thogra 
ph iques , ne modif iant en rien le sens de la phrase 
e t dues à l ' ignorance ou à l ' i nadve r t ance du 
copiste. 

La c o u t u m e c o m p r e n d 29 chap i t re , lesquels 
se subd iv i sen t eux -mêmes en art icles. 



Coustumes, stilz. usaiges et statuz de la ville, 

terre et chief lieu de Sainct Amand en Peule (1) et 

de la terre contencieuse dudic t lieu, revisitez et au 
loing rédigez par escript, en ob t empéran t au com
mandemen t de l 'empereur, nostre sire Charles 
cincquiesme de ce nom, par les bailly, grand maire, 
prevost , francqz jurez, eschevins et jurez d'icelle 
dicte ville et terre et avecq eulx grand nombre de 
personnaiges pour ce assamblez pa r diverses jour
nées, sçachans et congnoissans lesdictes coustumes, 
comme d'art icle en article s 'ensuyt : 

CHAPITRE I 

P r e m i e r s de la v i l l e de S a i n c t - A m a n d et d é p e n d e n c e 
d ' i ce l l e . 

ARTICLE P R E M I E R . - - C'est que ladicte ville et 

terre se comprend en sept villaiges, assçavoir : 
Lecelle, Nivelle, Rosut , Sar t et Rosière, paroische 
de Brillon, Rumegies, Sameon (2) et Bleharies par
dessus ladicte ville et paroische dudict Sainct 
Amand en laquelle y est passant une rivière appellee 
la rivière d 'Escarpe et plusieurs aul t res r ivierret tes 
rescheantes en (3) icelle, sicomme : l 'Anon, Manc-

(0 Puele B. - Pevele. C. D. 
(2) Leçon île C — A et B mettent : Snniion. 
(si Leçon de B. — A met : a. 



que t (1), M e f e t t e , e t B u v r i n n e a v e c q la han l t e jus t ice 
e t souvera ine té de T h u n . 

A R T . 2 — I t e m a cause de laquelle h a u l t e jus t ice 
les Rel igieulx, a b b é e t Conven t o n t droic t , en con-
c u r r a n t avecq le ma i re her i t ab le dud ic t lieu de T h u n 
en tous a i ïora iges , loix, a m e n d e s e t au l t res four-
fa ic tures que lconcques , don t lesdicts Religieulx, 
abbé e t Conven t en o n t les deux t iers e t ledict mai re 
ung t ierch seul lement . 

C H A P I T R E II 

C o n s t i t u t i o n d e b a i l l y g ê n e r a i e t c e q u y d é p e n d 
d e s o n o f f i ce . 

A R T I C L E P R E M I E R . - - Que en icelle ville e t ter re , 
pou r exercer la jus t ice t o u c h a n t les mat iè res féodales 
se crée e t cons t i tue pa r lesdicts Religieulx, abbé e t 
Conven t , u n g bai l ly gênera i , lequel t i en t ses plais, 
e s t a n t accompaign ié des h o m m e s de fiefz d'icelle 
eglize de Sainct A m a n d , de quinza ine en qu inza ine en 
quinza ine , p a r j o u r de m a r d y , en la halle e t audi to i re 
d'icelle ville, lesquelz bailly e t h o m m e s ont con-
gnoissance de t o u t e s ventes , donna t i ons , t r a n s p o r t s 
e t au l t res c o n t r a c t s quelzconcques q u y sef o n t d 'her i -
ta ige feodaulx e t n o n d ' au l t r e s , sans que au l t res en 
puissent avoir congnoissance en au lcune manière . 

A R T . 2. - I t e m que ausdic ts plais , se j u g e n t et 
r e n d e n t t o u t e s e t que lconcques sentences t a n t in ter
locutoires que diffinitivez pa r iceulx (2) h o m m e s 

(1) B écrit: Mànquet ; suiveraitteté de Thuris. 
(2) Lesdicts : B. 



de fiefs, à la semonce e t conjurement dudict bailly, 
sicomme : pour (1) prinse de bestes apper tenantes 
aux manans d'icelle ville et terre, on adjuge cincq 
solz parisis d ' amende e t (2) des bestes foraines pour 
chacune cincq sols parisis, n 'es t que le hot d'icelles 
bestes forraines excédent le nombre de douze, 
auquel cas seroit t o u t ledict ho t a soixante solz 
parisis d ' amende . On t aussy congnoissance de toutes 
aultres matières de fourfaictures quy se commec-
tent sur lesdicts heritaiges feodaulx, ensamble de 
tous differens et procédures quy peuvent advenir 
a cause d'iceulx. 

A R T . 3 - I t em que lesdicts bailly et hommes 
on t congnoissance pa r appel de toutes sentences 
rendues par les prevostz, eschevins et jurez de la 
ville et terre de Sainct Amand , ensamble des sen
tences rendues par les maires et eschevins de Sein 
et L 'hommoit (3) et aussy par les maires et voires 
jurez dudic t Thun . 

A R T . 4. - I t e m desquelles sentences quand il 
en est appelle, les appel lans sont tenus relever leur 
appel endedens q u a r a n t e jours (4) appres iceluy 
appel interjecté. E t sy tel appel lant estoit t rouvé a 
tort avoir appelle ou estre en deffaulte d'avoir 
relevé sondict appel endedens lesdicts quaran te 
jours , escheroit en l ' amende de soixante solz parisis 

(1) Far : B. 
(2) Omis par A. 
(s) Sin et L'hommoz : B. 
(j) A. C. D. trouvé a tort avoir relevé son appel eudelens quarante 

jours : B. — Bourdon de B. au mot avoir. 



vers ledict bai l ly et au con t ra i re , sy j u s t e m e n t 
estoi t appel le , les juges appeliez seroient a pareille 
a m e n d e de so ixan te sols parisis vers iceluy bailly. 

C H A P I T R E I I I 

C o n s t i t u t i o n du g r a n d m a i r e p o u r le f a i c t d e la j u s t i c e 
c r i m i n e l l e . 

A R T I C L E P R E M I E R . - Que lesdicts Religieulx, 
abbé e t Conven t , pou r la garde e t conserva t ion de 
la h a u l t e jus t i ce criminelle, font e t c o m m e c t e n t 
aussy u n g g r a n d mai re , lequel pours ieul t et impose 
à t o u s mal fa ic teurs et malfaictresses pun i t i on de 
tous (1) cas et del icts cr iminelz quelzcoftcques et 
en que lque man iè r e q u e ce soit v e n a n t à sa con
gnoissance, t e n a n t p o u r faire telle pours ieul te et 
imposi t ions , ses plais , o r d i n a i r e m e n t pa r jou r de 
m a r d y e t a u l t r e m e n t q u a n d le cas y eschiet , e s t a n t 
accompaign ié des f rancqz jurez , eschevins e t ju rez 
commis pou r loy pa r les Religieulx, a b b é e t Convent , 
en ladic te halle et aud i to i re cricelle ville. 

A R T . 2. - I t e m que pou r exécu te r les delinc-
q u a n s cr iminels , q u a n d ilz son t condempnez a m o r t 
p a r la corde ou p a r feu, lesdicts de Sa inc t A m a n d 
on t leur jus t ice ins t i tue (2) sur leurdic te t e r re con-
tencieuse , assez près du g r and chemin q u y maisne 

(1) Tenant siège pour faire telle poursuites et impositions quant le 
cas B. 

(2) Omis par B. 



de ladicte ville de Sainct A m a n d en la ville de Vallen-
chiennes, assçavoir le h a p p a r t et une moïenne jus
tice auprès d'icelluy à deulx piliers, sur laquelle se 
avalle ledict happar t . E t , quand exécution de mort 
se fait pa r l 'espee, icelle se faict sur le marchié 
d'icelle ville ; et parei l lement , quand on coppe 
membres aux de l incquans criminelz e t condempnez 
par loy (1). 

C H A P I T R E IV 

T o u c h a n t la c o n s t i t u t i o n du p r e v o s t e t ce q u e a s o n 
office a p p e r t î e n t p o u r m a t i è r e c i v i l l e . 

A R T . 1. - - Iceulx Religieux, abbé et convent , 
pour la garde et conservat ion de la just ice laye et 
civile, font et establissent ung prevot , lequel doibt 
estre h o m m e entendu, dilligent, discret, sçachant 
les loix et coustumes dudict lieu, et t i en t les plais 
t an t du m a r d y comme du vendredy avecq lesdicts 
eschevins et jurez, desquelz il est semonceur (2). 

Art . 2. — I t em t ient ledict prevost les plais de 
l 'Eschoppe ou il est proppre juge des causes venantes 
devan t lui pour pe t i t t es mathieres non excédantes 
soixante solz parisis le tou t , en icelle halle, en la 
presenche de deux eschevins ; et quand aulx ma
thieres excédantes soixante solz parisis, les part ies (3) 

(1) Omis par A. 
(2) Senionneiir : A. 
(a) Les adjourncs : B. 



en p e u l v e n t d e m a n d e r renvoy p a r d e v a n t p revos t 
e t eschevins , se bon leur samble . 

A R T . 3 . — I t em d é p e n d et a p p e r t i e n t aussy à 
son office d ' avo i r le soing de la jus t ice laye e t civile 
en (1) p o u r s u i v a n t les eschevins de Widier t ou t e s les 
causes p e n d a n t e s p a r d e v a n t eulx e t à ceste fin les 
faire assembler t a n t es jours ordinaires que aul t res . 

A R T . 4. I t em doi t , i ncon t inen t que au lcuns 
mesus ou (2) d é b a t s sont venus a sa congnoissance 
en lad ic te ville e t t e r re , faire p la inc te a loy pou r 
sur icelles p a r lesdicts eschevins ten i r in format ion 
et faire pun i r les de l incquans q u a n d ilz son t a t t a in s . 

A R T . 5. I t e m au surp lus , le dict p revos t , 
q u a n d il es t a d v e r t y q u e au lcuns son t en discord, 
doi t p o u r s u i v y r les eschevins afin que pa ix soit mise 
pa r loy en t r e les par t i es , sur pa ine que , sy aulcunes 
d'icelles s ' e smouvoien t des lors en a v a n t , le cas es t re 
t e n u et r é p u t é a villain faict. 

C H A P I T R E V 

Créa t ion d e s f r a n q z j u r e z , e s c h e v i n s e t j u r e z . 

A R T I C L E P R E M I E R . — Lesdic ts Rel ig ieux, a b b é (3) 
et c o n v e n t font e t c o m m e c t e n t q u a t t r e francqz 
jurez , t ro is ou deu lx p o u r le moings , h o m m e s sça-
vans , discretz e t p r u d e n s , lesquels do ibven t aider les 
eschevins de conseil en ma t i è res (4) civiles q u a n d ilz 

(1) Et : B. 
(2) Au : B. 
(3) Omis par A. 
(4) Manière : A. 



en sont appeliez ; e t quand aulx plais criminels, pour 
quelque delict que ce soit, iceulx francq jurez ou du 
moings l 'un d 'eulx y doibt estre présent : aul t rement 
les eschevins ne pourroient procéder a aulcune sen-
sence diffinitive (1). 

A R T . 2. - I t e m font e t créent annuel lement les
dicts Religieux, abbé et convent comme seigneurs 
temporelz. ou leurs commis, les eschevins d'icelle 
ville et terre, comme s'ensieult : assçavoir que le-
vingt cincquiesme jour du mois de march, après 
avoir par les eschevins de l 'année précédente mis en 
leurs fermes tous les escriptz des cont rac ts passez 
pa rdevan t eulx ledict an, iceulx se t r anspor ten t vers 
lesdicts Religieux, abbé et convent ou leursdicts 
commis, r emec tan t leur serment d 'eschevinaige en 
leurs mains et leur r endan t les clefz de leur ferme. 
Ce faict, pour renouvel lement de la Loy en nombre 
de sept, lesdicts Religieux, abbé et convent créent 
(2) et commectent les deulx premiers eschevins, 
lesquelz deulx, à l 'advis desdicts seigneurs et com
mis, ins t i tuent le troisiesme, e t lesdicts trois le quat -
tr iesme, e t les q u a t t r e font le surplus, et tous en
samble font et pres tent le serment accoustumé et 
d u r a n t icelle leur office d 'eschevinaige se peuvent 
prouveoir de conseil a leur appaisement , s'ils en 
avoient a faire (3), aux despens du seigneur. 

(1) Omis par A. 
(2) Ordonnent : B. 
(3) Ailaires : B. 



A R T . 3 . — I t e m ap rè s (I) ledict r enouve l l emen t 
de loy a insy faict, le p revos t avecq eulx c réen t en
samble sep t ju rez de la pa ix ausquelz ils font faire 
s amblab l e s e rmen t que dessus e t m e s m e m e n t de 
servir au lx plais avecq eulx, les a i d a n t e t confor t an t 
en t o u s cas t a n t criminels que civilz. 

CHAPITRE VI 

C o n s t i t u t i o n d e s m a i e u r s f a i s a n s e x é c u t i o n s , 
e x p l o i x e t s a i s i n e s . 

Lesdic t s Rel ig ieux, abbé e t conven t font e t cons
t i t u e n t t rois ou q u a t t r e mai res b ien faînes e t r enom
mez, lesquelz font tous ad journemens pa r o rdon
nance de loy t a n t criminelz que civilz e t son t exécu
t e u r s (2) de t o u t e s e t quelzconcques sentences ci-
villes q u y se r e n d e n t e t p r o n u n c h e n t pa r lesdicts es
chevins e t ju rez , e t sy do ibven t aussy faire tous 
crys et pub l ica t ions que o rdonné leur es t pa r loy. 

C H A P I T R E VII 

T o u c h a n t e s t a b l i s s e m e n t d e s v o i r e s - j u r e z . 

A R T I C L E P R E M I E R , — L e s d i c t s eschevins o n t préé
minence e t auc to r i t é , après leurd ic t r enouve l l ement 
faict ou en au l t r e t e m p s e n s u i v a n t au bon plaisir du
dic t p revos t , de faire t rois ou q u a t t r e voires jurez , 
lesquelz ou l ' un d ' eu lx avec l 'un desdic ts ma i r e s . e t 

(1) Omis par A. 
(2) Exécutoires : B. 



tesmoins t'ont toutes ra t ra ic tes et saisines que leur 
est ordonné par lesdicts eschevins sur reallité d 'he-
ritaige quy doibvent rentes fonsieres et au l t res , 
dont ilz sont t enus veni r faire leur relation a loy. 

C H A P I T R E V I I I 

T o u c h a n t d e s a w a r d e u r s . 

A R T I C L E P R E M I E R . - - Lesdicts prevostz et es
chevins créent annuel lement des awardeurs pour 
garder et ent re teni r le police d'icelle ville et des s t i lz 
e t denrées que illecq se font et vendent sans aucune 
réservation, ensamble pour faire V i s i t a t i on en tous 
l i e u x ou on se peult doubte r de pé r i l de feu, et, de ce 
q u e t rouvé en auront , faire relat ion pa rdevan t la
dicte loy affin de sur t o u t prouveoir e t faire tele 
ordonnance qu'il apper t iendra . 

C H A P I T R E IX 

D e s d r o i c t z e t p r e v î l e g e s q u e o n t l e s b o u r g e o i s 
e t m a n a n s d ' i ce l l e v i l l e e t t e r r e . 

A R T I C L E P R E M I E R . - - Tous les bourgeois et ma
nans de ladicte ville e t terre ont estez e t sont de 
tous temps exemptz de confiscations de leur bien 
e t heritaige pour quelcque cas qu'ilz peuvent avoir 
commiz. 

A R T I C L E 2. - - I tem ont lesdicts bourgeois, ma
nans et hab i tans de ladicte ville et terre povoir et 
auctor i té de retenir tous e t quelconcques marchan-



dises ou denrées sans a u c u n e rése rva t ion que forain 
au ro i t ache té en ladic te ville e t t e r re pour les mesmes 
pr is que venduz au ro i en t estez, p o u r v e u que ce fut 
p o u r la provis ion du r e t eneu r ou pou r d i s t r ibuer en 
icelle ville e t t e r re . 

A R T . 3. - - I t e m o n t encoires lesdicts bourgeois 
e t m a n a n s d'icelle d ic te ville e t t e r re p rééminence 
que s'ilz c o m m e c t e n t au l cun d é b a t ou au l t r e cas 
cr iminel ou civil, quel qu ' i l fut, en icelle ville e t 
t e r re , d o i b v e n t es t re t ra ic t ies e t démenez p a r loy 
sans que on pu i s t telz bourgeois ou m a n a n s delinc-
q u a n s a p p r é h e n d e r ne cons t i tue r pr isonnier , n ' e s t 
qu ' i l soit p r ins en p ré sen t meffaict au l t re que verbal , 
ou qu ' i l y a y t pa r t i e formée t e n a n t pr ison fermée 
ou qu ' i l soit a insy o rdonné pa r loy sur in format ion 
p rea l l ab lemen t t e n u sur le dél ict ; e t lors que telz 
bourgeois ou m a n a n s seroient pr isonniers , leur 
d o i b t es t re a d m i n i s t r é loy endedens le t iers jours en
s u i v a n t sadic te appréhens ion e t a insy con t inuer (1) 
de t iers j ou r s en t iers jours j u sques en diffinitive. 

A R T . 4. — I t e m tous enffans en desoubz l 'eaige 
de quinze ans e t n o n a y a n s estez mariez , e t aussy 
les femmes vesves do ibven t , t ou t e s e t quant te fo i s 
que besoing en on t , avoir le conseil e t ayde desdic ts 
p revos t s e t eschevins s'ilz le d e m a n d e n t . 

A R T . 5. — I t e m , sy au lcuns desdic ts bourgeois 
e t m a n a n s o n t en leur pa in (2) hoir masle (3) ma l 

(1) Constituer : B. 
(2) Omis par B. 
(3) Omis par A et C. 



condit ionné et desraisonnable, a l louant son bien 
prodigallement, soit pa r l 'un des maieurs publié aux 
paroisches de ladicte ville e t terre a l 'ordonnance de 
loy que personne ne croye aulcune chose audic t 
enfant prodigue sur gaige ne au l t rement , a raison 
que icelluy enfant n ' a encoire aulcun droi t de son 
pere ou niere. E t après ladicte publicat ion faicte, si 
on croyoit a tel enfant quelcque chose, son pere ou 
sa mère ne seroient subjectz au pa iement desdictes 
debtes créez. 

A R T . 6. — I t e m s'il y aulcun quy veuille mectre 
son enfant hors de son pain e s t an t en eaige compé
ten t et ayan tz sens naturel , t a n t que q u a t t r e esche
vins s'y assentent , le pere ou mere est t enu de luy 
donner de son bien selon sa faculté et (1) la cot te et 
port ion d'icelluy enfant. E t ce faict, est ordonné par 
loy que commandemen t soit faict au pere ou a la mere 
de non donner a boire ny a manger a sondict en
fant ne le coucher a son hostel l 'espace d 'ung an, et 
samblement audict enfant de non manger , boire ne 
coucher audict hostel de son pere ou mere ledict 
te rme durant , E t au boul t de l 'an, se iceulx viennent 
a ladicte loy affermer que ainsy l 'auraient faict et 
gardé que ordonné leur auroit esté, sy par après tel 
enfant creoit aulcunes debtes , les pères ou mères 
n 'en seroient cappables ne leurs biens. 

ART. 7. - - I t em s'il convient faire aulcun ad-

(i) a : A. 



j o u m e m e n t pour que lcque delict civil commis pa r 
a u l c u n e s t a n t en pa in d ' a u l t r u y , il doi t es t re ad-
j o u r n é e t avec luy celuy d o n t il m a n g e le pa in ; e t 
s a m b l a b l e m e n t la f emme e s t a n t m a r y é a y a n t com
mis parei l delict , il conv ien t ad journer avec icelle 
son m a r y sy a d v o u e r le veul t . 

A R T . 8. - - I t e m se au lcun desdic ts bourgeois e t 
m a n a n s d'icelle ville e t t e r r e do ib t a au l t re desdic ts 
bourgeois e t m a n a n s ou a personne forrain et qu ' i l 
n ' a y t b iens souffissans pou r ses deb te s paier , lesdicts 
bourgeois e t m a n a n s do ib t preal ler e t avoir leur deu 
a v a n t lesdicts forrains. 

A R T . 9. — I t e m q u a n d au lcun faict pours ieu l te 
p a r d e v a n t loy pa r p la inc te ou a u l t r e m e n t pou r avoir 
p a i e m e n t de gra ins q u y luy soient deuz, peu l t telle 
pours ieu l te faire e t en avoir p a i e m e n t selon la pri-
serie que en au ro i t es té faict pou r chascunes années 
que seroient escheues les r en tes ou censés dont 
icelle p la inc te e t (1) pours ieu l te seroit faicte. 

A R T . 10. — I t e m que tous biens d 'enfans nii-
m e u r d ' a n s d o i b v e n t es t re régis (2) e t gouverné a 
leur prouffict p a r t u t t e u r s commis e t se rmentez pa r 
loy sans iceulx biens pooir e m p o r t e r dehors ; e t sy 
tel t u t t e u r es to i t forrain, sera, t e n u l ivrer cau t ion 
en lad ic te ville p o u r r end re bon c o m p t e e t re l icqua 
de son en t remise q u a n d requis en seroit . 

A R T . 11. — I t e m que tous p o u r s u i v a n t pa rde -

(1) Omis par A. 
(2) Requis : B. 



v a n t la loy dudic t sainct A m a n d peuvent faire leur-
dicte (1) poursieulte par procureurs deumen t es-
tablis, t an t en d e m a n d a n t comme en deffendant, 
eslisant dhomicile en ladicte ville et terre par le 
demandeur ou deffendeur forrain pour y faire toutes 
signiffications et ad journements nécessaires et 
l ivrant caut ion de despens ou du principal, sy requis 
en est. 

A R T . 12. - - I t em se aulcun forain doibt a aul
cun bourgeois ou manans d'icelle ville et terre et 
qu'il ait aulcuns biens sur icelle terre, tel bourgeois 
ou m a n a n t peul t faire saisir et arrester iceulx biens 
ou en faulte de ce que peu t saisir le corps dudict 
forrain. Desquels biens saisis e t arrestez il doit avoir 
mainlevée ou eslargissement de son corps en l ivrant 
gaige ou caut ion souffisante quand au faict de litige ; 
et au cas que la debte fut recongneulte, seroit telle 
debte exécutoire. 

A R T . 13. - I t em se aulcuns bourgeois doibvent 
l 'un à l 'autre , les premières debtes (2) crées doibvent 
premières estre paies, saulf que sentences et obliga
t ions deuement recongeultes doibvent prealler et 
les plus vieses en d a t t e desdictes sentences et obli
gations doibvent aussy premièrement aller. 

( 1 ) Ladiclo : B 
(2) a : A. 



(i) a : A. 

C H A P I T R E X 

T o u c h a n t l e s t l l e , r e i g l e e t c o m m u n e o b s e r v a n c e 
d e s p l a i s o r d i n a i r e s du v e n d r e d y . 

A R T I C L E P R E M I E R . - - Chascun an se t i e n n e n t 
t ro is plais generalz , assçavoir : le l undy p rocha in 
après la P a s q u e close, le l u n d y ensu ivan t le jour 
sa inc t J e h a n Bap t i s t e , e t le l u n d y après le jou r des 
Roix , ausque lz t rois plais son t appeliez publ icque-
m e n t pa r l ' un desdic ts maieurs , de noms e t soubz-
noms , t ous les bourgeois e t m a n a n s d'icelle d ic te 
ville et te r re , saulf les officiers domes t i cques du 
seigneur a b b é d u d i c t sa inc t A m a n d e t (1) ceulx 
a y a n s estez ou es t ans en office d 'eschevinaige, les
quels bourgeois et m a n a n s , au cas qu' i lz ne com-
peren t a v a n t le siège levé e s t a n t appeliez, eschient 
en l ' a m e n d e de cincq solz parisis vers le prevos t , 
sauf que les femmes vesves ne sont o rd ina i r emen t 
appel lees pa r le p revos t ; n e a n t m o i n g s , sy on faisoit 
p la inc tes con t re elles pa r quelcque deb tes d o n t 
elles seroient condempnees , escheroient en cincq 
solz parisis d ' a m e n d e . 

A R T . 2. - I t e m esdicts plais, lesdits bourgeois 
e t m a n a n s p e u v e n t faire p la inc tes l 'un con t re l ' au l t re 
et non au l t r e pour t ou t e s deb tes mobil ia i res e t 
ac t ions personnel les pa r eulx con t rac tées e t e s t a n t 
de leur faict. 



A R T . 3. - - I t e m se publient , en iceulx plais, 
toutes ra t ra ic tes d 'heri taige que on auroi t faict par-
a v a n t dont (1) relat ion de trois quinzaines s'en se
roient ensuivyes pa r faulte de ren te deue et non 
payée, assignant (2) jour aulx par t ies y p r é t endan t 
droict au second jour de plais ensuivant . 

A R T . 4. — I t e m le vendredy premier après chas-
cun jour de plais genereulx, se t iennent pa r lesdicts 
prevost et eschevins les plais au siège ordinaire, 
lesquelz se cont inuent (3) de quinzaine en quinzaine, 
saulf d u r a n t le t emps des vacat ions commenchan t 
quand il y a gaviaulx de bled abba tu s sur les champs 
jusques le vendredy ensuivant le jour de la decola-
t ion sainct J e h a n , auquel jour se reprennen t (4) 
iceulx plais et du ren t jusques aulx vacat ions des 
plais genereulx des Roix, lesquelz vacat ions com-
menchent le vendredy devan t les q u a t t r e t emps du 
Noël et finissent le premier lundy après les Roix. 
Que lors au vendredy ensuivant se commenchent 
iceulx plais ordinaires e t du ren t jusques au vendredy 
devan t les Pasques flories ; et après duren t jusques 
au lundy après la Pasque close lesdictes vacat ions , 
lequel lundy se t iennent aussy les plais genereulx ; 
et se recommenchent parei l lement le vendredy en
suivant , iceulx plais ordinaires et du ren t jusques 

(1) Don : A. 
(2) Et assignant jour aux plaids ensuivant : B. incomplet. 
(3) Contiennent: B. —Tiennent: C, D. 
(4) Comprengnent : A. 



veille sa inc t J e h a n Bap t i s t e ; le l u n d y après lequel 
jour , sont iceulx plais genereulx , se r ep renans le 
v e n d r e d y e n s u i v a n t les d e v a n t d ic ts plais ordinai res . 
Ausque lz et a1 chacun desdic ts plais ordinai res en
s u i v a n t iceulx genereulx , sy que dic t est , s 'appel lent 
les causes p r o c é d a n t e s desdic tes p la in tes mobil iaires , 
sur lesquelles, q u a n d les p la inc tes son t faictes et 
appel lees a u s e rmen t , Widenghe et c o n d e m p n a t i o n 
s'en faict s o m m i e r e m e n t , e t sy les p la in tes cons is tent 
en p r euve , p a r t i e appel lee es t sur icelle p la inc te 
ouye en deffence, e t sy la d e m a n d e ou pa r t i e d'icelle 
es t adjugié au p l a ingnan t , le condemprié eschiet en 
l ' amende de cincq solz parisis vers le prevos t , e t sy 
a u con t ra i r e le p l a i n g n a n t es to i t t r o u v é a t o r t avoir 
faict icelle sa d e m a n d e , il escheroi t en pareille 
a m e n d e de c incq solz parisis . 

A R T . 5. - I t e m que d u r a n t icelles vaca t ions 
desdic ts t rois plais genereulx , ledict g r and mai re , 
en faict de cas cr iminel , e t (1) le p revos t , en ma t i è re 
de cas (2) civil, ne peu lven t semonre ne conjurer les
d ic t s eschevins : et ou il a d v i e n d r a i t d u r a n t ledict 
t e m p s que lcque affaire t a n t cr iminel que civil, les
dic ts eschevins en p e u v e n t faire o rdonnance e t jus 
t ice, a leur d iscré t ion e t sans semonce, selon le mér i t e 
des cas. 

A R T . 6. — I t e m , au dehors des vaca t ions des
d ic ts plais genereulx , le p revos t é t a n t absen t , p e u t 

(1) En : A. 
(2) Omis par B. 



le seigneur ou son hostelier, quy est ord ina i rement le 
recepveur du pe t i t comptoir , semonre iceulx eche-
vins, et nul aul t re . 

A R T . 7. - I t e m que esdicts plais ordinaires, se 
font toutes poursieultes par plainctes formées t a n t 
en faict de reali té d 'heri taige comme par debtes et 
ce, par évocat ion de trois acljournemens quy se 
font a l 'ordonnance desdicts eschevins, a la semonce 
dudict prevost , par l 'un desdicts maires. 

A R T . 8. - I t em pour rentes treffonsieres et a 
r acha t se font plainctes de rentes que on dict droicts 
et loix sur bourgeois et manans de ladicte terre (1), 
e t tous aul tres que doibvent les heri taiges : sur les
quelles plainctes est ordonné par loy au maire du 
lieu ou ladicte rente est const i tuée, soy ret irer vers le 
debteur d'icelle, et s'il congnoit ladicte ren te a luy 
demandée, le doibt faire paier pa r prinse et vente 
de ses biens mobihaires avecq despens ; et en cas 
d 'opposit ion, le maire luy doibt assigner jour aulx 
plais ordinaires prochains ensuivans preal lablement 
la main de justice garnie, et se icelluy compère, il 
sera ouy a propposer ses causes d 'opposi t ion en 
confessant ou en n y a n t ladicte rente a luy demandée 
au prochain jour a luy assigné, ou au l t r ement en 
seroit débouté et l 'exécution se parferoit (2) ou 
poura le rent ier par aul t re poursieulte faire saisir 

( D Ville : B. 
(2) « Eu -eruil débouté et l'exécution se parferoit » manque dans B. 



les a d v e s t u r e s e s t ans sur lesdicts her i ta iges affectez 
a tel le r en te . 

A R T . 0. - I t e m se faict aussy une au l t r e pour
sieul te con t r e forains pa r p la inc te de r a t r a i c t e , q u a n d 
il v a t rois années escheutes pour ren tes treffonsieres 
deues sur fond d 'he r i t a ige ; ce q u ' o n ne peu l t faire 
con t r e bourgeois , ne soit que p a r devise expresse 
fut dict et declairé le con t ra i re en c o n s t i t u a n t la 
r en te . E t lors, su ivan t les conclusions d'icelle p la inc te 
se o r d o n n e pa r ladic te loy que le maire du lieu 
accompa ign ié de l 'un des voirs ju rez e t d ' ung tes-
moing se t r a n s p o r t e sur le lieu (1) ou ladicte r en te 
est deue e t le mec t en ar res t et saisine (2) pour 
r a t r a i r e icelluy a la t ab le et dema ine du pla inct is-
s an t a q u y ladic te r en te appe r t i en t , en c o n t i n u a n t 
en iceulx debvoi r s d ' a r r ê t e t saisine pa r t rois di
verses qu inza ines esdicts plais ordinaires , e t a la 
dernière qu inza ine ledict maire , voirs jurez e t tes-
moing v iengnen t r e l a t e r e t certiffier a loy d ' avo i r 
faict lesdicts debvoi r s de saisine e t a r res t c o m m e or
donné leur auro i t es té p a r loy e t icelle avoir a chas-
cune fois signiffié a l 'occupeur de l 'hér i taige affectée 
a lad ic te ren te . 

A R T . 10. - - I t e m après lesdicts debvoi rs e t so-
lempni tez a insy faicts, a la pours ieul te dud ic t 
p la inc t i s san t , d o i b t es t re o r d o n n é p a r loy de publier 
icelle p la inc te de r a t r a i c t e aulx plais genereulx en-

(i) Bourdon de B. au mot lieu. 
(21 A. C. D. Ledict heritaige : B. 



suivant ladicte dernière relat ion, en ass ignant jour 
pa r ledict maire a celuy sur lequel la plaincte seroit 
faicte et a tous aul t res p re tendans droict audict , 
heri taige saisy au second jour des plais ordinaires 
aussy ensuivantz , auquel jour , se personne ne com
père pour soy y opposer ou y mectre aul t re débat , 
le plaint issant (1) est remis et restablis par ra in 
et par bas ton en sondict heri taige saulf t o u t droict 
e t sy est dict par ladicte loy que celuy sur quy 
ladicte plaincte se fera, paiera trois rentes et trois 
loix s'il a au l t an t de bien en la terre a luy apper tenan t , 
e t sy aulcun venoit , il seroit ouy comme de raison. 

A R T . 11. - I t e m desquelz debvoirs de plaincte 
de ra t ra ic te est faict et t enu registre particulier par 
le greffier de la ville de Sainct -Amand. 

A R T . 12. - - I t e m encoire, esdicts plais, se or
donne annuel lement par loy, une fois pour tou te 
l 'année, que tous ceulx et celles qui ont droict de 
cens seignouriaulx, rentes ou cens en aulcunes mai
sons, ja rd ins , terres labourables , prê ts , pas tures ou 
heritaiges, et mesme ung laboureur a y a n t labouré 
fumé ou assemencé aulcunes terres, et non pour 
aultres debtes , peul t faire saisir e t mect re es mains 
de justice les fruictz et advestures d'iceulx biens 
par l 'un desdicts maires en la présence d 'un voire 
juré et d 'ung tesmoing, e t iceulx poursieuvyr 
jusques a t a n t que l 'occupeur soit adjourné pour 

(i) Omis par B. 



veoir la saisine declairee exécuto i re pour le furnis-
s e m e n t desdic tes d e m a n d e s e t des despens ; e t sy 
lesdicts occuppeurs v iengnen t cont red i re ou eulx 
opposer a icelle p la inc te , ilz son t ouys , t e n a n t nean t -
moings ladic te m a i n de jus t ice dessus jusques en 
diffinitive. 

A R T . 1 3 . — I t e m sur lesquelz fruicts et adves-
t u r e s se p r e n d e n t p r é a l a b l e m e n t les labeures , fu-
meures et semences , e t après , les censés e t ren tes 
treffonsieres : le t o u t a v a n t les censés. 

A R T . 1 4 . — I t e m sy au lcun enfra indroi t la ma in 
de jus t i ce d u r a n t lad ic te a l t e rca t ion ( 1 ) , il seroit 
en l ' a m e n d e de so ixan te solz parisis . Aussy s'il 
es toi t t r o u v é r iens es t re deu au pour s i euvan t , il 
t o m b e r o i t en samblab le a m e n d e . 

A R T . 1 5 . — I t e m s'il est t r o u v é que ung p l a idan t 
ou d e m a n d a n t p a i e m e n t d ' au lcuns cens e t r en tes 
les a y t p a r pluis ieurs fois r echu t , il do ib t es t re con
t inué aud ic t p a i e m e n t a l ' advenir . 

C H A P I T R E XI 

T o u c h a n t l ' o b s e r v a n c e e t s t i l d e s p l a i s du p r e v o s t (2) 
a u m a r d y . 

A R T I C L E P R E M I E R . — Que lesdicts p revos t ( 2 ) 
et eschevins e t ju rez t i e n n e n t p a r chascune quin
zaine les plais de m a r d y , esquelz plais se font t ou te s 

(1) Aterration : B. — Altération : C , D. 
(2) Omis par B. 



poursieultes par ledict prevost t ouchan t les amendes 
civiles, sicomme : de ba tures , navrures , injures, 
fourfaictures de batail les (1) et de tous aul t res 
cas quelzconcques ou il pourroi t prendre amende. 
Ensamble les part ies y peuven t fere toutes deman
des de répara t ions de bleschures, navrures , affo-
lures,d' injures ou d 'au l t re dhommaige ou interret 
quelconcque, par évocat ion de par t ie : pour aus-
queles poursieutes respondre se faict seullement 
ung adjournement . 

C H A P I T R E X I I 

T o u c h a n t c o r p s de f f endant e t m a n d e r le fa ic t d ' h o m i c i d e . 

A R T I C L E P R E M I E R . — Que se aulcuns bourgeois, 
manans ou aultres, homicide au l t ruy en ladicte 
ville et terre sur son v ray corps défendant , tel 
del incquant en faisant de ce souffisamment appa
roir a just ice, n 'es t t enu ne réputé pour homicide, 
ains en est quicte vers le seigneur et just ice. 

I t e m en oultre, celuy quy se veult aider dudict 
corps deffendant, il est t enu de poser en son man
dement le faict trois jours après icelluy advenu et 
protes ter en faire apparoir en t emps deu ; se aultre-
ment faisoit, ne luy pouroi t en ce cas aidier ne 
valloir et nv viendroit après en t emps a soy aidier 
dudict corps deffendant. E t pour tel m a n d e m e n t 

lij Bestiiilles : A. 



faire, le fac teur peu l t envoier deulx h o m m e s de 
b o n n e famé, lesquelz v i e n d r o n t p a r d e v a n t le g r a n d 
m a i r e ou son l i eu t enan t , en la présence de deulx 
eschevins , e t illecq af fermeront e t certiffiront le 
cas a insy que le f ac teu r leur auro i t confessé. 

C H A P I T R E X I I I 

T o u c h a n t t r i e v e s e t a s s e u r a n c e s . 

A R T I C L E P R E M I E R . — Se au lcun est en d o u b t e 
d ' a u l t r e p e r s o n n e p a r menace , b a t u r e ou a u t r e que-

* relie e t icel luy se t r a i c t a loy pou r luy e t son bien 
demore r en pa ix en lad ic te ville e t te r re , e t pou r ce 
r equ ie r t d ' avo i r assceurance con t r e son e n n e m y , 
lad ic te loy o r d o n n e que inhib i t ions e t deffences 
soient faictes, a te l d o n t il se p la inc t , p a r l ' un desdic ts 
ma ieu r s , p resens deu lx jurez , de n o n d o r e s e n a v a n t 
touch ie r au corpz ne au lx biens d u d i c t compla in-
d a n t ne de ses alliez p a r voie de faict ne a u l t r e m e n t 
sur pa ine de la h a r t ou au l t r e s pun i t i ons selon 
l 'exigence des cas. 

C H A P I T R E X I V 

T o u c h a n t d e l i c t z e t c r i m e s . 

A R T I C L E P R E M I E R . — Sy au lcun est conva incu 
d ' avo i r es té , en q u e l c q u e delict ou d é b a t cr iminel , 
a i d a n t ou c o n f o r t a n t de que lcque man iè re q u s ce 
fut, sy a p p r é h e n d e r on le povoi t , (ores qu ' i l n ' e u t 



faict ledict cas ains aul t res quy seroient fugitifz ( 1 ), 
il ne peul t estre excusé qu' i l ne soit capable a 
por ter telle puni t ion que le cas le meriteroit . 

A R T . 2. - - I t e m se aulcun commect homicide 
sans mourdre , s'il es t appréhendé , es t exécuté a 
mor t pa r l 'espee. 

A R T . 3. - - I t e m se aulcun mect aul t re (2) en 
péril de mor t e t le navré est v ivan t qua ran t e jours 
après ledict te rme, il ne faict à ten i r pour estre 
mor t de la bleschure ou playe. 

A R T . 4. — I t e m sy aulcun est t rouvé avoir commis 
homicide, et qu' i l pu i t eschapper ladicte ville e t 
terre sans estre appréhendé, et que pa r après il 
puist t a n t faire que d 'avoir paix aux proismes de 
l 'homicide, en pa i an t dix livres parisis au seigneur 
de Sainct -Amand, peul t tel homicide (3) ren t rer en , 
ladicte ville e t terre en tou te sçeureté de la justice. 

A R T . 5 . — I t e m celuy quy commect larchin digne 
de mor t est exécuté par la corde. 

A R T . 6. — I t e m sy aulcun est a t t a inc t par tesmoi-
gnaige d 'avoir prins poissons en servoirs ou en 
ha rnas deden t l ' eauwe ou aul t re lieu rempoisonnez 
auquel il n 'y auroi t droict , et feroit celeement 
ledict cas, il seroit répu té pour larchin e t comme 
tel punissable selon l 'exigence des cas. 

A R T . 7. — I t e m se aulcun pour ses larchins est 

(i) Depuis « ains » omis par B. 
(e) Omis par B. 
(3) Omis par B. 



c o n d e m p n é d ' avo i r u n g m e m b r e coppé, do ib t estre 
b a n n y a t o u s j o u r s e t a t ou t e s nuic tz . 

A R T . 8. — I t e m u n g meurdr ie r es t t r a iné a la 
jus t ice et illecq pendu . 

A R T . 9. — I t e m le faulx monno ieur do ib t es t re 
boul ly . 

A R T . 10. — I t e m l 'here t icque do ib t es t re ars e t 
brus lé , a u n e es tache lyé. 

A R T . 11. — I t e m nulz de l incquans bann is pour 
la rchins , p o u r m o u r d r e , pou r faulse monnoie ou 
hérésie ne peu l t a j a m a i s ravoi r l ' hab i t a t i on d'icelle 
ville e t t e r re . 

A R T . 12. — I t e m sy u n g eschevin es toi t t r o u v é 
es t re faulx en son s e rmen t e t office, do ib t avoir 
la l a n g h u e coppee. 

A R T . 13. — I t e m ung faulx voir j u r é do ib t es t re 
déposé de son office, p u b l i q u e m e n t , a tous jours . 

A R T . 14. — I t e m le faulx ma i r e do ib t es t re o té 
a tous jours de sa mair ie . 

A R T . 15 — I t e m se au lcun est t r o u v é en ladic te 
ville e t t e r r e t u é , pe ry ou m o u r d r y , i ncon t inen t 
ce v e n u a la congnoissance du g r a n d mai re , il faict 
a ssamble r les f rancqz ju rez , eschevins e t ju rez ( 1 ) . 
Que lors a sa semonce luy es t o rdonné pa r ladic te 
loy faire sonner la cloche d u b a n d'icelle ville e t 
mene r la loy au lieu ou le m o r t est. E t illecq v e n u 
ledict g r a n d m a i r e faict publ ie r sa p la inc te a h a u l t e 

(i) Voijurez : B. 



voix, declairant que tel cas est venu a sa congnois
sance et qu'i l ne sçait quy auroi t ce faict. P a r quoy, 
s'il y a aulcun pa ren t ou aul t re qu'i l se veuille 
joindre a sadicte pla inte , il sera ouy e t recheu ; 
e t s'il ne vient personne pour ce, ledict g rand maire 
ne laisse a soy informer de la vér i té dud ic t cas 
pour en faire pa r loy ce que de raison. 

A R T . 16. - - I t e m se au lcun commect celeement 
cas de mort , blechure ou affolure don t la loy ne 
peul t recouvrer tesmoings, e t que pla incte en soit 
faicte, il est pa r ordonnance publié pa r jour de 
marchié de venir icelluy denonchier endedens trois 
jours et trois nuictz ensu ivan t : e t après ledict 
t e rme expiré, sy telz del incquans ne v iennent faire 
ledict denonchement , ledict cas est t enu pour 
mourdre e t villain faict. 

A R T . 17. — I t e m se aulcun, a i an t faict assault , 
plaie ou criminelle bleschure en ladicte ville e t 
terre , se mect à la fuyte, il doib t estre poursievy 
pa r jus t ice t a n t que la ter re dure . 

A R T . 18. — I t e m se aulcun surprend larrons ( 1 ) 
en dhommaige faisant, s'il ne le m o n t r e en vie, il 
doibt mont re r la cause de l'ocision. 

A R T . 1 9 . — I t e m se au lcun est accusé et con
vaincu d 'enforchement de femmes ou de filles 
honnes tement v ivantes , ce est t enu pour r a p et , 
comme tel, punissable criminellement. 

(i) Laurons : B. 



A R T . 2 0 . — I t e m se au lcun occit a u l t r u y ou 
soy -mesme se d e s t r u y t ce leement , la loy t i en t tel 
cas p o u r m o u r d r e . 

A R T . 2 1 . — I t e m que a t o u t t e s sentences cr imi
nelles d o i b v e n t es t re presens les frans jurez pou r 
p ronunch ie r especia l lement , q u a n d es sentences 
de m o r t se r e n d e n t , les parolles principal les . 

A R T . 2 2 . — I t e m se au lcun forrain fourfaict a 
au l cun bourgeois ou m a n a n t en ladic te ville e t t e r re 
p a r b a s t u r e e t n a v r u r e , on en faict ouy r tesmoingè 
pou r sçavoir de la vér i té , p o u r démener son delict 
p a r d e v a n t loy et , s u i v a n t ce, l uy assigner j ou r ( 1 ) 
a la croix du march ié p a r j ou r de march ié de veni r 
furnir les a m e n d e s a u seigneur e t r epare r pa r t i e 
in terressé . E t a u cas de n o n comparo i r seroit b a n n y 
selon le mér i t e d u cas d'icelle ville e t t e r re jusques 
aud i c t furn issement . 

A R T . 2 3 . — I t e m en procédures cont re homicides 
absens , sur la p la inc te faicte p a r le g r a n d mai re , 
se o r d o n n e p a r lesdicts frans jurez , eschevins e t 
ju rez a sa semonce , de les appel ler a ladic te croix 
d u march ié p a r l ' un desdic ts maieurs , p résen t 
deulx eschevins , en luy ass ignan t j ou r aulx plais 
p rocha ins ens ieuvans , e t a insy les con t inuer jusques 
a q u a t t r e appeau lx . 

A R T . 24. — I t e m se d u r a n t lesdicts appeau lx , 
au l cun se p ré sen te au n o m desdic ts homicides 

(i) A. G. D. — En luy assignant jour : B. 



offrant satisfaire a par t i e selon sa faculté et puis
sance, ensamble paier au seigneur les dix livres p a 
risis d ' amende , l 'ul térieure procédure doibt cesser (1) 

C H A P I T R E X V 

A q u y l e s d e n i e r s de r é p a r a t i o n s d ' h o m i c i d e a p p e r t i e n n e n t . 

A R T I C L E P R E M I E R . — Les deniers venans de 
répara t ion d 'homicide, au cas que paix s'en fit, 
a l 'hoir maie aisné dud i t homicide apper t iennent 
to t t a l emen t lesdicts deniers procedans d'icelle répa
rat ion. E t au cas contra i re qu'i l n ' y heu t hoir maie, 
la fille aisné dudic t homicide aura en th ierement 
icelle répara t ion . 

A R T . 2. — I t e m et a la femme de tel h o m m e occis, 
doibvent estre paiez, ledict cas advenan t , tous 
coustz, fraiz et despens. Ensamble luy rendre ce 
que maistres et chirurgiens au ron t heu depuis 
l 'heure qu'il fut bleschié jusques a la mor t advenu. 

C H A P I T R E X V I 

D é c l a r a t i o n d e s q u a t t r e p o n t z et c l ô t u r e de la v i l l e 
de S a i n c t ? H m a n d . 

Les qua t t r e pondz et clôture d'icelle ville se com-
prendent et commenchent a le baille de le Hamedde , 

d lî. contient un 2" c article, que je crois devoir supprimer comme ne 
faisant pas partie du texte primitif: Item que lesdicts de la Loy doibvent 
avoir au Seigneur pour leurs droictz cincq solz parisis, le clerq cincq 
solz parisis, le petit maire ou sergent pour avoir proclamé ladicte plaincte 
en hault cincq solz parisis et cestuy quy auroit sonnet la cloche du ban, 
eincq solz parisis. 



(1) Elnon : C. 
(2) B.. D. — Desoubz : A , C. 
(3,! Buvrunc : A. 

en a l l an t d ro ic t s u i v a n t le fosset ju sques au Bui ron 
auque l lieu passe la pe t i t e r ivière n o m m é la Mere t te , 
m o n t a n t pa rdessus s u i v a n t la d ic te r ivière jusques 
au t r o u de Maril lon, r e p r e n a n t illecq au M a n c q u e t 
et m e n a n t j u sques au c o u r a n t d ' e a u w e n o m m é 
Livron , d e s c e n d a n t pa r le seu a le baille Can ta in , 
ei d u d i c t lieu r e v e n a n t a le baille Wasseury , e t 
depu i s , s u i v a n t ledict cou ran t , p a s s a n t à t r ave r s 
des p re t z d ' A n o n (1), r e n t r a n t pa r dessus ( 2 ) la 
Gauchie empre s la po r t e de T o u r n a y jusques a la 
r ivière d ' E s c a r p e , r e n t r a n t d'icelle r ivière au 
c o u r a n t n o m m é le B u v r y n e ( 3 ) e t s u i v a n t icelluy 
c o u r a n t ju sques a ladic te baille de le H a m e d d e . 

C H A P I T R E X V I I 

T o u c h a n t a m e n d e s c i v i l l e s e n d i v e r s e s m a n i è r e s t a n t 
d e d e n s l e s q u a t t r e p o n t z c o m m e d e h o r s . 

A R T I C L E P R E M I E R . - - Celuy q u y affole a u l t r u y 
en lad ic te ville dedens les q u a t t r e pondz d'icelle, 
eschiet en l ' a m e n d e de cincq l ivres paris is , desquelz 
en a p p e r t i e n t les c incquan t e solz a pa r t i e affolée 
e t au l t res c i n c q u a n t e solz au p revos t ; mais s'il 
avo i t ce faict sur son v r a y corps deffendant , seroit 
quic te de lad ic te a m e n d e . 

A R T . 2 . — I t e m q u y blesche a u l t r u y de b a s t o n , 



de poing on an l t r ement dedans lesdicts q u a t t r e 
pondz a sang, eschiet en amende de q u a t t r e livres 
parisis, et au dehors d'iceulx qua t t r e ponts en 
t ren te q u a t t r e solz parisis d ' amende . 

A R T . .3 . - - I t e m quy mect main a aulcun par ire 
dedens iceulx qua t t r e ponts sans y avoir sang, eschiet 
en amende de sep tan te solz parisis et au dehors 
de quatorze solz parisis. 

A R T . 4. — I t e m quy faict tomber pa r ire aulcun 
pa r terre dedens iceulx q u a t t r e pondz, il eschiet 
en amende de qua t t r e livres parisis, et au dehors 
en t ren te q u a t t r e solz parisis. 

A R T . 5 . — I t e m quy profère parolles injurieuses 
a au l t ruy en sa présence et que l 'injurié le puist 
ouyr soit dedens ou dehors lesdicts q u a t t r e pondz, 
eschiet en cincq solz parisis d ' amende . 

A R T . 6. — I t e m quy desgayne espee ou couteau 
ou aul tres bas tons a foureau, m o n t r a n t en vouloir 
frapper au l t ruy pa r ire, eschiet en amende de cincq 
solz parisis soit dedens ou dehors desdicts pondz. 

A R T . 7. — I t e m se aulcun veul t amender vers 
la justice de chose qu'i l auroi t meffaict pa r lesdictes 
bas tures ou navrures , doibt premier reparer et 
amender celuy auquel il auroi t faict ladicte bas ture 
ou bleschure de telle répara t ion que le cas le méri
terai t a v a n t jugier les amendes au prevost . 

A R T . 8. - - I t e m et sy celuy quy auroi t faict 
telle bas ture ou navrure , offre ou requier t au sei
gneur et loy de icelle reparer , sur sa reques te et 
poursieulte, se ordonne pa r loy que le b a t u soit 



signiffié e t ad jou rné au lx p rocha ins plais ensu ivan t 
l ad ic te r eques t e pou r faire sadic te d e m a n d e de 
r é p a r a t i o n se bon luy samble , e t m o i e n n a n t telle 
offre d o i b t demore r en pa ix de la (1) p a r t e injurié 
e t d e ses alliez. 

A R T . 9. I t e m s'il adveno i t que enfans non 
eagez de quinze ans faisoient p laye ou bleschure 
a au lcun , e t s'il convenoi t à ceste cause engendrer 
au lcuns fraiz p o u r ghuer i r le bleschié, paier le doib t , 
mais q u a n t a l ' amende , en es t quic te , s'il n ' y a m o r t 
ou affolure. 

A R T . 10. - I t e m que de (2) t ous fourfaictz de 
nu ic t une femme en es t c ru te pa r son s e rmen t 
t e l l ement que sur icelle, a sa déposi t ion, est ad journé 
le d e l i n c q u a n t pou r soy veoir a loy accuser ou 
excuser p a r son s e r m e n t du del ict qu ' i l pouro i t 
avoir commis . 

A R T . 11. — I t e m que personne ne peu l t injurier 
u n g au l t r e p a r voie de faict ou de parolles, n 'es to i t 
son epeuse ou ses enfans t a n t qu ' i lz soient en son 
pa in , saulf n e a n t m o i n g s s'il y avo i t mor t , affollure 
ou b leschure des ra i sonnab le : en ce cas amendro i t 
le t o u t selon la qua l i t é d u cas. 

A R T . 12. — I t e m s'il aveno i t au l cun avoir d é b a t 
con t r e au l t r e , sa f emme e t ses enffans es tans a (3) 
son pa in le p e u v e n t aidier e t secourir e t ne sont 
tous e n s a m b l e pun i ssab le que d ' u n e a m e n d e . 

(1) Sa : A. 
(2) Omis par A. 
(3) En : B. 



C H A P I T R E X V I I I 

T o u c h a n t a u l t r e s d i v e r s e s a m e n d e s . 

A R T I C L E P R E M I E R — Sy aulcun estoit t rouvé 
avoir coppé bois verd sur chocques ou hallots a 
teste , en chemin ou aul t re pa r t , e t ou happe et 
ferment auroi t courru, et don t n 'y auroi t aulcun 
droict, il debveroi t le lieu reparer et escheroit en 
l 'amende de cincq solz parisis ; e t sy coppé estoit 
tel hallot ou aul t re bois réputé pour viellume 
endesoubz la teste , debveroi t parei l lement reparer 
le lieu et escheoir en l ' amende de soixante solz 
parisis. 

A R T . 2. - - I t e m e t s'il advenoit que aulcun fut 
t rouvé avoir coppé branches verdes croissans 
sur arbres vieillîmes, escheroit tel de l incquant en 
quatorze solz parisis d ' amende avec pareille répa
rat ion. 

A R T . 3 . — I t e m et sy tel bois estoit t rouvé sur 
l 'heritaige d ' au l t ruy en lieux enclos, ledict t rouvé 
saisy seroit t enu mons t re r ou il auroi t iceulx heu 
par don, achat ou aul t re jus te t i l t re , au l t rement 
seroit cappable aulx amendes a v a n t dictes ; et au 
dehors des lieux encloz, sy ledict t rouvé le clamoit 
a luy appertenir , seroit samblablement tenu 
monstrer , sur pareilles amendes et comme le cas 
le meriteroit . 

A R T . 4. — I t e m se aulcuns arbres por tans fruicts 



ou au l t r e bois croissans, p r e n d a n t ( 1 ) sur le chemin 
ou her i t a ige d ' a u l t r u y , e t que telz soient t rouvez 
p a r c h e r q u e m a n e u r s se rmentez , sur le r a p p o r t 
p a r eulx faict p a r d e v a n t loy (2), do ib t es t re o rdonné 
p a r icelle d ' avo i r le t o u t osté e t r epa ré endedens 
sep t jours e t sep t nuic tz ensu ivan t , a u l t r e m e n t a 
pa ine que le t o u t sera remis en e s t â t deu a ses 
p roppres despens . 

A R T . 5 . - - I t e m se au lcun se t r a n s p o r t o i t desrai-
s o n n a b l e m e n t sur les biens d ' a u l t r u y , p r e n a n t 
ou g a t t a n t iceulx, ou les fa isant p r end re ou ga t t e r , 
et sy celuy a q u y telz biens a p p e r t i e n n e n t ou 
au lcun de sa famille luy déclare e t demons t r e 
que c 'est con t r e son gré e t vo lun té , ravo i r le do ib t 
e t te l d e l i n c q u a n t faict a c o n d e m p n e r en so ixante 
solz par is is d ' a m e n d e . 

A R T . 6. — I t e m qu iconcque oste bonne hors 
te r re e t qu ' i l en appe r t , le de l i ncquan t eschiet en 
so ixan te solz parisis d ' a m e n d e , e t s'il mec to i t 
icelle a son a d v a n t a i g e dessus son her i ta ige , seroit 
te l del ict t e n u e t r é p u t é pou r larchin . 

A R T . 7. — I t e m se au lcun se a d v a n c h o i t fouyr 
sur le t e r re (3) d ' a u l t r u y , il est t enu de tel lieu 
r epa re r e t eschie t en so ixan te solz parisis d ' a m e n d e , 
desquelz en a p p e r t i e n n e n t v ing t solz a pa r t i e inter-
ressé e t les (4) q u a r a n t e solz au prevos t . 

(1) Pendent: B. et C. 
(2) Omis par B. et D. 
(3) L'heritaige : B. 
(4) Aultres ajouté par B. 



A R T . 8. - - I t e m sy aulcun estoit t rouvé avoir 
fouy sur chemin et Waresquais , il eschiet pour les 
trois premiers pallees, en trois fois quatorze solz 
parisis d ' amende , e t du surplus qu ' i l en fouyroit , 
en seroit quicte, mais s'il avoi t jecté ladicte terre 
sur son heritaige, doibt reparer le lieu endedens 
sept jours et sept nuictz ensuivant . 

A R T . 9. — I t e m s'il est aulcun quy mect ouvriers 
en ouvre a fosser ou fouyr et que par le mecteur 
en œuvre leur soient monstrez bons enseignemens 
jusques ou ilz doibvent ouvrer, sy pa r tel ouvrier 
estoit plus a v a n t fossoié ou fouy (1) en p r endan t 
r i ie i ï ta ige d ' au l t ruy , seroient telz ouvriers submis 
ausdictes amendes et répara t ions et non le mecteur 
en œuvre , ains en pa i an t leur sallaire en est quicte. 

A R T . 10. — I t e m quy empesche a faire exécution 
lever (2) ou empor te r gaige en ve r tu de sentence 
donnée et condempnat ion preallable, eschiet en 
amende de soixante solz parisis. 

A R T . 11. — I t e m se aulcun se pa r te de la maison 
d 'ung hoste sans avoir payé con escot et contre la 
volunté d'icelluy, il eschiet, après que ledict hoste 
en auroi t faict sa plaincte, en samblable amende 
de soixante solz parisis, n 'es toi t que tel débi teur 
n ' eu t faict le con ten t de l 'oth ou (3) de l 'hôtesse 
d 'où (4) il seroit pa r ty , endedens le lendemain le 

(i) Proposition omise par B. 
(•2) Leur : B. 
(3) « De l'oth ou » omis par B. 
(4) Dont : B. 



soir. E n ce faisant , seroit qu ic te d'icelle amende , 
moienna nt qu ' il soit sol v e n t e t rés ident en ladic te t e r re . 

A R T . 12. — I t e m q u a n d la cloche du b a n sonne 
en icelle d ic te ville, a l ' o rdonnance de loy, pou r assis
te r la jus t ice , sy icelle d e m o u r o i t a faire pa r faul te 
de bourgeois ou m a n a n s d'icelle ville e t te r re , chas-
cun défai l lant a y comparo i r seroit a so ' xan t e solz 
parisis d ' a m e n d e sauf ensongne ; e t peul t , lors, ung 
chascun po r t e r telles a r m u r e s e t ba s tons que bon 
leur s amb le sans meffaire. 

A R T . 13. — I t e m sy au lcun bourgeois ou m a n a n s 
de lad ic te ville e t t e r re t r a i c t e au l t r e bourgeois , ma
n a n t ou h a b i t a n t d u d i c t lieu a au l t r e jus t ice que 
celle de Sa inc t A m a n d , tel t r a i c t a n t e t pou r s i euvan t 
do ib t a ses p roppres despens r a m e n e r ladic te cause 
en la cou r t d u d i c t sa inc t A m a n d e t sy fourfaict 
une a m e n d e de so ixan te solz parisis . 

A R T . 14. — I t e m s'il es t au lcun q u y c lame l 'he-
r i ta ige d ' a u l t r u y ou r en t e hér i t ière e t fonsiere a 
to r t , eschiet p o u r chascune fois en so ixan te solz 
paris is d ' a m e n d e , desquelz en a p p e r t i e n t au seigneur 
les q u a r a n t e solz, e t a p a r t i e sur q u y ladicte p la in te 
seroit faicte v i n g t solz paris is , lesquelz se p r e n n e n t 
p r e m ' e r e m e n t . 

A R T . 15. — I t e m q u y d e m a n d e droic t p a r es-
cheance en au lcuns her i ta iges ou ren tes hér i t ières 
en soy f o n d a n t en p la inc te p a r d e v a n t loy, sy a v a n t 
qu ' i l a y t au l cun fi l tre de se prédécesseurs (1) pour 

(i) B. successeurs: A., C , D. 



poursieuvyr et demander droict en telle succession, 
posé qu'il fâche sa poursieulte a tor t , il est 
quicte de ladicte amende de soixante solz parisis, 
ains cappable a trois solz parisis d ' amende pour sa 
folle plaincte. 

A R T . 16. — I t e m (1) se aulcuns forrains ve-
noient en ladicte ville et terre pour faire mal aulx 
bourgeois ou manans dudic t lieu, monst rer le doibt 
l 'asailly, et tous ceulx quy seroient defaillans de 
luy faire ayde et confort (2), au cas qu'ilz en fussent 
requis, escheroient chascun d'iceulx en soixante 
solz parisis d ' amende . 

A R T . 17. — I t e m sy forains venoient en ladicte 
ville et terre, es tans redebvables vers aulcuns des
dicts bourgeois ou manans dud et lieu, les crédi
teurs peuvent appréhender leur débi teur forrain et 
requérir ayde pour le retenir t a n t qu'il ay t justice et, 
se ceulx ou celles requis estoient defai lans, seroient 
chascun en so xan t e solz parisis d 'amende. 

C H A P I T R E X I X 

T o u c h a n t r é p a r a t i o n de d h o m m a i g e . 

A R T I C L E P R E M I E R . — Se aulcun se plainct d 'aul
cun dhommaige faict en ses adves tures , queles 
qu'elles soient, mons t re r le doib t par priseurs avan t 
les despouillier, affin de su ivant le r appor t et prise-

(i) Cet article manque dans C. 
(-2) Aydier : B. 



rie d ' iceulx pr iseurs en o rdonner telle r épa ra t i on 
d u d i c t d h o m m a i g e qu ' i l appe r t i end ro i t au d i t des
d ic t s pr iseurs , e t conv ien t le t o u t avoir faict en
dedens le j ou r de sa inc t R e m y . 

A R T . 2. — I t e m se au lcun t rceuve luy avoir esté 
faict d h o m m a i g e en que lcque adves tu r e ou fruit 
que ce soit e t ne sçauro i t on b o n n e m e n t q u y auro i t 
ce faict, p o u r en i n t en t e r ac t ion personnel le , on en 
d o i b t faire sa p la inc te en la vér i té ( 1 ) p a r d e v a n t loy 
au lx plais d u m a r d y : s u i v a n t laquel le p la inc te , (2) 
es t o r d o n n é p a r icelle loy aud ic t p la inc t i s san t en-
d h o m m a i g i é (3) que s'il a au lcuns tesmoings pre tz 
p o u r en sçavoir la vér i t é affermer, qu ' i lz sont p re tz 
de les ouy r ; e t sy p a r lesdi ts t esmoings es t a p p a r u 
celuy q u y au ro i t faict le d h o m m a i g e , es t c o n d a m n é 
r epa re r icelluy au d i t desdic ts pr iseurs e t es despens 
avecq en cincq solz parisis d ' a m e n d e vers le prevos t . 

C H A P I T R E XX 

T o u c h a n t p u n i t i o n e t a m e n d e a r b i t r a l l e ( ) d e c o n t r e v e n i r 
a s e n t e n c e o u o r d o n n a n c e d e l o y . 

A R T I C L E P R E M I E R . — T o u t ce que eschevins 
j u g e n t ou(5) o r d o n n e n t pa r loy do ib t es t re t e n u (6), 

(0 Vente : B. 
(2) « Oye » ajouté par B. seul. 
(3) En dhomaige : B. 
(4) Arbitraire : B. 
(5) Et : B. 
(6) Est tenu : B. 



n 'es t qu'i l en soit appelle, e t ne peul t personne aller 
al lencontre : e t s'il font le contraire , doi t estre punis, 
a rb i t ra i rement . 

C H A P I T R E X X I 

T o u c h a n t g a i g e s e t de la v e n t e d ' i c e u l x . 

A R T I C L E P R E M I E R . — Se aulcune personne a 

gaige soubz luy pour debte , sy celuy quy a livré le 
gaige ne furnit a son deu, le créditeur luy doibt 
faire sigmffier par ordonnance de loy et pa r l 'un 
des maieurs de venir reprendre sondict gaige et 
furnir a son deu endedans sept jours et sept nuictz 
ensuivans, et, ladicte signiffication faicte sans sur 
icelle y avoir contredict , on peul t tel gaige vendre 
par ordonnance de loy pa r jour de marchié pour 
furnir a la deb te e t non a aul t re p a r a v a n t crée, au 
boul t desdicts sept jours et sept nuictz ; e t sy plus 
por to i t ladicte vente que la somme pourquoy le 
gaige avoi t esté baillié, r endu doibt estre le surplus 
audic t engaigeur, et, au cas contra i re que lesdicts 
deniers n 'y puissent fournir, ordonné est a l 'un des
dicts maieurs pa r loy de t a n t faire qu'i l face furnir 
audic t crédi teur le surplus de sondict deu, sy l'en-
gaigeur a a u l t a n t vai l lant sur ladicte terre. 

A R T . 2. — I t e m sy aulcunes bestes, queles qu'elles 
soient , estoient empr isonnées , par exécut ion en 
ver tu de sentence ou engaigement , a personne 
part iculière, e t que depuis icelles bestes mourussen t 



p a r fau l te de v ivre , celuy qui auro i t faict ou faict 
faire ledict e m p r i s o n n e m e n t , ou celuy a q u y elle 
seroit engaigié , en seroi t qu ic te en r e n d a n t le loien 
e t le cuire. 

A R T . 3 . - I t e m sy au l cun a quelcque meuble en 
gaige de pe r sonne , q u y ne sçauro i t le n o m (1), ou 
d ' au l t r e s forrains , a la r eques te de p a r t i e a y a n t telz 
gaiges, es t o rdonné p a r loy de faire publ ier a l 'église 
( 2 ) que celuy a qui te l gaige a p p e r t i e n t v iengne 
r ache t e r icelluy p o u r la s o m m e engaigié endedens 
sep t j ou r s e t sep t nu ic tz ensu ivan t , a u l t r e m e n t 
seroi t v e n d u e pou r furnir aud i c t deu e t a u x des-
pens . 

A R T . 4. — I t e m que t o u s gaiges levez pa r offi
ciers se p e u v e n t v e n d r e sans a u l t r e o rdonnance de 
loy, en signiffiant icelle v e n t e a pa r t i e desgaigié, 
m o i e n n a n t tout teffois que ce soit en v e r t u de sen
tence ou c o n d e m p n a t i o n prea l lable , de q u o y l'offi
cier d o i b t es t re ga rny . 

A R T . 5 . - - I t e m que t o u s t avern ie r s , carbar -
t eu r s ( 3 ) ou boul lengiers ne p e u v e n t refuser pa in 
v in ou au l t r e s v ivres , en l i v r an t bon gaige vai l lable 
les d e u x p a r s de ce qu ' i lz l ivroient . 

(1) Non : B. 
(2) L'egize : A. 
(3) Carbartiers : B. — Curbateui's : C. — Cabaneurs : D. 



C H A P I T R E X X I i 

T o u c h a n t l e s s u c c e s s i o n s , d r o i c t u r e s e t re l i e fz 
d ' h e r i t a i g e s f e o d a u l x . 

A R T I C L E P R E M I E R . — Premiers : en math ie re 

d'heri taige feodaulx sçituez en ladicte ville e t terre 
et p a r t o u t ailleurs tenus de ladicte abbaie de Sainct-
A m a n d au dehors du pays de H a y n n a u l t , l 'hoir 
maie, soit en ligne directe ou collateralle, succède 
et empor te le fief a v a n t la femelle, et l 'aisné maie 
a v a n t le maisné. E t en faulte d 'hoir maie, en 
pareille degré la femelle succède. 

A R T . 2 . - I t e m sy femme mariée alloit de vie 
a t respas (1), délaissant filles et non filz, e t l ' homme 
se remarye et a y t fils en sondict second mariaige, 
icelluy filz succédera es fiefz de son pere. 

A R T . 3. - - I t e m se h o m m e ou femme possessans 
fiefz pa t r imoniaulx alloient de vie pa r t respas sans 
delaissié hoirs de leurs corps, leurs fiefs succéderont 
e t r e tourneron t au plus prochain hoir du lez e t costé 
don t ilz sont descenduz. 

A R T . 4. - - I t e m le survu ivan t de deulx con-
joincts par mariaige a droi t de viage ou usufruict en 
la moictié dés fiefz prochedans du lez et costé du 
premier moran t . 

A R T . 5 . - - I t e m es fiefs prochedans d 'acqueste 
aicte cons tan t mariaige, le m a r y est seul propriétaire 

(i) Mort : B. 



e t seigneur, saulf a la vesve le dro ic t de viaige en la 
moic t ié c o m m e dessus. 

A R T . 6. — I t e m sy h o m m e ou femme posses-
sans de diverses fiefs t e r m i n e vie pa r t r espas , delais-
sans pluis ieurs enfans, lesdictz fiefs succéderont en 
la man iè re su ivan te , assçavoir : se iceulx fiefz sont 
t e n u s d ' u n seul seigneur, lors l 'aisné hoir maie ou 
femelle en fau l te de maie p r e n d r a a son choix le 
p remie r e t meil leur fief, l 'a isné après le meil leur (1) 
en su ivan t , et a insy de fief en fief e t d ' en fan t en 
enfan t t a n t que fief y aura , e t sy t a n t de fiefz y 
avo i t qu ' i l c o n v i n t rechoisir , le p lus aisné recom-
m e n c h e r a c o m m e dessus ; e t sy lesdicts fiefz es-
to i en t t e n u s de d ivers seigneurs, en ce cas ilz 
succèden t a u n seul s u i v a n t l 'ordre que dessus. 

A R T . 7. — I t e m se u n g pere faisoit adher i t e r 
son filz ou fille c o m m e dro ic t e t aisné hoir de luy, 
en soy fa isant m o r t e t que depuis ledict filz ou fille 
adhe r i t é a l las t de vie a t r e spas sans délaisser hoir 
de son corps, ce cas a d v e n a n t (2), ne peu l t tel fief 
r e t o u r n e r a u x pere ou mere lors v ivan t , ains su-
cedera au p lus p rocha in hoir aisné habi le a succéder 
lors v i v a n t , a sub jec t ion (3) de pa ier les deb tes en 
faul te de meubles ou t e r re de mainfe rme. 

A R T . 8. — I t e m les enfans maisnez filz ou filles, 
n o n a ians a p p r é h e n d é au lcuns fiefz pa r chois, 

(i) « L'aisné après, le meilleur » omis par G. et D. 
(•:) Advenoit : B. 
(3) Gherge : B. 



peuvent demander leur quind es fiefz appréhendez 
pa r leur frère aisné premier, second ou aul t re , sy 
a v a n t que telz fiefz n ' auro ien t estez quintiez eude-
dens qua ran t e (1) ans a compter du jour du t respas 
du dernier propprie ta i re de tel fief. 

A R T . 9 - I t e m ausdicts Religieulx, abbé e t con
vent apper t ien t pa r leur droict seignouriaulx de 
relief soixante solz parisis a la m o r t de l 'héritier 
e t v ingt solz parisis (2) de cambrelaige pour un , 
fief liège, et pour ung fief t enu a demy liège la moictié 
de samblable droict. 

A R T . 1 0 . - I t e m que telz fiefz liège e t demy 
liège se doibvent relever p a r le successeur endedens 
qua ran te jours après la mor t du dernier héritier, a 
pa ne d'escheir en soixante solz parisis et de pooir 
par le seigneur possesser de tel fief non relevé après 
ledict t e rme expiré, a u l t a n t de t e m p s que tel fief 
auroi t esté sans relever depuis l 'expirat ion desdicts 
qua ran te jours . 

A R T . 1 1 . - - I t em pres tement tel relief ainsy faict 
est enjoinct par le bailly ausdicts successeurs aians 
faict relief qu'ilz aient a faire leur t r an spo r t e t dénom
brement de la grandeur et valleur d'icelluy fief 
endedens qua ran t e jours ensuivans , sur paine d 'en-
courrir en soixante (3) solz parisis d ' amende vers 

(0 Cincquante : D. et plusieurs mus. — Lacune de B. — C. passe 
immédiatement sans indiquer le chiffre, 

(a) Quarante : B. 
(3) Quarante : B. 



ledict bai l ly. E t sy a p p e r t i e n t aud ic t bai l ly pou r son 
dro ic t de loy d e te lz fiefz d ix solz ( 1 ) par i s i s ; a u x 
h o m m e s de fiefz en n o m b r e c o m p é t e n t de q u a t t r e 
p o u r le moings , chascun cincq solz parisis , e t sam-
blable d ro ic t pou r leur seaulx. 

A R T . 1 2 . — I t e m q u a n d ven t e ( 2 ) se fait d ' au l 
cuns fiefz, les debvoi r s se d o i b v e n t faire p a r d e v a n t 
ledict bai l ly e t q u a t t r e h o m m e s de fiefs pou r le 
moings : que lors en est faict de she r i t emen t pa r le 
v e n d e u r e t a d h e r i t e m e n t a l ' ache teur pa r r a in e t 
pa r b a s t o n , en y o b s e r v a n t les solemnitez requises. 
P o u r lesquelz debvo i r s a p p e r t i e n t o rd ina i r emen t 
ausd ic t s bai l ly e t h o m m e s samblab le droic t que 
des sus ; ou l t r e ce, aud i c t se igneur abbé p o u r ses 
d ro ic t s se ignour iaulx , le d ix iesme denier que po r t e 
rait la v e n t e ; e t ausd ic t s bail ly e t h o m m e s de fiefz 
lors presens , pou r leur d ro i t d 'es t re l ins , q u a t t r e 
deniers f landres a la l ivre selon que lesdicts bail ly 
e t h o m m e s o n t a c c o u s t u m é d ' anch ienne té a les 
recepvoir . 

A R T . 1 3 . — I t e m en v e n t e d ' iceulx her i ta iges feo
d a u l x , le p rocha in a u v e n d e u r ou venderesse du lez 
e t costé d o n t te l fief descend t le peu l t r a t r a i r e en
dedens l ' an e t j ou r après l ' a d h e r i t e m e n t fait , en 
fu rn i ssan t les deniers p r inc ipau lx de tel march ié , 
e n s a m b l e tous despens q u y a ceste cause se seroient 

i) Quarante : B. — « Quarante » barré dans C. 
(2) Veudt : A. 



ensievys, en pa i an t oiiltre ce tel droict d 'assamble-
men t de loy e t seaulx que dessus seullement. 

A R T . 14. — I t e m s'il advenoi t que donna t ion 
fut faicte pa r le propprie ta i re de fief a luy appa r t e 
nan t , a aul t re que a son droict hoir appa ran t , sera 
tenu tel donna teur paier le dixiesme denier a la 
valleur de tel fief donné avecq lesdicts droicts 
d'estrelins, de relief et sallaires desdicts bailly et 
hommes . 

A R T . 15. - - I t em, mais sy donna t ion estoit 
faicte a celuy quy seroit hérit ier appa ran t , tel 
cas advenant , on seroit exempt de paier lesdicts 
droicts de dixiesme et estrelins, ains seroit paie 
seullement droict de relief e t despens de loy, sy 
que dict est. 

C H A P I T R E X X I I I 

Des escbeances et success ions de biens non feodaulx. 

A R T I C L E P R E M I E R . — Premiers : Que en ma-

thiere de successions de telz biens, les descendans 
en ligne directe sont a préférer a tous ascendans et 
collatéraux. 

A R T . 2. - - I t e m s'il y a aulcuns descendans, les 
pere ou mere sont (1) legitiesmes héri t iers de leurs 
enfans a l 'exclusion (2) des frères et sœurs. 

A R T . 3. — I t e m en faulte de ligne descendante 

(i) « Les » ajouté par B. 
(;) Exemption : B. 



e t a s c e n d a n t e , les p lus p rocha ins de costé ( 1 ) suc
cèden t a u t respassé selon 1 o rd re de droict . 

A R T . 4. — I t e m q u a n d deulx conjoincts p a r 
mar ia ige o n t heu r adves t i s s emen t de sang pa r nais
sance d 'ho i r a i an t heu vie, en ce cas, le dernier 
v i v a n t de telz conjoinctz es t hér i t ie r des her i ta iges 
po r t ez en mar ia ige e t t rouvez appe r t en i r au premier 
t e rminé , ensamble de t ou t e s acques tes e t escheances 
a d v e n u e s c o n s t a n t ladic te conjonct ion. 

A R T : 5 . — I t e m il n ' y a au l cun droic t ( 2 ) de 
r ep ré sen t a t i on en icelle d ic te ville e t ter re , ne en 
ligne d i rec te ne collateral le . 

A R T . 6. — I t e m s'il adv i en t que h o m m e ou 
f emme a y t es té expa t r i é pa r que lcque espace de 
t e m p s que ce soit, ou que sans es t re expa t r i é , on 
ay tposses sé d 'her i ta iges , r en te s hér i t ières ou d ' au l t res 
biens , n o n o b s t a n t ladic te possession in t e rvenue pa r 
que lcque laps de t e m p s que ce soit, s'il adv ien t 
que p a r tel h o m m e ou femme soit mons t r e telz biens 
luy appe r t en i r he r i t i e r emen t , il do ib t reveni r a son 
droic t hér i t ier . 

A R T . 7. — I t e m s'il y a au lcuns enfans allyez 
p a r mar ia ige a v a n t (3) povoi r p a r t i r avecq leurs 
au l t r e s frères e t sœurs , ilz sont t e n u s r a p o r t e r en 
p a r c h o n les b iens que leur au ro i en t estez donnez 
p a r leur pere e t mere en a d v a n c h e m e n t de mar ia ige , 

( 1 ) Omis par C. 
(2) Omis par B. 
(3) Ayant : B. 



saulf s'ilz n 'es toient tous mariez ou au l t r ement 
eulx tenir auxl dons (1). 

CHAPITRE XXIV 

Touchant des vesves . 

A R T I C L E P R E M I E R . — Quand l 'un des deulx con-
joincts pa r mariaige termine vie pa r mor t sans 
cons tant icelluy avoir heu radves t i ssement de sang, 
le dernier v ivan t est seulement viaigier des 'biens 
patr imoniaires du premier terminé, mais quand 
aulx biens meubles et acquestes faictes cons tan t 
icelluy mariaige, le dernier v ivan t en est hérit ier 
sans que les hoirs du premier te rminé y puissent 
avoir aulcun droict de succession, en pa ian t les 
debtes. 

A R T . 2. - - I t e m au contraire sy cons tan t tel 
mariaige y avoi t heu radvest issement de sang, le 
dernier v ivan t est héri t ier en t iè rement de tous les 
heritaiges desquelz le premier t e rminé estoit prop-
prietaire au jour de son t respas, ensamble des 
meubles et acquestes, sy que d e v a n t est dict am
plement . 

A R T . 3. - - I t e m sy aulcun h o m m e ou femme 
vesve a ian t enfant ou enfans de premières noepces 

d) D. ajoute un article 8 ainsi conçu : Item que en ladite ville et terre 
il n'y at nul demy frère ny demy sœure, tellement que en la succession 
et l'hoir d'un demy frère et demy soeur sont succédant esgallement les 
demy frère et demy soeur avec les frères et soeurs germaines. 



se allie en secondes noepces, a te l ou telz enfans 
c o m p é t e n t e t a p p e r t i e n n e n t des lors h e r i t a b l e m e n t 
les t rois q u a r s de tous e t quelzconcques les biens 
meubles , ca teu lx e t her i ta iges venans t a n t de leur 
pere ou mere ( 1 ) t e r m i n é c o m m e a leur pere ou mere 
r e m a r i é a p p e r t e n a n s au j ou r d ' icel luy second ma
riaige (2), e t p e u v e n t telz enfans, p r e s t e m e n t le 
second mar ia ige a d v e n u , p r end re e t lever l 'une des 
moict ié pou r la fo rmor tu re de leurdic t pere ou 
mere (1) decedé, e t l ' au l t r e q u a r t après le t r e spas 
de leurd ic t pere ou mere su rv ivan t , en furnissant 
les deb te s a F a d v e n a n t . 

A R T . 4. — I t e m et p e u v e n t les p rocha ins pa rens 
desdic ts enfans cons t r a indre les pere e t mere de 
declairer p a r s e r m e n t s'ilz ne sçaven t (3) au l t res 
b iens que ceulx amenez a congnoissance c o m m e 
deniers ou au l t res meubles . 

A R T . 5. — I t e m au r ega rd d u qua t r i e sme q u a r t , 
d u q u e l tel h o m m e ou f emme remar ié demeure p ro -
ppr ie ta i re , icelluy q u a r t es t aussy (4) deu e t affecté a u x 
enfans de p remière noepces pou r y debvoi r succéder 
h e r i t a b l e m e n t après le t r e spas de leurdic t pere ou 
mere , ne fut que aud i c t second mar ia ige (5) y h e u t 
r adves t i s s emen t de sang, en v e r t u d u q u e l le dernier 
v i v a n t seroi t hér i t ie r du qua t r i e sme pa r t . E t sy 

( 1 ) Bourdon dans A. et C. 
(2) Remariaige : B. 
( 3 ) Sçevent : A. 
( 4 ) Ainsy : A. 
(5) Remariaige : A., B., G. 



tel radves t issement n 'estoi t in tervenu, le su rv ivan t 
du second lict en seroit seullement viaigier, pour 
après son t respas apper tenir aulx enfans ou enfant 
de première noepce ou aultres plus prochains don t 
F heritaige et q u a r t seroit venu. 

A R T . 6. - - I t e m sy d u r a n t la vidui té de pere ou 
de mere, aulcuns leurs enfans t e rminen t vie par 
mort , les survivans ou su rv ivan t empor t en t au l t an t 
de parchons et samblable droict, comme sy tous 
estoient vivans. 

A R T . 7. - I t e m se quelcque h o m m e ou femme 
se allie par mariaige ayans enfans ou enfant sy 
que dict est, sans avoir livré parchon de ladicte 
formorture de leurdict pere ou mere terminé, sui
v a n t ladicte cous tume, endedens l 'an ensuivant tel 
mariaige consumé, tous et quelzconcques les biens 
meubles et immeubles t rouvez après ledict an se 
doibvent mectre en parchon au proffict desdicts 
enfans, ensamble tou tes acquestes e t escheances 
quy aur iont esté fa ic tesou seroient escheues jusques 
audict jour de pa r t age et cons tan t la vidui té ou (1) 
seconde conjonction de telz remariez. 

A R T . 8. - - I t e m ung h o m m e vesve (2) a y a n t 
enfans peul t retenir sa maison manable ou il t ient 
sa résidence, ores qu'i l p r in t second es tâ t de mariaige 
e t sesdicts enfans ne peuven t pré tendre (3) ny avoir 

( 1 ) C , D. en : A. — Omis par B. 
(2) Omis par B. 
(3) Prendre : B. 



p a r t a i g e a telle maison sa vie d u r a n t , mais après 
son t r e spas iceulx enffans p a r t i s s e n t c o m m e dessus. 
E t s'il y a au l t res ediffices d e p e n d a n s de ladic te 
maison m a n a b l e , telz ediffices se pa r t i s sen t c o m m e 
au l t r e s biens. 

A R T . 9. - - I t e m se une femme p rend pa r ma
riaige h o m m e vesve a y a n t enfan t de p remière 
noepce et tel h o m m e t e rmine vie pa r t r e spas (1) 
d u r a n t icelle sa seconde conjonct ion (ores qu ' i l 
n ' e u t h e u r aves t i s s emen t de sang, peu l t e t a droic t 
d ' e m p o r t e r hors p a r t a l lencontre desdic ts enfans 
son lict estoffé, e t avec ce, ses p lus v a i l a b l e s accous-
t r e m e n s se rvans a son corps e t chief sans charge 
d ' au l cunes deb tes , mais sy elle p rendo i t p a r t au 
rés idu, elle seroit c appab le desdic tes debtes . 

A R T . 10. — I t e m que enffans ou enfan t de pre
mière noepce ne p e u v e n t p a r t i r avecq leur pere ou 
mere r emar i é que u n e fois en sa vie, posé qu ' i l 
p r i n t p a r appres pluis ieurs e s t a t s de mar ia ige après 
leur p a r c h o n p remie r levée. 

A R T . 11. — I t e m que h o m m e ou femme vesve 
a i a n t en fan t ou enfans eaigiez ne peu l t vendre , 
charger ne n u l l e m e n t all iener au lcuns her i ta iges ou 
r en te s hér i t ières , de quelz co t tez qu' i lz p rocheden t , 
sans l ' exprès c o n s e n t e m e n t de sesdicts enfan ts 
eaigiez. E t ou au lcuns d ' iceulx seroient alliez pa r 
mar ia ige , conv iendro i t leur f emme y donne r consen-

(i) Mort : B. 



t ement . E t s'il advenoi t que telz enfans ne fussent 
eaigiez, telle vendit ion, charge ou all ienation se 
pourroi t faire par l 'auctorisat ion des prevost et 
eschevins en nombre compétent , eulx p a r a v a n t souf-
f issamment acertenez pa r les (1) prochains parens 
paternelz et maternelz desdicts enfans mineur d 'ans 
que icelles ventes, chergesou hypothèques se feroient 
pour le plus grand prouffict desdicts enfans, en 
insérant a tel cont rac t la cause pour quoy et a 
quoy se debveront emploier les deniers de telle 
vente ou charge. 

A R T . 12. - I t em que homme ou femme vesve 
sans avoir enfant legitisme peul t de ses heritaiges, 
rentes hérit ières ou aul tres biens quelzconcques a luy 
apper tenans , disposer a sa vol lunté par donne, vente 
cherge, eschambgement ou au l t r ement alliener 
comme bon luy samble, a telle personne que mieulx 
luy plaist, en a ian t pa r la femme vesve ou fille 
deuement eaigee, ung advoué, m a n a n t de la terre 
de Sainct -Amand, que choisir peul t a son vouloir, 
pour consentir et auctoriser telz contracts qu'elle 
en vouldroi t faire. 

A R T . 12. — I t e m ung h o m m e es tan t allié par 
mariaige ne peul t faire vente , donnat ion , hypo-
thecque, ne aul t re all ienation quelconcque de ses 
heritaiges, rentes hérit ières et fonsieres, de quel 
cot té qu'ilz viennent , sans l 'exprès consentement 

(i) Leurs : A. 



de sa f emme de luy auctor is ié e t c o m p a r a n t e en la 
p résence de deu lx eschevins dud ic t sa inc t A m a n d 
p o u r le moings . 

CHAPITRE XXV 

Comment on se reigle en donnation, retenues , al l ienations 
d'heritaiges et aultrement. 

A R T I C L E P R E M I E R . - P a r c o u s t u m e e t st i l de 
Sa inc t A m a n d tou t e s dona t i ons d 'her i ta iges de 
m a i n t e n u e et biens meubles donnez en c o n t r a c t a n t 
mar ia ige p a r d e v a n t t esmoings en n o m b r e compé
t e n t son t de telle va l leur c o m m e sy elles es to ient 
faictes p a r d e v a n t eschevins d u d i c t sa inc t A m a n d 
lesquelz après avoi r o u y le record de telz tesmoings 
a ians estez presens a telles donna t ions , pa r leur ser
m e n t en a c c o r d e n t au lx d o n n a t a i r e s le t t res en es t re 
faictes e t mise en ferme la con t r epa r t i e pou r la 
conse rva t ion de leur droict . 

I t e m q u y veul t v e n d r e her i ta iges ou ren tes héri
t ières en l 'eschevinaige d'icelle ville e t te r re , il 
conv ien t congnois t re ( 1 ) tel c o n t r a t p a r d e v a n t deulx 
eschevins p o u r le moings d'icelle ville, lesquelz leur 
d o i b v e n t assigner a crier p a r jou r de d imenche ou 
p a r j ou r de m a r d y d e v a n t disner , en fa isant p u b l i 
q u e m e n t sçavoir que s'il y a p rox ime ou au l t r e 
q u y ledict march i é ou les deniers en p rochedans 
vouls i t r e ten i r , d é b a t t r e ou empescher , qu ' i l v iengne 

(1) Recorignoisre : A. 



dedens quinze jours ensuivant p a r d e v a n t deulx 
eschevins et greffier, e t il sera ouy et recheu en ce 
que de raison. E t en cas qu'il n ' y a y t contredic t ou 
re tenue de prochain linaigier, sy les par t ies en font 
poursieulte, se fera bon heri taige en plain plais ou 
ailleurs pa rdevan t les prevost e t q u a t t r e eschevins 
pour le moins. 

A R T . 3. - - I t em que d u r a n t ladicte quinzaine, 
se aulcuns prochain pa ren t au vendeur ou vende-
resse veul t re tenir tel marchié de ven te ou ar rente-
men t perpétuel e t a r a cha t que parei l lement on 
feroit en icelle dicte ville, faire le peul t de chascun 
desdicts marchié ou contract , en y ga rdan t e t fai
san t toutes solempnitez a ce accoustumez et re
quises pour le mesme pris que vendu ou arrenté 
seroit ; et sy pluisieurs re teneurs y avoit , le plus pro
chain du lez et costé don t F heri taige ou ren te vendue 
ou arrentee prochederoit , precederoit les aultres. 

A R T . 4. — I t e m sy tel proxime ou reteneur 
estoit forain, luy conviendroi t n a m p t i r les deniers 
dudict marchié avecq despens e t eslire dommicille 
en ladicte ville et te r re pour y faire tous exploix et 
adjournemens que besoing seroit. 

A R T . 5. - - I t e m que celuy qui a son heritaige 
chargié d 'aulcunes rentes don t s'en feroit vente, 
reprendre le peul t d e v a n t tous aul tres pour le pris 
que ledict marchié por teroi t avecq despens, et pour 
la descharge de son heritaige. 

A R T . 6. - - I t e m sy deulx conjoincts par mariaige 
ou aul t re h o m m e ou femme vesve ou deuement 



eaigiez, e s t ans pu i ssans d ' au l cuns ses her i ta iges ou 
r en t e s hér i t iè res donner , faisoient ( 1 ) au lcunes don-
n a t i o n s de leursdic ts her i ta iges ou ren tes hér i t ières 
a q u y ce fut , a (2) son dro ic t hoir ou a au l t res , a 
telle d o n n a t i o n faire (2) n ' y conv ien t avoi r publ i 
c a t i o n ne d e s h e r i t e m e n t s'il n ' y avo i t or ou a r g e n t 
cou ran t , fa isant de ce faire s e rmen t au lx donna t a i r e s 
e t d o n n a t e u r s (3). 

E t suffit a telle c o n t r a c t es t re deulx eschevins 
présens p o u r le moings . 

A R T . 7. — I t e m en c o n t r a c t d ' e s c h a m b g e m e n t 
e t p e r m u t a t i o n q u y se font d 'her i ta iges ou de 
r en t e s hér i t iè res con t r e au l t res p a r personnes puis 
san te s , ne s 'y faict pub l i ca t ion ne deshe r i t emen t , 
a ins suffict a recepvoi r te l c o n t r a c t pa re i l l ement 
deu lx eschevins pou r le moings , fa isant aussy 
faire s e r m e n t au lx e schambgeur s s'il n ' y cou r t or, 
a r g e n t ou au l t r e chose q u y leur pu i s t valloir en 
fraulde. 

A U T . 8. - - I t e m au cas que a telles dona t ions 
ou p e r m u t a t i o n s y heu is t en t r e icelles pa r t i es 
or ou a rgen t cou ran t , les conv iendra i t publ ie r 
c o m m e dessus e t faire s a m b l a b l e m e n t les desher i te -
m e n s et a d h e r i t e m e n s pe r t inens e t accous tumez . 

A R T . 9. — I t e m en icelle ville e t t e r re on ne 
peu l t vend re , chargier n y alliener Fher i ta ige d ' au l -

(1) Omis par A. et C. 
(2) Omis par B. 
(3) Donnataires et donnatures (?) : A. — Donnateur et donnateresse : D. 



cune personne, ou ren te hérit ière, contre son gré 
et vol lunté, car sy au l t r ement se faisoit, telz mar
chiez e t contractz ne seroient vaillables. 

C H A P I T R E X X V I 

Touchant contract d'affrarissement (i) . 

A R T I C L E P R E M I E R . - - I l est que par stil anchien-
nement accoustumé en faict de cont rac t , on faict 
en ladicte ville e t terre affrarissement (2) p a r d e v a n t 
lesdicts prevost e t q u a t t r e eschevins pour le moings, 
de sorte que on faict les enfans de premier noepce 
samblable aulx enffans quy procèdent (3) dudic t 
second mariaige, que pour egal lement pa r t i r aulx 
biens de leur pere et mere, de quelz costez qu'ilz 
soient procédez, e t ce sur l 'aff irmation, que en font 
les plus prochains parens paternelz e t maternelz 
desdicts enfans de première noepce, que audic t 
affrarissement (2) lesdicts enfans (4) sont t rès bien 
gardez. 

C H A P I T R E X X V I I 

Touchant heritaiges posses sez viaigierement 
et ce que on tient a meubles. 

A R T I C L E P R E M I E R . - - Sy aulcun t ien t heri taige 

(1) Afrerissement : B. 
(2) Affranchissement : B. corrigé, 
(s) Précèdent : B. 
(4) « Les biens » ajouté par C. 



a vie, ap rès son decez (1), l 'hoir a q u y tel heri
ta ige eschiet , s'il veul t , a u r a e t r e t i e n d r a les maisons , 
ediffices, a rb res fruicts p o r t a n s que tel viaigier y 
au ro i t faict ediffier e t p l a n t e r parmj^, r e n d a n t te l 
pr is que gens a ce congnoissans en di roient , de 
laquel le priserie les hér i t ie rs du viaigier se d o i b v e n t 
con ten te r . 

A R T . 2. — I t e m e t q u a n d au lx fruicts coppez e t 
a b a t t u s au j ou r d u t r e s p a s d ' u n g viaigier, s icomme : 
bledz, avo ines , poix , febves, vesches, semailles, 
quesnenes (2), l ins, he rbes e t t ou t e s au l t res adves
tu r e s , e n s a m b l e bois a coppes aussy a b b a t u s , 
r e t o u r n e n t e t a p p e r t i e n n e n t a u plus p rocha in 
hoi r d ' ice l luy viaigier ; e t s'il adveno i t que lesdictes 
a d v e s t u r e s ou au lcunes d'icelles ne fussent coppez 
e t a b a t t u s au j ou r d u d i c t t r espas , icelles adves tu res 
n o n coppees n y a b b a t u z appe r t i end ro i en t au p r o p -
pr ié ta i re , en p a i a n t la labeur , t iens e t semences 
p a r d ic t de gens a ce congnoissans au p rocha in 
hoir d u d i c t viaigier. 

A R T . 3. — I t e m tous ca rpen ta iges n o n soullez 
de cai l loux e t mor t i e r d e u e m e n t son t r epu tez 
pou r meubles . 

(0 « Apres son decez » barré dans A et omis par B. 
(?) Quemienes : B. — Quenes : C. — Veut dire chanvre. 



C H A P I T R E X X V I I I 

Touchant relief z et droictz seignouriaulx pour maintenue. 

A R T I C L E P R E M I E R . - - Se aulcuns tenans heri
taiges chargies de cens veullent vendre icelluy 
heritaige, chascun vendeur do ibvent au seigneur 
pour son issue de tel heri taige deulx solz parisis, 
et celuy quy les auroi t achetez doibt pour son entrée 
au l t an t de deulx solz parisis qu' i l y a heu de ven
deurs, et sy plusieurs acheteurs y avoit , chascun 
paieroit deulx solz parisis pour sadicte entrée. 

A R T . 2. - I t e m pour droict de relief d 'aulcun 
heritaige tenu en cens, est deu pour (1) chascune 
maille de cens douze deniers parisis, quy est a 
l ' advenan t de huic t solz parisis de chascun bonnier 
et n 'es t t enu de paier aulcune chose a la m o r t de 
l 'héritier ; et chascun quy en t re a tel heri taige 
doit ledict droict de cens a l ' advenan t qu' i l p r en t (2) 
tel heri taige et oul t re doib t deulz solz parisis d 'en
t rée a chascune mairie ou office dont lesdicts 
heritaiges sont tenus . 

A R T . 3. — I t em que la verghe e t mesure de 
Sainct A m a n d est telle que de cent verghes pour le 
quart ier , faisant q u a t t r e cent verghes au bonnier 
et pour la verghe v ingt piedz quares (3). 

\i) De : B. 
(2) Peut : B. 
(a) Omis par A. 



A R T . 4. — I t e m qu iconcque a maison en la ville 
de Sa inc t A m a n d ediffié de pieres et machonner ies 
t e n u e en cens, do ib t pou r relief so ixan te solz parisis. 
E t ( 1 ) la ma i son de bois couve r t e de thieul les (2) 
s é a n t en b o n n e r u e do ib t t r e n t e solz parisis de relief, 
e t a u l t r e n o n couver t e de thieul les (2) se do ib t es t imer 
selon sa va leur c o m m e aul t res gisans aulx c h a m p s 
pour s u i v a n t ce p r e n d r e ledict d ro ic t de relief. 

A R T . 5. — I t e m s'il es t au l cun q u y t iengne plus 
de te r res qu ' i l ne p a y e de cens, il es t t e n u de pa r -
furnir , e t sy moings en t eno i t qu ' i l ne paie , ledict 
droic t se do ib t r édu i re a l ' a d v e n a n t desdic tes ter res . 

A R T . 6. — I t e m sy deu lx conjoinctz p a r mar ia ige 
faisoient d o n a t i o n s d ' au lcuns leurs her i ta iges a 
a u l t r e q u y d ro i t hoir ne soit, n ' y a dro ic t de relief 
a ins seu l l ement issue e t en t rée ; e t sy telle dona t i on 
se faisoit a celuy qui d ro i t hoir seroit , le do ib t 
le d o n n a t a i r e re lever c o m m e m o r t e - m a i n avecq 
en t rée . 

A R T . 7. — I t e m sy h o m m e ou f emme vesve ( 3 ) 
e s t ans pu i s sans au lcuns de ses her i ta iges donner , 
en ce y seroi t (4) relief, yssue e t en t rée , sauf sy 
d o n n é n ' e s to i t a son dro ic t ho ' r , sy que dic t est . 

(i) En : B. 
(z) Bourdon de B. au mot : Thieulles. 
(3 ) Omis par B. 
(4) ' Auroit : B. 



C H A P I T R E X X I X 

Touchant des vinaiges, pontenaiges et afforaiges. 

A R T I C L E P R E M I E R . — Que tous cars et carre t tes 
forraines passans dessus le pon t d 'Escarpes , do ibvent 
paier le pontenaige avecq le vinaige au seigneur, 
abbé de Sainct Amand , et le droict de cauchiaige 
au fermier d'icelle ; et au cas que la marchandise 
amenée par lesdicts cars e t car re t tes fut apper-
t e n a n t ou pour livrer aulx bourgeois e t manans 
de ladicte ville et terre, ne do ibven t ledict vinaige 
fors le car forrain, le pontenaige e t cauchiaige. 
E t s'il advenoi t que tel char t ier sor t i t ladicte terre 
de Sainct A m a n d pa r forche sans voulloir furnir 
l 'un desdicts droictz, escheroit après que re tourné 
y seroit, en soixante solz parisis d ' amende . 

A R T . 2. - - I t e m se aulcun moissonnaige, ha rnas 
de guerre ou noepces passoient par cars ou car re t tes 
dessus ledict pond t d 'Escarpes , ne do ibven t telz 
chart iers de ce chergies ledict vinaige. 

A R T . 3. - - I t e m que toutes e t quelzconcques 
marchandises qui ne passent dessus ledict pond t 
d 'Escarpes ne do ibvent ledict droict de pontenaige. 

A R T . 4. - I t e m que le prevost doibt afforer 
vin en ladicte ville e t te r re dud ic t sainct Amand , 
présent q u a t t r e eschevins pour le moings, et sy 
le prevost ne s'y t rouvoi t , iceulx eschevins polroient 
escanteler e t t en te r le poinchon. E t s'il se t rouvoi t 



en avo i r t i ré la h a u l t e u r de q u a t t r e paulches ( 1 ) e t 
d e m y , le t a v e r n i e r ou a u l t r e v e n d a n t te l v in esche
roi t ve rs ledict p revos t en q u a t o r z e solz parisis 
d ' a m e n d e . E t ont les d ic t s eschevins ensamble 
u n g lot de v in de chascune pièce afforee e t leur 
se rv i t eur d e m y lot. 

A R T . 5. — I t e m e t sy tel t ave rn ie r ou au l t res 
v e n d a n s lesdicts v ins se jugero i t les v e n d r e sans 
afforer, encour ro i t en samblab le (2) a m e n d e de 
q u a t o r z e solz parisis . 

A R T . 6 . — I t e m se iceulx t avern ie r s ou reven
deur s v e n d o i e n t v in a p lus hau l t pris que afforré ne 
leur au ro i t es té , ilz en seroient a qua to rze solz 
paris is d ' a m e n d e e t pe rde ro ien t le venda ige de vin 
de u n g an . 

A R T . 7. — I t e m sy lesdicts p revos t e t eschevins 
al loient af forer a la r eques te d u t ave rn i e r ou (3) 
au l t res v e n d e u r s d u r a n t les vaca t ions des d e v a n t 
d ic t s plais genereu lx , d o n t ledict p revos t n ' a se
monce , e t que p a r les eschevins seulz ne soit t r o u v é 
ledict v in suffissant, d o i b v e n t escanti l l ier la futaille 
e t g a r d e r Fecant i l lon , en (3) c o m m a n d a n t p a r eulx 
ausd ic t s t ave rn ie r s ou (3) r evendeur s de n o n 
t r a n s m u e r ledic t v i n d u lieu ou il au ro i t (4) es té 
t r o u v é , qu ' i l ne p r e n d e d'icelle e t ne l ' empire en 

( 1 ) Poch B. Poches D. 
(2) Ensamble : B. 
(3 ) Et : B. 
( 4 ) Avoit : B. 



aulcune manière jusques au l t r emen t y soit pourveu 
pa r lesdicts q u a t t r e eschevins. E t sy tel tavernier 
ou revendeur effraindroit et alloit contre ledict 
m a n d e m e n t et ordonnance , il escheroit en soixante 
solz parisis d ' amende . 

A R T . 8. - - I t e m que vin desloial e t inssouffissant 
doibt estre la futaille effondrée sur les rues au devan t 
de la maison de tel tavern ier ou revendeur . 

A R T . 9 . - I t e m s'il est aulcun forrain quy 
amaine vin pa r pieche en ladicte ville et terre et il 
le vend t par débit ou en gros, il doib t de chascun 
fond de tonneau au seigneur pour afforaige qua t t r e 
lots. E t s'il veul t mener ledict vin hors ladicte 
ville et terre, en pa i an t ledict droict de vinaige, 
il est quicte dudic t afforaige, car vin en (1) ladicte 
ville ne doibt vinaige et afforraige ensamble . 

A R T . 10. - - I t e m sy aulcun forrain acha te pièce 
de vin en ladicte ville e t terre quy afforré auroi t 
esté, est quicte dudic t droict d'afforraige au sei
gneur. 

A R T . 11. - - I t e m quy passe m e n a n t vin pa r la 
rivière d 'Escarpe doibt au seigneur de chascun 
tonneau huic t lots de vin (2). 

A R T . 12. - - I t e m se au lcun bourgeois ou ma
n a n t (3) venden t vin pa r débit , ne peul t afforrer 
aul t re pieche d u r a n t icelle e s t an t a brocque sur 

(i) De : A. 
(z) Omis par A. et C. 
(s) Inversion de B. 



pa ine d ' encour i r en a m e n d e de qua to rze solz 
paris is . 

A R T . 13. - - I t e m se bourgeois o n t v in en leurs 
cheliers p o u r leur provis ion sans le vendre , ne sont 
t e n u s a au l cun dro ic t d 'afforraige n y au seigneur, 
n y a la loy (1). 

(i) Le chapitre XXX, sur « l'héritier apparant », ne se rencontre que 
dans quelques manuscrits récents et ne fait pas partie du texte original 
de la Coutume. 





D E U X I E M E P A R T I E 

COMMENTAIRE DE LA COUTUME 





C H A P I T R E P R É L I M I N A I R E 

SECTION I 

La coutume «le Sainl- \ i i i : t i n l . sa date, m m ressort. 

Le 10 a o û t 1521, le b a r o n de Ligne, généra l a u 
service de l ' E s p a g n e , s ' empare de la ville de 
Sa n t - A m a n d . 

P e u après , Char les -Quin t v ic tor ieux décrè te que 
Tourna i , Mor t agne , S a i n t - A m a n d , avec t o u t le 
Tourna is i s « e t ses a p p a r t e n a n c e s e t a p p e n d a n c e s 
que lconques », se ron t unis e t annexés au c o m t é 
d e F l a n d r e . E v é n e m e n t d ' u n e i m p o r t a n c e capi ta le , 
en ce qui concerne la c o u t u m e de S a i n t - A m a n d . 
L ' e m p e r e u r , ce rveau pu i s san t d o n t l ' ac t iv i té uni
verselle es t tou jours en éveil, a suivi de près le 
m o u v e m e n t f rançais e t a compr i s t ous les a v a n 
tages d ' u n e r é d a c t i o n officielle des cou tumes . 
Celles-ci son t s o u v e n t incer ta ines e t f lo t tan tes , il 
v e u t qu 'e l les se d é g a g e n t e t se f ixent . L a p rocédure 
es t l en te e t compl iquée , il l a v e u t p a r voie de consé
quence p lus s imple e t p lus rap ide . I l a le ferme 
espoir que l ' é t ude d u d ro i t cou tumie r assis désormais 



sur des bases plus fermes, sollicitera les t r a v a u x 
des prat iciens et des juristes, et p rendra u n essor 
plus vif. C'est à cet te tâche que Charles-Quint 
consacre ses efforts e t depuis son avènement il 
poursui t énergiquement la réalisat ion de son plan. 
Sous son impulsion, la Coutume de Termonde est 
mise pa r écrit en 1521, celle de Malines en 1528. 
Les édits du 22 aoû t e t du 7 octobre 1531 viennent 
manifester à nouveau l ' impériale volonté. Cepen
d a n t les difficultés sont telles qu 'en 1540, sept 
coutumes seulement de la région belgique sont 
rédigées par écrit : Mons, Lille, Ravens te in , Valen-
ciennes, Malines, Ypres , H a i n a u t (1). 

L 'édi t du 4 octobre 1541 ar rê te que les coutumes 
rédigées, déjà soumises à l ' examen des conseils 
provinciaux, seront désormais l 'objet d ' un décret. 

C'est donc au mouvemen t général créé par 
Charles Quint que se r a t t a che la rédact ion officielle 
de la coutume de Sa in t -Amand. Celle-ci d'ailleurs 
prend soin de nous l ' apprendre dans son premier 
article : « Coustumes rensitez et au loign rédigez 
par escript ; en ob t empéran t au commandemen t 
de l 'empereur, nostre sire, Charles cincquième 
de ce nom ». 

Les officiers de l ' abbaye , auxquels s 'é ta ient joints 
de nombreux praticiens, compulsèrent les registres 
échevinaux, examinèren t les sentences e t les arrêts 

(i) D'après HtNNÉ. — Hist. de la Belgique tous le règne de Charles-
Quint, t. IV, p. 199 et 200. 



e t f in i rent pa r é laborer le t e x t e définitif de la cou
t u m e de S a i n t - A m a n d (1). 

A quelle d a t e le t r ava i l est-il t e rminé ? c ' e s t là 
u n po in t i m p o r t a n t . I l es t impossible de le pré
ciser d ' u n e man iè re ce r ta ine . Les recherches fai tes 
à Pa r i s , d a n s le N o r d de la F r a n c e e t en Belgi
que , p o u r r e t rouver , soi t le procès-verba l de rédac 
t ion de la c o u t u m e , soit les le t t res de vérifica
t ion ou d 'homologa t ion , son t res tées sans r é su l t a t . 

MM. F i n o t e t V e r m a e r e (2) se déc iden t pou r la pre
mière moi t ié du 1 6 e siècle. N o u s incl inons à localiser 
la r é d a c t i o n de no t r e C o u t u m e a u x env i rons de 
l ' année 1550, vers la fin de la p ré l a tu re de Georges 
d ' E g m o n t , 5 1 e abbé d ' E l n o n (1526-1559) : la Cou
t u m e voisine de T o u r n a i po r t e la d a t e de 1551. 

Si nous ne connaissons pas la d a t e exac te , du 
moins sommes-nous renseignés sur le ressor t e t 
p a r d 'assez n o m b r e u x d o c u m e n t s . Le t e x t e rédigé 
lu i -même (ar t . 1) nous m o n t r e la c o u t u m e é t e n d a n t 
son empi re , sur le te r r i to i re de S a i n t - A m a n d (avec 
la terre contentieuse d o n t il sera pa r lé t o u t à l 'heure) , 
sur les vil lages de Lecelles, Nivelles, Rosu l t , Sars 
e t Rosière , R u m e g i e s , S a m é o n e t Blehar ies (3). U n e 

(i) Préambule de la Cout. de St-Amand. 
(z) F I N O T et W E R M A E R E . — Inventaire sommaire des archives commu

nales de St-Amand, antérieures à 1790, p. 1. 
(3) Lecelles, Nivelles, Rosult, Sars et Rosières, Rumegies : arr. de 

Valenciennes, canton de St-Amand, r. g. — Saméon, arr. de Douai, canton 
d'Orchies. — Bleharies (Belgique), prov. du Hainaut, arr. de Tournai. — 
Bleharies passa sous la domination de l'impératrice reine de Hongrie le 
16 mai 1669 (Arch. de Saint-Amand, papiers non classés). 



supplique (1) adressée au roi en 1789 pa r les officiers 
de la ville de Sa in t -Amand représente que « ils 
forment pa r leur réunion 5860 bonniers (2), t a n t 
en terres labourables qu 'en bo 's e t prairies, qui 
font 29.250 mencaudées ; ils cont iennent environ 
20.000 personnes des deux sexes e t p a y e n t annuel
lement à Votre Majesté la somme de 115.640 livres, 
18 sols, 11 deniers pour leur cont r ibut ion dans 
les imposit ions ; ; qu' i l est donc évident 
que la châtellenie de Sa in t -Amand forme u n objet 
considérable t a n t par le nombre de ses hab i t an t s 
que par la quan t i t é des terres qu'elle renferme dans 
son enceinte et par son cont ingent dans les impo
sitions ». Tous les villages font par t ie de la F landre 
Wallonne. La terre contentieuse, située sur la rive 
droi te de l 'ancienne Scarpe, const i tue une enclave 
dans le Ha inau t . Cet te posit ion fit jadis na î t re les 
revendicat ions des comtes du H a i n a u t . De là vient 
p robablement l 'appellat ion de terre contentieuse, 
appel lat ion qu'elle cont inuera dans la suite de 
mériter, car, après la réunicn à la France , la maison 
d 'Autr iche ne cessera d'élever des pré tent ions à sa 
possession. Hover lan t de Beauvelaere jugera bon 
d 'ajouter sous le premier article de son manuscr i t 
la note suivante : « la terre contencieuse qui est 
de mil bonniers de bois ou environ, et don t l ' abbaye 

( 1 ) Arch. comm. de Saint-Amand. AA. 2. folio (i0 r". 
(2) Le bonnier de SaiDt-Amand valait 120 ares 72 centiares. 



de S a i n t A m a n d est propr ié ta i re , t e r re f ranche d u 
Tournés i s , que l ' impéra t r i ce Marie-Louise dev ra i t 
t en i r en souve ra ine t é en v e r t u de l 'ar t ic le 11 du 
t r a i t é d ' U t r e c h t de l ' an 1713, mais la F r a n c e es t 
en possession ». 

SECTION II 

Sources de la coutume de Saint-Amand. 

Au d é b u t de nos recherches les lignes su ivan tes 
de de Courmaceu l ( 1 ) a t t i r è r e n t no t r e a t t e n t i o n : « le 
bail l iage é ta i t régi p a r une c o u t u m e par t i cu l iè re 
.... J e h a n le Boute i l le r en a v a i t réun i les é l é m e n t s 
à la fin d u X I V e siècle e t il en a v a i t formé u n corps 
a y a n t p o u r t i t r e : « Stil , usaiges e t s t a t u s de la ville 
e t t e r r e de S a i n t - A m a n d en Pévèle e t de la te r re 
contenc ieuse d u d i t lieu ». Cet te c o u t u m e régissai t 
le p a y s d ' anc ienne d a t e , mais elle n ' a v a i t pas 
é té coordonnée en d o c u m e n t écr i t a v a n t le Bou
teiller. Charles V o r d o n n a qu 'el le fut « revis i tée 
p a r le Magis t ra t . . . ». Le r ense ignemen t é t a i t d ' im
p o r t a n c e e t l ' hypo thèse n o n dénuée de que lque 
v ra i semblance , car Boutei l ler qu i fut bailli de 

(i) V. DIS COURMACEUL. Hist. de la ville et de l'abbaye de Saint-Amand, 
p. 185. 



Mortagne et conseiller pensionnaire de la ville de 
Tourna i ava i t résidé à proximi té de Sa in t -Amand . 

Malheureusement l 'affirmation de de Courmaceul 
ne reposai t sur aucun fondement. La confusion 
avec la « Somme Rurale » n ' é t a i t rien moins que 
grossière. 

J e a n Bouteiller n ' é t a i t pas d 'ai l leurs sans con
naî t re le droi t coutumier de Sa in t -Amand . E n plu
sieurs endroi ts de son célèbre t rava i l , il cite notre 
Coutume, n o t a m m e n t en mat ière de re t ra i t et en 
mat ière de douaire (1). Il ne nous pa ra î t pas cepen
d a n t que les rédac teurs de la Coutume de Saint-
A m a n d se soient inspirés de la Somme rurale. A vrai 
dire, un passage de l 'œuvre de Boutil l ier (2) offre 
pa r le t ex te avec l 'ar t . 5 du Chap. 22 de la Cou
tum e certains points de ressemblance, mais c'est 
le seul qui présente à not re connaissance cet te par
t iculari té . Nous ne pouvons donc dénoncer un 
r appor t de fdiation. 

Aucun e m p r u n t aux cou tumes voisines ou aux 
coutumes générales n 'es t d'ailleurs visible dans le 
t ex te original de la cou tume de Sa in t -Amand, ou 

(1) B O U T I L L I E R . — Somme rurale, éd. Charondas le Caron, pp.563et888. 
( 2 ) B O L T I L U E R . — Somme rurale, I,tit. LXXYI, p. 448: « Sçachez que si 

tous les fiefs estaient tenuz tout d'un seigneur, lors se partiraient par ceste 
manière, c'est à sçavoir l'aisné hoir partirait premier et choisirait pour 
luy le meilleur fief, et l'aisné après le meilleur ensuivant, et le tiers aisné 
après le meilleur ensuivant. Et ainsi de fief en fief et d'enfant en enfant, 
tant que fief y aura. Et s'il convenoit retourner et que tant de fiefs eust, si 
recommencerait l'aisné fils devant au fief demeurans, tant que fief y 
auroit ». 



pour par le r le l angage de l ' époque , d a n s les origi
nelles. T o u t e s les disposi t ions y con tenues ref lè tent 
à n o t r e avis , des usages anciens e t p ro fondémen t 
ancrés d a n s les m œ u r s . Ces usages se r e t r o u v e n t 
en effet d a n s un m a n u s c r i t de la b ib l io thèque de 
Valenc iennes , m a n u s c r i t de g r a n d e valeur , d ' une 
l ec tu re difficile e t de p lus , t rès peu connu , car pa rmi 
les écr iva ins n o m b r e u x qui o n t t r a i t é de Sain t -
A m a n d à des t i t r e s d ivers , nous n ' en connaissons 
p a s qui l ' a i t ana lysé ou seu lement apprécié (1). 
Le Ca ta logue Molinier en d o n n e ce t te descr ip t ion : 

« N o s 5 6 5 , 6 3 5 Deux anciennes Paix de Saint-Amand. Petit 
in-quarto sur papier, demi-reliure en veau. Écriture gothique 
cursive à longues lignes du XV e siècle. HO feuillets cotés à l'encre 
jusqu'au 2 1 E compris, de 3 1 ligues à la page. Initiales et rubriques 
en rouge. Provenance ? — Les deux premiers folios manquent 
à ce petit volume, ce qui n'empêche point d'être complètes les 
deux Paix qu'il renferme et dont l'une est celle de 1 2 6 5 et l'autre 
celle de 1 2 7 1 . On lit au bas de la dernière page le nom d'Arnould 
Lescohier ». 

E n réal i té , le m a n u s c r i t de Valenciennes (nous 
l ' appel le rons ainsi désormais pou r p lus de c o m m o 
di té) , ne pa r le p a s des p r é t e n d u e s Paix de 1265 e t 
1271 : il par le de Sommes. Le folio 25 v° po r t e 
« ceste s o m m e fut fai te au moins de fervyer anné 
X I I e e t L X V en l ' i nca rna t ion de no t r e c réa teur . 

(i) M. M H É N A L ' L T , archiviste de Valenciennes, en a annoncé la 
publication. 



(1) Sur les chartes accordées par les princes de la maison d'Alsace, 
l'A'. PiRtNNE Hist. de la Belgique, p. 185 et 186. 

(2) Arch. du ±\ord. : Série H. Fonds de St-Amand. Cartulaire. 
Livre II dit Liber albus, pièce XXVII. — La charte est signalée par 
\ \ AUTjsits : Les libertés communales en Belgique, dans le Xord de la 
France et sur les bords du Rhin, p. 061, et publiée par lui : Preuves, 
p. 26. 

Le folio 30 v° por te également : « ce t te somme de 
V e wers fut fai t te au mois de may l 'an X I I " et L X X I 
après l ' incarnat ion de nostre Seigneur ». Le mot 
« somme » n 'es t pas la t raduc t ion de la Pax ou de la 

Lex. La somme est u n recueil de droi t coutumier , 
la « Somme rurale » n ' a pas d ' au t r e signification 
e t nos deux Sommes ne sont que les recueils des 
« jugements de manière de drois e t usages de la 
terre de Sa in t -Amand » (folio 25 v°). 

Nous avons reconnu que ces Sommes se r ap 
por ten t à la Pa ix de 1164 que ju ra le comte de 
F landre , Phi l ippe d'Alsace (1) à la demande de 
l 'abbé Hugues , seigneur de Saint Amand . La lec
ture du folio 1 lève tous les doutes : « Phil ippes 
comtes de F landres j u r ay preumiers ceste paix à 
Sa in t -Amand e t se le fis escripre et seller de mon 
seel et ensamble du seel de l'église et se furent en 
tesmoignage.. . (8 noms) ». Or les mêmes noms fi
gurent dans le car tula i re de Sa in t -Amand conservé 
aux Archives du Nord, qui relate la Loi de 1164 (2). 
Les noms des témoins on t seulement passé plus ou 
moins déformés dans la t r aduc t ion du manuscr i t 
de Valenciennes. D ' au t r e s cons ta ta t ions viennent 



cor robore r ce t t e aff i rmation. A différentes reprises 
(folios 1, 26 v°, 28 r°, il est d i t d a n s le manusc r i t que 
la P a i x a é té ju rée à la r eques te de l ' abbé H u o n , 
« ad petitionem veneradœ memoirœ Hugonis ahbatis 
Sancti A mandi », déclare le ca r tu la i re . L a P a i x jurée 
en 1164 ne fut d 'a i l leurs écr i te e t signée q u ' e n 1164 
à la d e m a n d e de l ' abbé J e a n (1), c o m m e le m o n t r e la 
fin de la pièce X X V I I d u car tu la i re : « actum anno 
domini millesimo centisemo sexagesimo quarto reco-
gnitum, vero scriptum et signatum ad petitionem 
domni abbatis Johannis anno domini millesimo cen-
tesimo sexagesimo nono ». 

Les sommes d é b u t e n t p a r la p roc l ama t ion des 
b a n s : « b a n s de m a r s », p o r t a n t défense de m e t t r e 
les bê tes en p â t u r e , de jouer a u x d é s ; b a n s de m a y », 
p o r t a n t défense d ' a che t e r des poisons, de donne r 
de fausses l imi tes a u x p rop r i é t é s ; « b a n s d ' a o û t », 
p o r t a n t défense de char r ie r les récol tes a v a n t le 
lever e t ap rès le coucher d u soleil ; « b a n s de W a i n » 
« b a n s d ' iv ier » p r o h i b a n t le p o r t des a rmes , le j eu 
de dés e t« t o u s au l t res jeus ou on pe rde ra denier fors 
s eu lemen t le j eu de cobbelez (gobelets) ». Elles 
t r a i t e n t ensu i t e « des P la i s d 'assise », « des adjour-
n e m e n s » « de la P a i x gardée » « de la b u r y n e », 

(i) L'abbé Jean (1163-1181), successeur de l'abbé Hugues (1150-1108). 
Au sujet de ce dernier, L E G U Y , dans le Cameracum Christianum 
écrit, p. 192 : « denique moritus Hugo an 1108 ex laudato brevi chronico 
vel 1169, 12 sept, ex hist. ras. et cognato, hist. to rnac , et d'après YHist. 
de Tournai, par CouaiN ». D'après le document précité, la date de 1168. 
serait donc préférable. 



« de fo-rche », « des Plais généraux », « del juge ou 
jugier » « des escanchez », « des vefves », « des 
droi tures et relief » « des gages », « des amendes », 
« des aforrages ». Elles se t e rminen t ainsi : « Se 
sievent aul t res ext ra is selong la cous tume de Saint-
A m a n d au vray. - - U n g velt ravoir hir i tages par 
proximité a la cous tume de S t -Amand es terres de 
ma in t enue a t e rme de X L jours t ans seullement. » 
I t e m en la terre de Sa in t -Amand en Peulle la 
cous tume est que le mariage doe la femme et pour 
ce elle t i en t tous les hir i tages que elle t a n t que elle 
vive. E t se enfant a eu t quy ai t eu vie, jasoit ce que 
encores soit m o r t a v a n t le pere, elle a t ou t a tous 
jours ». Il est facile de reconnaî t re que les ext ra i t s 
sont t irés de la Somme rurale, l i t téra lement . Nous en 
concluons que l ' au teur des Sommes a jo int à la 
char te précitée, selon tou te vraisemblance, et des 
décisions judiciaires et ses connaissances person
nelles du droi t coutumier . 

Le plan des Sommes n 'es t pas suivi rigoureuse
men t e t les mat ières ne se p lacent pas toujours dans 
le cadre na ture l des chapi t res . I l est à remarquer 
que sous la rubr ique « ce est del juge ou jugier », 
les infractions visées sont les mêmes et énumérées 
dans le même ordre que dans le chapi t re 14 de la 
cou tume rédigée. De plus, les peines sont les mêmes 
et les te rmes usités à peu près les mêmes. L'étroi-
tesse de ces liens exclue l 'hypothèse du hasard : 
pour nous les rédac teurs de la cou tume du X V I e 

siècle ont connu les Sommes du X I I I e siècle et ils 



on t puisé à ce t t e source d a n s u n e mesure assez large. 
Le m a n u s c r i t de Valenciennes renferme, en effet, u n 
t r ès g r a n d n o m b r e de disposi t ions qui se r e t r o u v e n t 
p re sque i n t ac t e s d a n s le t e x t e de la c o u t u m e . Nous 
nous p roposons de signaler ces r a p p r o c h e m e n t s d a n s 
le cours d u c o m m e n t a i r e e t ainsi r ecevra une fois 
de p lus son app l i ca t ion ce t t e propos i t ion de W a r n -
koenig : « les lois de c h a q u e ville, accordées ou 
t o u t au moins confirmées p a r le c o m t e e t n o m m é e s 
Keuren, d o i v e n t ê t r e considérées c o m m e les sources 
pr inc ipa les d u d ro i t des villes. » (1). 

( 1 ; W A R N K O E N I G . — Hist de la Flandre, t. 2, p. 300. 



C H A P I T R E I 

De l'organisation judiciaire. 

Quels sont à Sa in t -Amand les personnages qui 
dirigent l 'organisat ion ' judic ia i re ? Les t i t res de la 
coutume rédigée énumèren t : le bailli, le grand-maire 
le prévôt , les échevins, les jurés , les voir-jurés, les 
francs-jurés, les mayeurs et enfin les égards. C'est 
à l 'é tude de ces 9 catégories d'officiers que sont con
sacrées les 9 sections de ce chapi t re . 

SECTION I 

1. e B a i l l i . 

| L 'ancêtre du bailli est Yadvocatus, mais nous ne 
savons que peu de choses sur ces avoués : les t i t res 
du X I I e siècle sont seuls à les ment ionner et ne 
donnen t que trois noms : Godefridus, Cono et 
Alardus (1). 

Le bailli du X V I e siècle est nommé à vie pa r le 
Seigneur abbé. Il s 'acqui t te de fonctions t rès im-

(i) F I N O T et V E R M \ E R E . — Inventaire des Arch.com. de St-Amand,p. XVI. 
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p o r t a n t e s : c 'est le r e p r é s e n t a n t de la personne e t 
des d ro i t s d u Seigneur en la cour féodale. Dès le 
X V I I e siècle c e p e n d a n t , ( la c o u t u m e est m u e t t e 
sur ce po in t ) , nous voyons le p r é v ô t faire pa r t i e 
de la cour féodale e t 3̂  jouer u n rôle p r é p o n d é r a n t , 
car les sen tences de la cour c o m m e n c e n t ainsi : 
« Nous , G r a n d P revos t , Bai l ly e t h o m m e s de fief 
des cou r t s féodalles de S a i n t - A m a n d à tous qui ces 
p résen tes ve r ron t , salut . . . » (1). Les h o m m e s de 
fief son t assesseurs. Le n o m b r e de ces h o m m e s 
jugeurs , accompl i s san t leur devoir de jus t ice à ra ison 
de la t enu re , n ' e s t p a s fixé p a r la c o u t u m e . L a 
l iasse B B . 35, des Archives communa le s de Sain t -
A m a n d d o n n e p o u r l ' année 1682 le n o m « des per
sonnes qui dé se rven t des fiefs r e l evan t de la cour 
féodalle de la ville e t t e r re de Sqjint-Amand, selon 
la déc l a ra t ion d u sergent Pascha l , en décembre 1862: 
P ie r re Blondeau . . . e tc . ». N o u s re levons 29 n o m s 
p o u r S a i n t - A m a n d , 2 pou r Nivelle, 1 p o u r Ble
har ies , 1 p o u r Lecelles, 7 p o u r Rumegies , 3 pour 
S a m é o n e t 2 p o u r Rosu l t . Or, au v° de la pièce 2 de 
la l iasse « s ' ensu iven t les n o m s des personnes qui 
dé se rven t la cour féodalle.. . » e t 5 n o m s seu lement 
sont men t ionnés . I l f au t sans d o u t e d is t inguer , à la 
su i te d u d o c u m e n t , les pe rsonnes qui desserven t 
la cour féodale e t celles qui desse rven t les fiefs 
r e l e v a n t de la cour féodale. Les h o m m e s de fief 

(1) Arch. com. de St-Amand, FF . 17 (M76). 



jugeurs sont en nombre de cinq, se r emplaçan t vrai
semblablement pa r voie de roulement . 

Nombreuses sont les a t t r ibu t ions de la cour féo
dale. Elle dis t r ibue la jus t ice t a n t ô t en première 
instance, t a n t ô t en appel. 

Comme t r ibuna l de première instance, sa com
pétence s 'é tend aux donat ions , aux ventes e t en 
général à tous les con t ra t s qui po r t en t sur les fiefs. 
Tous les délits commis sur les héri tages féodaux, 
tous les procès qui naissent au sujet des fiefs sont 
de son ressort. 

La Cour ne rend pas seulement la just ice féodale ; 
c 'est encore une jur idict ion d 'appel . Elle a en effet 
compétence pour reviser tou tes les sentences 
rendues par le prévôt , les échevins et jurés de la 
ville de Sa in t -Amand, le maire et les échevins de 
Sin et l 'Hommoi t , le maire et les voire-jurés de 
Thun . 

Le plaideur non satisfait de l'issue du procès et 
qui in ter je t te appel , est t enu de relever son appel, 
c 'est-à-dire de le confirmer pa r un acte de procédure, 
à peine de 60 sols parisis d ' a m e n d e envers le bailli, 
dans un délai de 40 jours. La cou tume de Mortagne 
prescri t également le délai de droi t c o m m u n de 
40 jours , mais l 'appel doi t ê t re interjeté dans les 
7 jours et 7 nui ts qui suivent la sentence, avec possi
bilité de ré t rac ta t ion p e n d a n t 3 jours . Le plaideur 
qui forme un appel téméraire ,encouft pareille amende 
de 60 sols parisis envers le bailli. L ' amende de « fol 
appel » est de droi t commun, mais Sa in t -Amand 



conna î t encore l ' a m e n d e de « fol j u g e m e n t ». Si 
l ' appel est fondé, si les p remie rs juges o n t jugé pa r 
ha ine ou p a r ami t ié , n o n seu lemen t la décision es t 
réformée, mais l ' a m e n d e r e t o m b e sur les juges . 
Ceux-ci s o n t r esponsab les de leurs j u g e m e n t s , 
selon u n usage ancien jad is général e t qui au X V I e 

siècle a d i s p a r u de p re sque t o u t e s les c o u t u m e s (1). 
L a p a r t i e p e r d a n t e a encore la ressource d 'en

gager u n e t ro is ième ins t ance e t de p o r t e r l ' a r rê t 
de l à cour féodale d e v a n t le baill iage du Tournés is (2) . 
L ' a r t i c l e 2 d u t r a i t é d ' U t r e c h t (11 avr i l 1713) a y a n t 
enlevé le Tournés i s à la F r a n c e , les h a b i t a n t s de 
S a i n t - A m a n d fo rmèren t appe l d i r ec t emen t d e v a n t 
le P a r l e m e n t de F l a n d r e , « ce qui leur p rocu ra 
l ' a v a n t a g e d e pouvo i r t e rmine r leurs procès d a n s 
le cours ord ina i re de t rois ins tances ». A la r equê te 
d e l ' abbé e t d u Magis t r a t , le roi e n v o y a de Mar ly 
les l e t t r es de conf i rmat ion de la p rocédure nou
velle (déc la ra t ion d u r o y p o u r la ju r i sd ic t ion de 
S a i n t - A m a n d ) (3). On a parfois sou tenu que ce t te 
déc l a ra t ion roya le d u 8 a o û t 1713 s u p p r i m a l'office 

(1) MM F I N U T et Y E B M A E R E . — Inventaire des Arch. com. de St-Amand, 
p. Xyi I I , émettent cette réflexion : « Cette disposition en vertu de laquelle 
les juges de première instance étaient condamnés à l'amende quand leur 
sentence était réformée, parait être particulière dans le Nord à la coutume 
de St-Amand ». 

(2) Toutefois, avant 1686, les causes se rapportant à la terre conten
tieuse viennent sous la domination française directement devant le Par
lement de Flandre, et sous la domination espagnole devant le (îrand-Conseil 
de Malines. Arch com de St-Amand, BB. 10, f° 1 

(o, Arch com. de St-Amand, BB. 10, f. 1. 



du bailli et remi t toutes ses a t t r ibu t ions judiciaires 
ent re les mains du prévôt (1). La déclarat ion du 
8 aoû t 1713 enregistrée en Pa r l emen t à Cambray , 
le 15 aoû t 1713 ne cont ient pas le passage décisif. 
P a r contre, certaine par t ie , « des plaintes, dolé
ances, remont rances et v œ u x du Tie rs -Eta t de la 
ville de Sa in t -Amand et des villages » (2) nous a 
paru p roban te : « Plusieurs raisons justifient la 
demande d ' un siège royal en ce t te ville... Cette ville 
lors de sa réunion à la France en 1713 jouissait 
de l ' avantage d 'avoir u n t r ibuna l où les baillis et 
hommes de fiefs jugeoient les causes d 'appel du 
siège échevinage et Louis X I V par édi t du 8 aoust 
de la même année autorisai t les hab i t ans à por ter 
les appels d i rec tement au par lement des Flandres . 
Ce ne fut qu 'en 1777 que ce t r ibuna l fut supprimé 
sous de spécieux pré tex tes que les officiers de la 
gouvernance de Douai al léguèrent à Sa Majesté, 
pour réunir Sa in t -Amand, Mortagne et leurs dé
pendances à sa juridict ion. Ce changement fut très 
préjudiciable aux hab i t ans de cet te ville qui jouis-
soient de l ' avantage d 'ê t re jugés pa r appel dans les 
lieux de leur résidence, ils se t r ouven t ma in t enan t 
dans la dure nécessités de suspendre leurs occupa
tion pour por ter à grand frais les sentences au siège 
échevinage et au siège qui leur est é t ranger de sept 

( 1 ) F I N O T et V E R M A E R E . — Inventaire des Arch. com. de St-Amand, 
p. XXX. 

(2) Arch. com. de St-Amand, AA. 2, f. 63 et 64. 



l ieux e t d o n t les c o u t u m e s e t usages différens t o t a 
l e m e n t des siens ». Le d o c u m e n t d o n n e l ' année 1777 
c o m m e celle de la suppress ion. D ' a u t r e p a r t , Hove r -
l an t de Beauve l ae re (1) s ' expr ime de façon à ne 
laisser a u c u n d o u t e sur l 'exis tence après 1713 d u 
g r a n d bailli e t de la cour féodale. Au X V I I I e siècle, 
le t r i b u n a l d u bailli e t des h o m m e s de fief fonct ionne 
tou jours . 

SECTION II 

!.<• Grand Maire. 

Le g r a n d ma i r e p a r a î t ê t re u n fonct ionnai re d 'or i 
gine assez récen te e t d o n t la for tune a é té rap ide . 
MM. F i n o t e t V e r m a e r e , p . X V I I I de leur inven
ta i re , éc r iven t : « Le g r a n d - m a i r e es t u n officier 
d o n t ne p a r l e n t p a s les t i t res des X I I e e t X I I I e 

siècles. A ce t t e époque le p r é v ô t ava i t p robab le 
m e n t aussi d a n s ses fonct ions la jus t ice criminelle. 
Ce ne fut q u ' a u X I V e siècle que d a n s le b u t de di
m i n u e r l ' impor t ance de cet office on lui en leva la 
jus t i ce cr iminel le p o u r l ' a t t r i b u e r a u g rand-mai re . » 

Quoi qu ' i l en soit, au X V I e siècle (2), l ' abbé se 

(i) H O V E R L A N T D E B E A U Y E L A E R E . —Essai chronologiq., tome 65, p. 25. 
( 2 J Dès le X V I I E siècle, les fonctions de bailli et de grand-maire 

paraissent rassemblées dans les mêmes mains. 



choisit un subs t i tu t « pour le faict de la justice 
criminelle » : c'est le grand-maire . Le grand-maire 
est le grand-justicier. Il dirige l ' instruct ion, évoque 
•à lui t o u t crime et t o u t délit e t dis t r ibue largement 
la peine e t le châ t iment . Monsieur le Grand-Maire 
t ien t ses plaids en la salle de just ice, chaque se
maine, le mard i , mais, quand le rôle est chargé 
(quant le cas y eschiet), il ne c ra in t pas de siéger ex-
t raord ina i rement . Il est assisté dans ses délicates 
fonctions de répression pa r les francs-jurés, les 
échevins et les jurés « commis par loy ». L 'examen 
des archives communales révèle aussi l 'existence 
d 'un« l ieutenant grand-maire» qui seconde le grand-
maire en t emps ordinaire e t le supplée en cas d 'ab
sence. 

S E C T I O N III 

Le P r é v ô t . 

Le prévô t descend en ligne directe du ministe-
rialis. Au X I e siècle, la F landre est en effet divisée 
au point de vue financier en ministériel (1). Mais le 
ministériel de Sa in t -Amand n ' a pas seulement à 
percevoir les cens et à centraliser les redevances, il 
est chargé de fonctions adminis t ra t ives : il est pré-

(l) Cf. H. PiEENNE — Hist. de la Belgique, p. 112. 



posé à la d i rec t ion des affaires de la c o m m u n a u t é . 
Le Seigneur a b b é a d ' a b o r d choisi le t i tu la i re de 

l'office p a r m i les moines d u couven t , mais à la fin 
d u X e siècle (1), e t sans qu ' i l soit possible d ' en dé ter 
miner la cause , c 'es t u n laie qui dé t i en t la fonction. 
P e u t - ê t r e l ' abbé a-t-il créé ce minis ter ial is sous l 'in
f luence d ' u n m o u v e m e n t popula i re (2). Ce t te ori
gine exp l ique ra i t pou rquo i le p remier minister ial is 
d o n t le n o m nous es t conservé a p p a r a î t c o m m e u n 
pe r sonnage pu i s san t , c o m m e t t a n t t ou t e s sortes 
d ' exac t ions et u s u r p a n t les privi lèges de l ' abbaye (3) 

Cet é t a t de choses m o t i v a u n e p l a in t e de l ' abbé 
B o v o n I I e t u n a r r ê t solennel du c o m t e de F l a n d r e 
B a u d u i n I I c o n d a m n a les ag issements d 'Alanus . 
L ' a b b a y e d u t à c e t t e i n t e r v e n t i o n u n e qu ié tude 
assez longue e t qu i d u r a j u s q u ' à la m o r t d 'Her -
m a n n u s successeur d 'A lanus . (4) H e r m a n n u s fut 

(i) F I N O T et V E R M A E R E . — Inventaire des Arch. com. de St-Amand, p . I I I -

(?) Ce qui certain, c'est qu'à cùté du ministerialis, prévôt laïc, le 
prévôt moine continue d'exister. Il paraît encore jouer un rôle assez 
considérable à la fin du XIII e siècle, car, à l'occasion de contestations 
survenues entre l'abbé Guillaume et le prévôt Pierre de St-Amand, Gillion 
de Beausart, dit I'ovretet, et Gérard d'Escaillon, diseurs (arbitres) déclarent 
que si le prévôt laïc veut poursuivre quelqu'un accusé de crime aux plaids 
généraux, « li prevos moines u ses lieutenans » devra donner suite à la 
plainte. Arch. du Nord, série H. Fonds de St-Amand. Cartulaire. Liber 
albas, p. XXXI. 

(3) Ms. de la bibl. de Valenciennes, N°480: Hist. des abbés de St-Amand, 
par L A N D E L I N D E L A C R O I X , p 40 : « Processu vero temporis ministerialis 
ville Sti-Amandi, Alanus, quaedam pertinentia sub jure et dominio abbatis 
et fratrum, sibi usurpavit, et quy erant regia libe-alitate instituts, domi-
natione tyrannica depravavit ». 

(4) Ms Landelin delà Croix, p. 47 : « ... et hac ratione deinceps ecclesia 
Sti-Amandisuatenuit liberius et securius videlicet dum supervixit Alanus 
et qui successif in ministerium Hermannus. 



le premier qui pr i t le t i t rede prœpositus, et, dès lors, 
les char tes et documents emploient indifféremment 
les mots preepositus et ministerialis. Si nous en 
croyons Landel in de la Croix, l'office de la pré voté 
passa ensuite en t re les mains de Gisla, femme 
d ' H e r m a n n u s , e t de son fils Repsanus (1) qui renou
velèrent en les aggravan t les débordements du 
ministériel Alain. Ils allèrent j u squ ' à se pré tendre 
complè tement indépendants de l 'abbé, « et sui 
juris esse dicentes » d i t le manuscr i t Landel in de 
la Croix. La lu t te cont inua d'ailleurs t rès vive ent re 
les seigneurs et lessuc cesseurs de Repsanus (2). 
Les prévôts revendiquaient su r tou t l 'hérédité de 
l'office sans in tervent ion des abbés, mais ceux-ci 
ne cessaient de protes ter contre cet te prétent ion. 
Une char te de 1283, confi rmant les précédentes, 
consacre encore le droi t des seigneurs : « . . . . s i le 
prevos lais de Saint-Amand, Ici apieles estoit minis
terialis on sierjans, avoit apries celtaus pluseurs 
enfans, li abbes et li convens deseurs noumet pooient 
eslire a houme de cet fief celui des enfans ki plus 
uteles leur sanleroit a Teglize et se li prevos u minis-
teriaus moroit sans enfans li abbes et li convens 
povoient eslire a cel offisse celuy Ic'il voloient ». 

( 1 ) Ces perse-images ne figurent pas dans la liste des prévôts laïcs de 
St-Amand donnée par MM. F I N O T et Y E R M A L R K , p. XV, de l'Inventaire des 
Arch. comm., ni dans celle, un peu plus complète, publiée dans un journal 
local, l'Echo Amandinois, du 3 décembre 1809, sous la signature de 
M J. D E S I L V E . 

(2) Cf FlMOr et V E R M A E R E . Inventaire des Arch. comm. de St-Amand, 
p. III, IV, V, VI, VII. 



— UH — 

Voici la liste des orguei l leux successeurs de 
R e p s a n u s : d ' ap r è s MM. F i n o t e t Vermaere et 
J . Desi lve : A l e m a n n u s (1086-1110)—Hermannus (1) 
(1120-1150) ? E t i e n n e (1154-1200) G é r a r d 
(1202-1207) Gossuin de J a u c h e (2) (1232) 
Agnès (2) (1237) - - Ren ie r de J a u c h e (1251-1256-
1271) - - Gé ra rd de S a i n t - A m a n d (3) (1283-1299) 
— P ie r re de S a i n t - A m a n d (1299-1306) — Enfin 
B é a t r i x de S a i n t - A m a n d , qu i en 1331 cède l'office 
de la p r é v ô t é m o y e n n a n t la s o m m e de 500 livres 
tou rno i s e t u n e r e n t e annuel le de 100 livres (4). 

L ' a b b é , i n s t ru i t p a r l ' expér ience , confie à u n 
de ses rel igieux l ' admin i s t r a t i on de la ville. M. J . 
Desi lve a signalé : D a m p t (dom Gilber t de Wanes) 
m e n t i o n n é le 12 j u in 1338 — D a m p t W a t i e s de 
Fores t , m e n t i o n n é le 27 avr i l 1382 — D a m p t 
Ans iaus (Anselme) de Sars , m e n t i o n n é le 26 j u in 
1430 e t 7 jui l le t 1458 - - D a m p t Loys de Samyon , 
m e n t i o n n é le 26 février 1467. 

Lors de la réforme du m o n a s t è r e accomplie sous 
la p r é l a t u r e de Charles de H a u t b o i s (1505-1513), 
plus t a r d évêque de T o u r n a i , la charge de p révô t fut 
conférée à u n laie, la règle i n t e r d i s a n t a u x rel igieux 
l ' occupa t ion de t o u t office civil (5). Ainsi furent 

n) Signalé par F ^ A C H . Les origines de l'ancienne France, t. 2, p. 300, 
(;) DËJIAY. — Inventaire des Sceaux de Flandre, N ° 5.354. 
(3) Le premier qui joint à son nom celui de St-Amand. 
U) FINOT et Y^RMAERS:. — Inventaire des Arch. com. de St-Amand, p.VIII. 
(.=•) Document communiqué par M. .1. DESILVE : « 1520.. .. et laquelle 

office (de prévôt), par avant la reformation de lad. abbaye de St-Amand se 
exersoit par ung religieux dudit lieu, et jusques a ce que par l'ordonnance 



investis de ce pos te envié : J e h a n de Poucques , 
chevalier - - J e h a n de Poucques (son fils) écuyer. 
— Charles Luytens , S r de Milleville, licencié es-lois 
— J e h a n Lourdeau , S r de Mouillard, écuyer, 
bailli et grand-maire le 27 ju in 1652 — Denis 
Van Rode , échevin de Tourna i François de 
Bassée Ghislain de Mullet, licencié es-lois, 
avocat au grand conseil de Malines, puis conseiller 
pensionnaire de Tournai , conseiller au conseil sou
verain, président de cet te assemblée — Du Sar t — 
Hector Ignace Ignoré , licencié es-lois — Jacques 
Louis de Mullet — Jacques Calixte de Calonne, 
licencié-ès-lois — Charles Joseph Honoré — Jean -
François Druon, licencié es-lois, subdélégué de 
T In t endan t du H a i n a u t — Rober t -Franço is Fles-
cher. Enfin Jacques - Joseph G u i t a u ( l ) clôt la longue 
et bri l lante liste des prévôts de Sa in t -Amand ! 
Ce furent, comme on voit, des hommes recomman-
dables pa r leur posit ion sociale e t leurs connais
sances jur idiques. Tel é ta i t déjà d'ailleurs au 
X V I e siècle le v œ u de la cou tume rédigée qui appelle 
à la fonction « un h o m m e entendu, dilhgent, 

de Monseigneur l'abbé précèdent lad. office fut mise et exersee par hommes 
lais ; laquelle office se bailloit a la charge de payer seulement la dépense 
de quattre diuez l'an que led. prevost fait ausd. échevins et autres officiers 
de la justice et a chacun des eschevins deux fois l'an deux lots de vin ». 
Arch. du Nord. Fonds de l'abbaye de St-Amand. Extraits de compte. 
Carton 2. 

( 1 ) Cette liste a para dans l'Echo Amandinois du 7 mai 1905, sous la 
signature de M. J . D E S I L V J C . 



discre t , s ç a c h a n t la loy e t c o u s t u m e d u d i c t lieu » (1). 
Très i m p o r t a n t e s sont en effet les a t t r i b u t i o n s 
d u p r é v ô t : a t t r i b u t i o n s admin i s t r a t i ves , a t t r i b u 
t ions judic ia i res . 

D a n s les p la ids de Y Echoppe, le p r é v ô t est 
« p r o p r e juge », c 'es t -à-di re juge un ique . Il y exa
mine les « pe t i t e s ma th i e r e s », où l ' impor t ance de 
la cause ne dépasse pas 60 solz parisis . Deux éche
v ins ass i s ten t c e p e n d a n t à l ' audience , mais sans 
avoi r voix dé l ibéra t ive . 

D a n s les p la ids ordinai res , le p r é v ô t concour t 
avec les échevins à former le t r ibuna l . Toutefois 
ce t t e p lu ra l i t é des juges n ' e s t q u ' u n e ga ran t i e 
accordée au p l a ideu r à ra i son des in té rê t s en cause 
et elle n ' ex i s te que sur la d e m a n d e des par t i es . 
D a n s ce cas , le p r é v ô t p ré s iden t r equ ie r t les éche
vins e t j u r é s de siéger a u x audiences habi tue l les 
d u m a r d i et d u vendred i . I l a sur eux des pouvoi rs 
de survei l lance. Les échevins e t ju rés o n t l 'obliga
t ion s t r i c te de faire b o n n e e t p r o m p t e jus t ice : 
c 'es t a u p r é v ô t q u ' i n c o m b e le soin d 'y veiller, de 
les semoncer à ce t effet e t de les assembler en séances 
ordinai res ou ex t rao rd ina i re s . 

Le P r é v ô t r e m p l i t éga l emen t les fonct ions d u 
Minis tère publ ic . Lor squ ' i l a connaissance de r ixes 
su rvenues d a n s le te r r i to i re d u bail l iage, il m e t en 
m o u v e m e n t l ' ac t ion p u b l i q u e en ad re s san t sa p la in te 

(il Cout. de St-Amand, chap. 4, art 1. 



au corps échevinal. Celui-ci ouvre alors l ' information 
qui permet d ' about i r à la puni t ion des coupables. 

Le P révô t a encore des a t t r ibu t ions spéciales de 
police et de sûreté publ ique. L a cou tume ( 1 ) lui 
ordonne le maint ien de la t ranquil l i té et du bon ordre 
menacés par les guerres privées. Dès q u ' u n sujet 
d ' inimitié grave se déclare en t re deux bourgeois, 
représentant de l 'abbé seigneur souverain et gardien 
de la paix publ ique, il requier t les échevins « de 
me t t r e la paix ent re les familles ». Si l 'une des 
part ies, malgré la réconciliation solennelle, viole 
la foi jurée, « le cas est t enu e t répu té a villain 
faict ». On espère que d e v a n t l ' aggravat ion de la 
peine, les deux factions ennemies ne m e t t r o n t pas 
à exécution leurs projets homicides, que l 'inti
midat ion sera plus forte que le sen t iment de ven
geance et qu 'ainsi la paix publ ique sera sauve
gardée. 

SECTION IV 

Les Éebeviiis. 

Les échevins appara issent p a r t o u t de bonne heure 
avec leur caractère de juges. E n ce qui concerne 

(i) Cout de St-Amand, ehap. 4, art 5. 



S a i n t - A m a n d , u n e c h a r t e de 1116 (1) par le de 
t o u s les p la ids qui se t i e n n e n t p a r les échevins 
« de omnibus placitis quœ fiunt per scabinos ». 
D a n s cer ta ines villes de F l a n d r e qui posséda ien t 
à la fois u n collège d 'échevins e t u n collège de 
ju rés , c o m m e Arques , Poper inghe , les affaires 
civiles seules é t a i en t de la compé tence des éche
vins , t a n d i s que les affaires criminelles é t a i en t 
réservées a u x ju rés (2). 

Les échevins de S a i n t - A m a n d para i s sen t avoir 
connu éga l emen t des affaires criminelles, car en 
1298, les a rb i t r e s chargés de t r a n c h e r u n différend 
en t r e l ' abbé Gui l l aume e t le p r é v ô t P ie r re de 
S a i n t - A m a n d déc la ren t « ke se aucune meslee ou 
larechins ou cas de criesme eskiet es bos devant dis 
ou ailleurs, si avant ke li pais s'estent, tout doit estre 
jugiet par eskievins ». (3) 

L e m a n u s c r i t de Valenciennes nous fourni t 
que lques dé ta i l s sur les échevins . Ce son t des h o m m e s 
pondérés , d iscre ts , e n t e n d u s , dignes de confiance : 
« homme jrois, discret, atempret et que on puist 
croire et quy puelt soufrir soufisamment doit estere 
mys en loi ». (4) Le sys t ème de n o m i n a t i o n que 

(0 Arch. du Nord. Série H. Fonds de St-Amand. Liber albus, pièce IV. 
Publiée par F I N O T et V E R M A E R E , Inventaire des Arch. com. de St-Amand, 
p. IV. 

(2) Cf W A U T K R S . — les libertés communales en Belgique, dans le Nord 
de la France et sur les bords du Rhin, t 2, p. ()05. 

(3) Arch. du Nord. Série H. Fonds de St-Amand. Liber albus, pièce XXXI. 
(4 ) Manuscrit de V A L , folio 5vo. 



nous re t rouverons dans la cou tume rédigée semble 
déjà fonctionner : » les deux eschevins que ly abbes 
appelle et lez aulteres ensievant sont tenus sur leur 
serment de apeller leur compagnon a eschevin et a 
jures et a Warjures et a awardeurs et gens pour la 
loy garder ceulx quy le walent mieulx » : (1) 

Les eschevins ordonnent la proclamat ion des 
bans coutumiers : « nous faisons ces bans par se-
monse de justiche et par assens des eschevins » . ( 2 ) 
Ils sont juges en mat ière civile e t en mat ière cri
minelle. 

Que deviennent au X V I e siècle les Echevins ? 
Ils on t conservé leur compétence générale au 

civil et au criminel, Ils sont encore chargés de la 
police à l ' intérieur de la ville et de la surveillance 
extérieure des campagnes et à ce sujet, à défaut 
des anciens bans coutumiers disparus , ils font pa
ra î t re des règlements nombreux , nécessités pa r les 
besoins pressants toujours nouveaux , de la situa
tion. 

Les échevins ont encore, d 'après la coutume, 
la mission de mainteni r la paix publique, car à 
Sa in t -Amand les Pacificateurs, Paiseurs ou A fai
seurs (3) des villes de F landre , chargés de con
clure les « paix », n 'ex is ten t pas. 

(1) Manuscrit de VAL, folio 3 r", 15 v°. 
(2) Ms. de Val. folios'3 et 4. 
(3) Cf. G Espinasse : Les guerres familiales dans la commune de Douai 

aux XIIIe et XIV' siècle. Les trêves et les paix (X. R. H. de dr. fr. et etr., 
août 1899, p. t). M. B A I ' C H O . « D : La justice criminelle du magistrat de 



Chargés de la police générale , de l 'hygiène pu 
b l ique , de l ' a d m i n i s t r a t i o n des octrois , de la ju r i 
d ic t ion con ten t ieuse , les échevins o n t aussi cer ta ins 
pouvo i r s de ju r id i c t ion gracieuse : ils reço ivent les 
ac tes de m u t a t i o n e t s a n c t i o n n e n t les saisines e t 
les dessaisines. 

C'est à ces officiers qu ' écho i t la ga rde du ferme 
c o m m u n a l . D a n s ce coffre des archives « s ' ava len t » 
les l e t t r e s conce rnan t le gouve rnemen t , la jus t ice 
la police de la ville, e t aussi les con t r a t s . Le p r a 
t icien chargé de la r édac t ion des ac tes doi t dresser 
d e u x exempla i res . I l en r e m e t u n à la pa r t i e e t il 
des t ine l ' au t r e , d a n s u n b u t de conse rva t ion défa
vorab le à l ' espr i t de chicane , a u x échevins . Ceux-ci 
c h a q u e année , p e u de t e m p s a v a n t le renouvel le
m e n t de la loi, en font le d é p ô t d a n s le ferme. 
Cet usage r e c o m m a n d é p a r la p rudence p a r a i t 
avoi r é té tou jours p o n c t u e l l e m e n t suivi à Sa in t -
A m a n d , ainsi q u ' e n t émoigne une o rdonnance de 
1664 (1) r e n d u e con t r e les Procureurs postulants 
qui s ' é t a ien t m o m e n t a n é m e n t re lâchés de leurs 
obl igat ions . 

Les eschevins de S a i n t - A m a n d son t au n o m b r e 
de sept , chiffre qui d 'a i l leurs se r encon t re assez 

Valenciennes au Moyen âge, p. (il — D U B O I S : Les asseurements aie 
XIIIe siècle dans nos villes du Nord, p. 220. — GlRY : Institutions muni
cipales de St-Omer, p. 190. 

(î) Arch. com. de St-Amand. BB-2, folio 12 : « comme ainsy soit qu'en 
cette ville et terre de St-Amand et esté de tous temps ponctuellement 
observé ». 



souvent dans les villes de F landre (1) e t semble 
t rès ancien (2). Leurs fonctions sont annales, 
mais elles sont ne pas pour ce, électives. (3) Le 
mode de rec ru tement , assez ancien comme nous 
avons vu, par t ic ipe à la fois du système de la nomi
nat ion et de celui de la coopta t ion, mais cependant 
avec une forte p rédominance du premier. D 'après 
le chap. 5, ar t . 2 de la coutume, l ' abbé ins t i tue 
les deux premiers échevins ; ceux-ci d 'un c o m m u n 
accord avec l 'abbé choisissent le troisième; les 
élus, le qua t r ième e t tous ensemble proc lament 
les trois autres . P a r la base, le seigneur abbé a donc 
la hau t e main sur la composit ion du corps éche-
vinal. 

Le renouvel lement de la loi se fait solennelle
ment , en la présence du g rand prieur, du receveur 
général, du pas teur , -(4) du grand-maire , du prévôt 
et des francs-jurés. La da t e en est fixée d 'une 
manière invariable pa r la Coutume au 25 mars , 
selon tou te vraisemblance parce que la fête de 
l 'Annonciat ion y correspond. C'est ainsi qu 'en 1663 
la fête de l 'Annonciat ion se t r o u v a n t remise au 

(1) Cf. WAUTEKS. — Les libertés communales, t. 2, p. 604. 
(2) Cf. PIRKNNE. — Hist. de la Belgique, p. 1.30 
(3) G I R Y . — Institutions municipales de St-Omer, p. 177 : « on peut y 

répondre que dans toutes les villes de Flandre, dès que les échevins 
furent annuels, ils furent certainement élus par les bourgeois ». 

(i) Le grand-prieur, le plus haut dignitaire après l'abbé, préside les 
offices conventuels en l'absence de celui-ci. Le pasteur est le curé de la 
communauté. Le receveur général centralise toutes les recettes et les 
dépenses du couvent. 



1 2 avr i l , la c réa t ion des échevins fut r epo r t ée à 
ce jour . ( 1 ) 

A v a n t l ' en t rée en exercice des n o u v e a u x officiers, 
les échev ins s o r t a n t s déposen t les clefs du ferme 
c o m m u n a l et r e m e t t e n t leur s e r m e n t d ' échevinage . 
C h a q u e échevin es t en effet a s t r e i n t d ' a n c ' e n n e 
d a t e à la p r e s t a t i o n d ' u n s e r m e n t : il le formule, 
le j ou r m ê m e de la c réa t ion , sur le g r and au te l de 
l 'église de l ' abbaye . L a t e n e u r en a é té heureuse
m e n t conservée ( 2 ) . Bien que la pub l ica t ion a i t 
dé jà é té fai te p a r V. de Courmaceul e t , avec une 
légère v a r i a n t e au m o t détestant ( r e je t t an t ) , pa r 
MM. F i n o t e t Ve rmae re , nous es t imons q u ' u n e 
p lace lui conv ien t d a n s ce t r ava i l : » Je jure par le 
Dieu tout-puissant et sur la damnation de mon ame 
que je croy tout ce que croit VEglise catholicque, 
appostolicque et romaine et que je tiens la doctrine 
qu'elle at tenu et tient sous Vobéissance de notre 
saint Pere le pape, dettestant toutes doctrines con
traires a icelle et que, tant que je poldray, garderay 
justice tant au grand que au petit sans porter faveur 
ou dissimulation a aulcuns ; je garderay le droict 
des vefves et orphelins en ce que deppend de ma charge 
soit pour assiette de tailes ou logement de soldat sans 
supporter Vung plus que Vautre, ains ung chacun 
selon sa faculté et moien ; garderay le secret de court 
et y comparoisteray toutes et quantefois que requis 

( 1 ) Arch.com. de Saint-Amand, BB-1, folio 34, v°. 
(2) Arch. com. de Saint Amand, BB-1, folio 1. 
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en seray. Ainsy m'aide Dieu et ses sainctz. » Nous 
lisons dans le manuscr i t de Valenciennes : « Puis 
que ly hommes a fait serment de loial eschevinage et 
de warder lez drois des seigneurs et de le terre, pour 
ce est-il permis de estere a plais d'assise » 

Au surplus, l ' examen du registre B B . l des Ar
chives communales mon t re bien que de 1612 à 1672, 
s'il y a chaque année renouvel lement de la Loi, 
les échevins sont r a remen t renouvelés. La cause 
de cet te « cont inuat ion » est parfois ment ionnée : 
« pour pluisieurs causes e t raisons le m o u v a n t et 

ent re aut res la considération de la maladie conta
gieuse de laquelle ladite ville est affligée... 1628 ». 
Le plus souvent on lit : « pour bonnes considéra
tions proposez en ladicte assemblée ». Il est vrai que 
cet te période correspond à la longue et orageuse 
pré la t ine du très autor i ta i re seigneur et abbé, 
Dom Nicolas du Bois (1), cons t ruc teur de la 
célèbre abbaye . Vers le milieu du X V I I e siècle, 
au cours de la lu t t e acharnée que sout int ce puis
sant personnage contre D o m Benoit Legrand, 
« supérieur indépendant de l ' abbaye de Saint-
A m a n d », les échevins, su ivan t les vicissitudes de 
sa fortune furent successivement « congédies », 
« restablis », « licenciez », « restablis » (2). La 
bruta l i té de ces expressions indique que les éche
vins sont bien des échevins féodaux, non munici-

(1) Cf. .1. D E S I L V E . —Nicolas du Bois, soixante-seizième abbé de St-Amand. 
(2) Arch. com. de St-Amand. BB-2, folio 31. 



p a u x e t que le seigneur dispose d ' u n large pouvoi r 
de r évoca t ion . L a g a r a n t i e d ' impar t i a l i t é qu'offre 
d ' o rd ina i r e la ju r id i c t ion échevina le es t donc plus 
ou moins for te s u i v a n t le ca rac t è re de l ' h o m m e qui 
dé t i en t la crosse abba t i a l e . 

Cet é t a t de d é p e n d a n c e expl ique à merveil le e t 
t o u t n a t u r e l l e m e n t c o m m e n t à S a i n t - A m a n d le 
corps échevina l ne possède pas de mayeu r s . Le 
m a y e u r es t u n h o m m e qui , d a n s les g randes circons
t ances , r ep résen te la ci té. A S a i n t - A m a n d , l ' abbé 
es t le seigneur : il occupe lu i -même ou il délègue 
son l i e u t e n a n t le p révô t . 

P lus ieurs fois a u x arch ives communa le s , e t pr inci
p a l e m e n t d a n s les in fo rmat ions sur r ixes ou assassi
n a t s , n o t r e a t t e n t i o n a é té r e t e n u e p a r ce t te qual i 
f icat ion originale : « Le sieur X. . . à son tour eschevin 
de ceste ville, eagé de ... après s e r m e n t pres te . . . » 
Le t e x t e re fusan t l ' i n t e rp ré t a t i on d ' u n rou l emen t 
c o m m e eschevin ou c o m m e ju ré , que p e u t b ien ê t re 
u n « échev in à son t o u r ? » M. l ' abbé J . Desilve (1) 
é m e t l 'avis que le m o d e d 'é lec t ion du corps éche
vina l décr i t pa r la c o u t u m e a d û d i spa ra î t r e a v a n t 
le X V I I e siècle. I l écri t en no t e : « a u c u n ac te de 
r e n o u v e l l e m e n t d u M a g i s t r a t à pa r t i r de 1612 ne 
d o n n e lieu de croire à l ' i n t e rven t ion des p remiers 
échevins d a n s l 'é lect ion des au t r e s . E n 1658, plu
sieurs échevins n o m m é s pa r Beno î t Leg rand , s'in-

(i) ,1. D E S I L V E . — Nicolas du Bois, p. 32. 



t i tu len t échevins à leur tour . U n mémoire rédigé 
après 1770 di t que l 'abbé nomme tous les officiers 
de jud ica ture à son choix. » Si je t radu is bien la 
pensée de l 'auteur , l 'abbé aura i t n o m m é les échevins 
sur une liste de bourgeois que leur s i tuat ion de 
famille appelai t plus spécialement à la fonction. 
Nous avons reconnu que des listes d' « honorables 
hommes » furent dressées à Sa in t -Amand vers la 
fin du X V I I e siècle (1). Cette cons ta ta t ion n 'es t pas 
sans ajouter une certaine force à l 'idée précédente. 
Toutefois, la dispari t ion, au X V I e siècle, au lende
main de la rédact ion officielle de la cou tume, du 
système de l 'élection, peu t sembler à quelques-uns 
prématurée . Les documents ac tuel lement connus 
ne nous paraissent pas t o u t à fait démonstrat i fs . 

I l est certain qu ' au X V I I I e siècle l 'abbé n o m m a i t 
tous les échevins, et que ceux-ci n ' ava ien t aucune 
par t dans l 'élection. Ceci résul te du document sui
v a n t (2) : « H e n r y Benoist Marie Clément, évêque 
de Frascat i , cardinal duc d 'York , vice-chancelier 
de la Sainte Eglise romane e t archiprê t re de la 
basilique vat icane de Saint-Pierre de Rome, com
mandeur de l 'Eglise de Sa in t -Lauren t -Damase , abbé 
commendata i re des abbayes de Sa in t -Amand, ordre 
de Saint-Benoist , diocèse de Tournay , e t de Saint-
Sauveur d 'Anchin, même ordre, diocèse d 'Arras . 

(1) A>ch. com. de St-Amand. BB-35, pièce 2. 
(2) Arch. com de Saint-Amand. FF-7, folio if! et 47. 



A tous ceux qui ces p résen tes l e t t res ve r ron t , 
nous a v o n s n o m m é e t n o m m o n s pour rempl i r le 
m a g i s t r a t de no t r e ville de S a i n t - A m a n d e t ses dé
p e n d a n c e s p e n d a n t la p résen te année 1767, les 
s ieurs : YVaclïé, a v o c a t ; Gosse, médecin ; Druon , 
de Sassegnies ; D u t o r d o i r fils, m a î t r e des pos tes ; 
R a v i a r t , b ra s seu r ; J e a n - B a p t i s t e Lemai re e t le 
s ieur Deshayes , pou r p a r eux jou i r p e n d a n t ladi te 
p ré sen te année des honneur s , fruits , r evenus e t 
e m o l u m e n s a t t a c h é s a u x fonct ions e t qual i tés , le 
M a g i s t r a t e t échevins d u d i t S a i n t - A m a n d . Si m a n 
dons à n o t r e P r e v o s t de S a i n t - A m a n d e t a t ous 
a u t r e s qu ' i l a p p a r t i e n d r a de recevoir d ' eux le ser
m e n t nécessaire e t les m e t t r e e t instal ler en bonne 
e t d u e possession. Ces p résen tes données à Pa r i s 
le 12 avr i l 1767 p a r J o s e p h B r u n e t , écuyer , avoca t 
au P a r l e m e n t e t ès conseil du R o y , i n t endan t . . . , 
min i s t re e t secré ta i re de nos c o m m a n d e m e n t s . — 
E n v e r t u de la p r é sen t e commiss ion, les y d é n o m m é s 
o n t p res t e le s e r m e n t requis e t ordinai re . E n foi de 
quoy , je , greffier, a y signé ce 22 avri l 1767. P révos t . » 

On v o i t q u e le s e r m e n t échevina l se conse rva 
j u s q u ' à la Révo lu t i on . 

E n 1789, le v œ u s u i v a n t es t inséré d a n s le « Cahier 
des p la in tes , doléances , r e m o n t r a n c e s e t v œ u x d u 
T i e r s - E t a t de la ville de S a i n t - A m a n d e t des vil
lages » (1) : 7° « qu ' i l plaise cl Se t Majesté o rdonner 
q u ' à l ' aven i r les échevins de la ville e t d é p e n d a n c e 

(i) Arch. com. de St Amand. AA-2, folio 04. 



seront élus annuel lement à hau te voix pa r les abbés , 
pas teur , nobles gradués , eschevins, marguillier, pau-
vriseur e t vingt notables bourgeois pa r ceux-ci à 
choisir. Cet te demande est assez conformée aux décla
rat ions des rois prédécesseurs de not re mona rque 
régnan t qui, ja loux du t i t re de Père du Peuple , ne 
confiera cer ta inement pas plus longtemps l 'élection 
des adminis t ra teurs des biens des villes du royaume 
aux personnes qui en ont solennellement détesté 
des vani tés . » 

SECTION v 

Les FraucS'Juré». 

Le manuscr i t de Valenciennes consta te , folio 28 r° 
l 'existence des francs-jurés : « main t francq homme 
ou I I I des mieulx wallans de Peulle doivent estere 
eslus pa r le consail de l 'Eglize et que il en soient 
hommes et soient francq jures pour l 'onneur de la 
terre et pour che que eschevins en soient enforchiet. » 

La cou tume rédigée fait voir dans les francs-jurés 
avan t t ou t des conseillers. C'est aux lumières de 
ces hommes « savans, discretz et p rudens » (1) 
que les échevins ont recours lorsque la cause en 
litige présente des difficultés embarrassantes . Aux 

(i) Cout. de St-Amand, chap. 5, art. 1. 



d é b a t s des affaires criminelles, la présence des francs-
j u r é s , g a r a n t i s s a n t la régula r i té de la p rocédure , est 
ind i spensab le ; elle es t éga l emen t requise lors du 
p rononcé d ' u n e sen tence cap i ta le . 

L a n o m i n a t i o n es t fai te p a r l ' abbé e t a v a n t leur 
en t rée en charge , les f rancs- jurés son t t e n u s de prê
te r u n s e r m e n t solennel. E n voici la formule con
servée p a r les Archives Municipales , regis t re B B . l . : 
« J e j u r e p a r le Dieu t o u t pu i s san t , sur la d a m n a 
t ion de m o n â m e e t dessus les sa in tes Evangi les que 
je t ouche , sur m o n léa le léalsens e t povoir , j ' e x e r -
ce ray Tes t â t de f rancq- juré ; g a r d e r a y les droi tz 
e t h a u l t e u r s de monse igneur e t de sa ma i son t a n t 
pou r le m a i n t e n e m e n t de ses jus t ices t a n t cr imine-
les que civiles; g a r d e r a y le secret de la cour t e t 
y c o m p a r o i s t e r a y t o u t e s e t quantefo is que requis en 
seray, en s e r v a n t de conseil sans favoriser personne 
p lus a v a n t que d ro ic t e t jus t ice le r equ ie r t pou r la 
cor rec t ion des m a u v a i x e t le m a i n t e n e m e n t des 
gens de bien. Ainsy m ' a i d e Dieu e t ses sa intz . » 

L a fonct ion, d ' u n e durée en pr inc ipe i l l imitée, 
es t r évocab le au b o n plaisir du seigneur. 

SECTION VI 

l . e e J u r é s » . 

Dès le X I I e siècle, les ju rés appa ra i s s en t à côté 
des échevins à Valenciennes , à Cambra i , à Tourna i , 



à Soignies, à Courtrai (1). Il en est de même à 
Sa in t -Amand. La char te de 1164, p r écédemmen t 
signalée, révèle même l 'existence de deux catégories 
de jurés : « très ou qua tuo r prudent iores de Pa-
bula ju ra t i sint cum jura t i s , u t pro velle abba t i s 
dicendis intersint judiciis ». 

Le manuscr i t de Valenciennes n 'es t guère plus 
explicite : « quateres ou V hommes doivent estere 
eslus des plus sages de Peulle à la volonté de l 'abet 
quy soyvent j u r e t avecqz ceulx de la ville car ly 
hommez Sa in t -Amand doyven t estere aux jugemens 
de le paix ». 

La réunion des jurés de la ville et des jurés de 
l ' abbaye cons t i tua i t vra isemblablement un collège 
de sept membres . C'est du moins ce nombre que 
nous re t rouvons au X V I e siècle. A cet te époque 
les jurés ont encore la mission d 'aider les échevins 
dans l ' adminis t ra t ion de la jus t ice criminelle ou 
civile. I m m é d i a t e m e n t après la « recréat ion de la 
Loy », c 'est-à-dire le renouvel lement du Magistrat », 
le prévôt se réuni t aux échevins pour les insti tuer. 
Les Ju r é s p rê t en t de suite u n serment solennel : 
nous n 'en avons pas re t rouvé la teneur . 

Nous avons vu que sous la pré la ture de Nicolas 
du Bois la durée des fonctions échevinales fut 
souvent prorogée, ce t te « cont inua t ion » des éche
vins électeurs amena na ture l lement pa r voie de 

(1) Cf. W A U T E R S . — Les libertés communales, t. 2, p . 010. 



conséquence la « c o n t i n u a t i o n » des ju rés , leurs 
élus (1). 

SECTION VII 

Les Mayem-B. 

L ' a b b é choisi t e t n o m m e p a r m i les personnes d o n t 
la r é p u t a t i o n est i n t ac t e , ses mayeu r s . I ls son t au 
n o m b r e de t ro is ou q u a t r e , déclare la c o u t u m e , 
Chap . V I I , mais on en c o m p t e j u s q u e six d a n s le 
cours d u X V I I e siècle. 

Leu r s a t t r i b u t i o n s c o r r e s p o n d e n t à peu près à 
celles de nos huiss iers . I ls font , sur o rdonnance 
r e n d u e p a r les échevins , les ajournements, c 'est-à-
di re qu ' i l s ass ignent les pa r t i e s à c o m p a r a î t r e à 
j ou r fixe d e v a n t le j uge cr iminel ou civil. Q u a n d 
l ' ins tance es t close, ils m e t t e n t la sen tence à exé
cut ion . Tel es t le c h a m p sur lequel s 'exerce leur 
ac t iv i t é . 

I l es t p r o b a b l e que les m a y e u r s , vers le milieu 
d u X V I I e siècle ne s ' a c q u i t t è r e n t p lus de ces fonc
t ions avec t o u t e la cor rec t ion dési rable . Le conseil 
souve ra in de T o u r n a i leur o rdonna , le 22 m a r s 1672, 

(i) Arch. com. de St-Amand. BB-1 folio 8. «Messieurs les Prevost et 
Eschevins ont de mêmes, veue commune résolution et communication 
trouvés aussy expédient de continuer les dict jurés ». 



de tenir un registre ind iquant le jour de récept ion 
du jugement , la da te de l 'exécution, la somme due 
et les noms du demandeur et du défendeur. Les 
mayeurs d u r e n t désormais , e t en ve r tu de même 
règlement, compara î t re en la chambre échevinale 
le lendemain des plaids généraux, devan t les com
missaires du Magis t ra t nommés à cet effet, pour 
y répondre aux accusat ions portées contre leur 
ministère. Leur absence é ta i t punie d 'une amende 
de 30 florins et même pouva i t ent ra îner l 'exclusion 
de la charge ( 1 ) . 

Les mayeurs nouvel lement nommés p rê t en t ser
ment , fournissent caut ion solvable et sûre et re
çoivent alors leur commission. 

SECTION VIII 

Les V o i r - J u r é s . 

Au jour que veu t bien dé terminer le prévôt , les 
échevins créent trois ou qua t re voir-jurés. Ces 
officiers sont investis d 'une par t ie de la justice 
foncière. Leur compétence est l imitée aux rentes 
foncières : en cas de non-pa iement des arrérages, 
ils opèrent les re t ra i t s et p r a t i quen t les saisies or
données pa r les échevins. 

( 1 ) Arch com. de Saint-Amand, BB-2, folio 55. 



SECTION IX 

Les Egards. 

N o u s connaissons p e u les awardeurs ou eswar-
deurs de l ' époque médiéva le . Le m a n u s c r i t de Va
lenciennes (folio 5 r° ) d i t s eu lemen t qu ' i l s son t 
élus p a r les échevins . 

A u X V I e siècle, la n o m i n a t i o n des égards relève 
encore du Magis t ra t . D ' a p r è s la c o u t u m e (chap. 8), 
ils son t inves t i s d ' u n e mission de survei l lance sur 
les « stils » ou corps de mét ie rs e t les différentes 
b r a n c h e s de l ' indus t r ie e t d u commerce . Ils son t 
éga lemen t chargés de la police des marchés . Les 
E g a r d s possèden t encore à S a i n t - A m a n d un droit 
de visite en t o u s l ieux « ou on se peu l t d o u b t e r de 
péril de feu », nous d i t la c o u t u m e : fonct ion t rès 
i m p o r t a n t e à une é p o q u e où les maisons é t a i en t 
cons t ru i t e s en bois e t couver tes de c h a u m e , e t ou 
l ' incendie p r e n a i t s o u v e n t les p ropor t ions d ' u n dé
sas t re publ ic (1). 

Les éga rds cons ignen t le r é su l t a t de leurs inves
t iga t ions e t t r a n s m e t t e n t leur r a p p o r t aux échevins 
qui p r e n n e n t alors les mesures nécessaires. 

(i) St-Amand lut détruite plusieurs fois complètement par des incendies, 
notamment en 1424. 1477. Cf. H O V E R L A N T D E B E A U V E L A E R E . —Essai chro
nologique pour servir à l'histoire de Tournai, t. 65, p, 3 et 4. 



Les égards ne sont d ' abord que quelques-uns, 
mais dans la suite leur nombre ne cesse de s'ac
croître : il y eu t au X V I I I e siècle des égards pour 
l ' inspection des boissons, des denrées al imentaires 
des viandes de boucherie, pour la vente des lins, 
pour la ven te des chanvres . 

L ' ins t i tu t ion semble su r tou t avoir servi à régle
menter de façon t rès étroi te la police des marchés. 



C H A P I T R E II 

Les plaids de Saint-Amand. 

D a n s ce chap i t r e , nous t r a i t o n s success ivement 
des p la ids géné raux , des p la ids du vendred i , des 
p la ids du m a r d i . 

SECTION I 

Les plaids généraux. 

Trois p la ids g é n é r a u x se t i e n n e n t c h a q u e année 
à S a i n t - A m a n d . L ' é p o q u e en est fixée d ' u n e m a 
nière inva r i ab le depu i s les t e m p s reculés ( examen 
d u m a n u s c r i t de Valenciennes , f° 11). Ces jours son t 
« le l u n d y après la P a s q u e close, le l u n d y enssuy-
v a n t le jou r sa inc t J e h a n B a p t i s t e e t le l u n d y 
après le jou r des R o i x ». C e p e n d a n t les archives 
munic ipa les r évè len t que le Mag i s t r a t modifie ou 
p l u t ô t recule le j o u r d ' o u v e r t u r e q u a n d celui-ci 
co r re spond à u n e g r a n d e fête (1). 

(i) Un ex. Arch. com. de St-Amand. BB-2, folio 77. 



La première séance revê t u n caractère solennel. 
Le P révô t e t les Echevins , s 'adressant à l 'assemblée 
prononcent des allocutions : « I t e m quand le prevost 
et loy font assise au banc pour plaider les plais 
généreux, le prevost dict : « Comme S r je œuvre 
les plaix e t offre a faire raison et just ice à tous quy 
aves e t a r ron t et que m 'en requer ront en presenche 
de loy ». I t e m les eschevins e t loy offrent aussy a 
taire raison e t loy a leur povoir » (1). 

Aux plaids généraux, s ' in tentent les act ions per
sonnelles e t se publ ient les re t ra i t s d 'héri tages. 

C'est également dans ces grandes assemblées ju
diciaires que se rend ce qu 'Hove r l an t de Beau-
velaere (2) dénomme Yappel hue hue. Tous les habi
t a n t s doivent se t rouver en personne a la Bretèque, 
lieu ordinaire des publicat ions. U n mayeur proclame 
les noms inscrits sur un registre dressé pa r les 
mayeurs et commis des villages. Seuls sont dispensés 
de répondre les officiers de la maison de l 'abbé et 
les échevins descendus de charge ou encore en exer
cice. Chaque défaillant est passible d 'une amende 
de cinq sols parisis envers le prévôt . Les veuves qui 
ordinai rement ne sont pas appelés encourent la 
même amende si u n créancier forme pla inte contre 
elle et si la de t t e est reconnue exis tante . 

(il Bibl de Valenciennes, ms. n" 080 (1031), folio 33 
(s) H O V E B L A N T de B E A U V E L A E R E . — Essai chronologique, tome 05, p 18. 

— Hue, en vieux français, cri public, proclamation, d'où huchier, husquier 
cad. publier. 



Cet appe l hue hue a p p a r a î t c o m m e u n h o m m a g e 
de soumiss ion e t de vassa l i té r e n d u au seigneur 
de la t e r re . Ceci exp l ique l ' immense i m p o r t a n c e qui 
s 'y a t t a c h e et que dénonce l ' e x a m e n des Archives . 

E n 1751, les m a y e u r s e t c o m m i s des différents 
vi l lages de la châte l lenie o n t sous peine d ' a m e n d e 
à adresser u n n o u v e a u rôle pa rce qu ' i l « es t d 'a i l leurs 
mala isé d ' en r econno î t r e les défail lans à cause que le 
cahier des n o m s desd i t s Bourgeois n ' e s t po in t assez 
s o u v e n t et e x a c t e m e n t renouvelé » (1). 

U n e a u t r e pièce des a rch ives c o m m u n a l e s ( F F . 16) 
m o n t r e avec quel soin j a loux l ' abbé fait respecter 
ses d ro i t s e t p o u r s u i t les u s u r p a t e u r s . Voici, d ' ap rè s 
le d o c u m e n t les faits de la cause : « neanm oings le 
se igneur de la H a u w a r d r i e s a i a n t acquis puis deux 
ou t ro i s ans c h e r t a i n fiefz n o m m e s le fiefz d 'Auber -
ch icour t (2) qu ' i l d i t ten i r en fief viscont iers du sei
gneur de Bouvenies , cons i s t an t en sep t quar t i e r s 
de t iers en e u n n e pieches e t sep t centz p a r au t r e s 
avec a u c u n s au t r e s arriere-fiefz suba l t e rne sci tué 
es vil lages de R u m e g i e s e t Saméon , ensamble en 
p lus ieurs pa r t i e s de r en te s assigné sur pluis ieurs 
ma i son e t hé r i t ages d u d i t Rumegies , ensamble d u 
vil lages d 'Aix , v œ u t empescher e t donne r obs tac le 
a ce q u e ceux d u d i t Rumeg ie s , lesquelz o n t maison 

(1) Arch. com. de Saint-Amand. KB-J9. 
(2) Le fief d'Auberchicourt n'a rien de commun avec le village de ce nom. 

Il était situé à Rumegies. La véritable, dénomination est Obercicourt : 
d'où, par altération, Auberchicourt 



charges desdites rentes a sondit fiefz ou que les 
doibvent ren te au fief subal terne a sondi t fiez, vient 
respondre et comparoir ausdi ts plais généraux 
comme ilz sont accoustumé faire, les dissantez estre 
ses m a n a n t z e t subjectz et a cest effect a f a i t p ro t t e s -
ter pa r not ta i re . . » 

Le document donne gain de cause à l 'abbé. Une 
par t ie de l 'exposé des motifs est su r tou t intéres
sante : « la raison est que les abbes, religieux e t 
convent de Sa in t -Amand sont en possession imme-
moriaele d ' avoyr et exercer en tou te la terre de 
Sa in t -Amand consis tant en sept villaiges et special-
lement aud i t Rumegies , t ou t e just ice haul te , moyene 
et basse, de cognoistre de tou tes mat ières et diffe-
rentz qui seroient suscitez en t re les manans et 
hab i t ans deladite terre de Sa in t -Amand, t a n t au 
regard de la reali té des heri taiges que des debtes 
e t actions personnelles, e t ce, p r iva t ivemen t et a 
l 'exclusion de tous aul t res seigneurs ayans fiefz 
en ladite terre ; comme aussy ont en samblalle 
immemorial le possession de t eny r lesdis trois plais 
generaulx et appeller a iceulx tous et chacun les 
manans et hab i t ans de ladi te terre a l'effect de 
debvoyr comparoyr personnel lement et de respon
dre a l 'appel quy se faict pa r ledit mayeu r a payne 
de cincq solz parisis d ' amende vers le seigneur... » 

Ces tex tes sont en même t emps une applicat ion 
du principe que « fief et just ice n ' on t r ien de com
m u n ». 



SECTION II 

Les plaids du vendredi. 

Après les p la ids géné raux , solennels, ex t raord i 
nai res , les p la ids ord ina i res e t b i -mensuels d u ven
dred i . L e p r é v ô t e t les échevins t i ennen t , en effet, 
leurs aud iences en la salle de jus t ice de l ' abbaye 
de qu inze jou r s en qu inze jours . L a c o u t u m e divise 
r i gou reusemen t le t e m p s des vaca t ions en t rois pé 
r iodes . L a p remiè re c o m m e n c e avec la moisson des 
blés, quand il y a gaviaux de bled abattus, e t p r e n d fin 
le vend red i qu i sui t la saint J e a n - B a p t i s t e . L a 
d e u x i è m e p a r t d u vend red i de Noël e t se t e r m i n e le 
« lundi p a r j u r é ( 1 ) ». L a dern ière pér iode enfin s ' é tend 
d u v e n d r e d i qui su i t P â q u e fleurie j u s q u ' a u lundi 
qui su i t P â q u e close. 

P e n d a n t le t e m p s des vacances judicia i res , les 
officiers chargés de la mise en m o u v e m e n t de l ' appa
reil judic ia i re , le g r a n d - m a i r e en ma t i è r e criminelle, 
le p r é v ô t en m a t i è r e civile, p e r d e n t le d ro i t de « se-
moncer » les échevins . E n cas d 'u rgence , ceux-ci 
p e u v e n t de leur chef, de leur p r o p r e a u t o r i t é , p o r t e r 
des o r d o n n a n c e s e t admin i s t r e r la jus t ice . 

Toutefois , ce t t e i n d é p e n d a n c e des échevins qui 

( 1 ) Lundi qui suit la fête de l'Epiphanie. 



se donne normalement libre cours p e n d a n t les vaca
tions, n 'exis te plus dans le cas d 'absence du prévôt . 
La semonce appar t i en t alors au seigneur ou à son 
hôtelier lequel, nous d i t la cou tume, est ordinaire
ment le receveur du -petit comptoir. Quelques lignes 
sur la s i tua t ion de ces officiers pa ra î t ron t peut -ê t re 
intéressantes. Le receveur du pe t i t comptoir , c'est 
le moine préposé à la recet te des menues rentes 
seigneuriales : ces rentes sont nombreuses et le car
tulaire des rentes du pe t i t comptoir (1), da té de 
1546, cont ient 37 folios bien remplis d 'une écri ture 
serrée. L'hôtelier, c 'est celui qui, p e n d a n t l 'absence 
du seigneur, a la garde de la demeure seigneuriale, 
la « cure de l 'hostel », comme l 'on di t alors. Cet 
officier dont le nom t rah i t les origines modestes, 
jouit au X V I e siècle de prérogat ives assez étendues 
et don t il se mont re fier (2). Il dé t ien t une par t ie de 
la justice foncière et de quinzaine en quinzaine, t ou t 
comme Messieurs du Magistrat , il t i en t ses plaids. Sa 
compétence est seulement plus l imitée : il valide les 
saisies consécutives au non-pa iement des rentes sei
gneuriales. Il est juge e t par t ie en la cause, e t il 
doit faire abs t rac t ion complète des in térê ts matériels 
de l ' abbaye : c 'est là un défaut de garant ie pour 

(1) Arch. com. de Saint-Amand. Série II. 1. 
(2) Arch. com de Snnt-Amand. FF-1, folio 101: Requête du receveur-

hôtelier au seigneur-abbé contre les empiétements du prévôt Du S A R T . 

D. B O N I I ' A C E , énumérant les droits de l'hôtelier, invoque leur ancienneté: 
« ce qu'ainsy a été praticqué de tous temps sans aucune mémoire de 
contraire ». L'abbé condamne l'immixtion du prévôt. 



le jus t ic iab le . — L 'hô te l ie r a encore u n dro i t de 
vis i te sur les chemins e t les c o u r a n t s ou sceuwes qui 
s i l lonnent la châte l lenie , il en vérifie l ' é ta t , p rononce 
e t pe rço i t les a m e n d e s . - A l 'hôtel ier rev ien t le 
p rodu i t de l 'é lagage des a rb res p l a n t é s sur les Wa-
resquaix (1) ou biens c o m m u n a u x , t rès n o m b r e u x 
à S a i n t - A m a n d . — Enf in e t c 'es t là son rôle le p lus 
i m p o r t a n t , en cas d ' absence du p révô t , j ' a i déjà 
s ignalé qu ' i l d é t i e n t l 'exercice d u pouvoi r judic ia i re , 
en d é l i v r a n t a u x échevins le pouvoi r de juger , en 
les « s e m o n ç a n t ». 

Après avoi r d é t e r m i n é les juges des pla ids d u 
vendred i , le lieu des audiences e t le t e m p s des vaca
t ions , n o t r e c o u t u m e s ' é tend ensui te l onguemen t sur 
la façon d o n t se déroule l ' ins tance et sur la marche 
de la p r o c é d u r e en vigueur . Les formes de ce t t e p ro 
cédure différent s u i v a n t la n a t u r e des act ions . 

E n m a t i è r e mobil ière d ' abo rd , la c o m p a r u t i o n en 
jus t i ce es t précédée de t rois a j o u r n e m e n t s por tés 
p a r u n m a y e u r à la semonce du p révô t e t à l 'or
d o n n a n c e des échevins . Ce t te a l t e r n a t i v e se pose : 
ou le d e m a n d e u r défère le s e rmen t d a n s l ' ac te d 'as 
s igna t ion e t alors « widenge e t c o n d e m p n a t i o n se 
faict s o m m i e r e m e n t »; ou le d e m a n d e u r laisse le 
d é b a t s su ivre leur cours e t a lors les a v o c a t s o n t à 
p r é sen t e r leurs a r g u m e n t s . D a n s ce t te dernière 
h y p o t h è s e , la p a r t i e p e r d a n t e , qui a saisi t éméra i re -

( 1 ) Arch. com. de St-Amand. FF-1, folio 126. 



ment la just ice, est passible d 'une amende de cinq 
sols parisis envers le prévôt . Cette peine se re t rouve 
dans le manuscr i t de Valenciennes, folio 12 r° : 
« cis qui fet fause p la in te est a cinq sols parisis ». 

E n matière de ren te foncière rachetable , sur la 
plainte du credi-rentier non payé , les échevins or
donnen t au maire du lieu sur lequel l ' immeuble est 
si tué, de se t ranspor te r vers le débi-rentier , de cons
t a t e r l 'existence de la de t t e e t alors, de poursuivre le 
paiement par la saisie et la vente des meubles. Tou
tefois, en cas d 'opposi t ion de la p a r t du débi teur , le 
maire doit l 'assigner à la prochaine audience, après 
avoir p ra t iqué une saisie-arrêt, préalablement la main 
de justice garnie (1). La procédure peu t ê t re tou te dif
férente en cas de s t ipula t ion formelle ou si le débi-
rentier est forain. Elle abou t i t dans ce cas au « Re
t ra i t au défaut de pa iement de rente foncière », 
comme di t du Mées (2) à propos des coutumes de 
Valenciennes, de Mons e t de Cambray . Voici quelle 
est pour Sa in t -Amand la marche de l ' instance. Sur 
la plainte du bourgeois créancier de trois années 
d 'arrérages, les échevins r enden t une ordonnance 
en ver tu de laquelle u n mayeu r assisté d ' un voire-

(i) Saint-Amand a dû connaître anciennement une autre forme d'exécu
tion suivant laquelle, plainte étant faite au seigneur ou au maire, le 
seigneur délivre au plaignant le gage qu'il prend dans la maison du débiteur 
de la rente. Cf. P. C O L L I N E T . — La saisie privée, p. 106 (analyse de la 
charte d'Escautpont, donnée par le seigneur de St-Amand (1238). 

(21 Du M E E S . — Histoire et éléments du droit françois, p. 300 et 377. — 
Il est inutile de remarquer que le mot « retrait » est techniquement 
impropre, mais l'usage en est général dans les documents de pratique. 



j u r é e t d ' u n t é m o i n do i t m e t t r e en a r rê t e t saisie les 
i m m e u b l e s sur lesquels la r e n t e es t assise. Ces « deb
voirs d ' a r r e s t e t saisine » s 'accompl issent d u r a n t 
t rois qu inza ines . Les m ê m e s personnes v o n t cer
tifier d e v a n t le Mag i s t r a t qu ' i ls o n t f idèlement 
r empl i leurs fonct ions e t que signification de la 
saisie a é té fai te au débi- rent ier . Les échevins 
r e n d e n t u n e nouvel le o rdonnance p resc r ivan t de 
publ ie r la p l a in t e de r e t r a i t e t d ' a journer le débi-
ren t i e r a u second j ou r des p la ids ordinaires . 

E n cas de dé fau t , les échevins , juges fonciers 
t e n a n t en m a i n s le r a in ( ramus) , symbole de la pro
pr ié té , en dé shé r i t en t le débi - ren t ie r e t a d h é r i t e n t 
le c rédi - rent ier : celui-ci es t r é tab l i pa r ra in e t pa r 
b â t o n en possession e t p ropr ié té de l ' immeuble 
a r r en t é . L a c o u t u m e a s t r e in t le greffier de la ville a 
t en i r reg is t re par t i cu l ie r des p la in tes de re t r a i t . 

A ces m ê m e s p la ids d u vendred i , ces échevins 
p e u v e n t p a r voie d ' o r d o n n a n c e p e r m e t t r e a u x t i tu 
laires d ' u n d ro i t de cens ou de r en te , a u x créanciers 
p o u r l abour s , fumures ou semences ( énuméra t ion 
l imi ta t ive) d é f a i r e p rocéder d ' a b o r d à la saisie des 
récol tes p a r min i s t è re de m a y e u r i n s t r u m e n t a n t en 
la présence d ' u n voire- juré e t d ' u n t émoin , e t en
sui te , à la ven t e , dern ier s t a d e de l 'exécut ion. L 'a r 
ticle 13, c h a p i t r e 10 de la c o u t u m e dé t e rmine la 
col locat ion de ces c réances : les l abours , fumures 
e t semences occupen t le p remie r ordre , les r en tes 
le second e t enfin, v i e n n e n t les cens. E n ce qui con
cerne la p r e u v e des créances e t leur vérif icat ion, la 



cou tume (chap. 10, ar t . 15) é tabl i t une présompt ion 
irréfragable de bon droi t en faveur du censier ou du 
credi-rentier qui peu t justifier du pa i emen t de deux 
redevances. 

S E C T I O N III 

Les plaids du mardi. 

E n dehors des audiences du vendredi , le prévôt 
siège encore le mardi de chaque quinzaine : c'est 
alors audience criminelle ou de police. U n seul ajour
nement suffit d 'après la cou tume (chap. I I , ar t . 1) 
pour évoquer l'affaire. Le prévôt s 'occupe à ces 
plaids de fixer le t a u x des amendes e t d 'évaluer le 
m o n t a n t des dommages et in térê ts accordés à la 
victime de l'infraction. 



C H A P I T R E I I I 

Les privilèges de la bourgeoisie. 

Qui p e u t se préva lo i r du t i t r e de bourgeois ? 
ques t ion préjudiciel le qui a son i m p o r t a n c e , car, 
en m a i n t s endro i t s , n o t r e c o u t u m e par le de bourgeois , 
de m a n a n s , de forains e t leur app l ique u n t r a i t e 
m e n t différent. Es sayons d 'esquisser en que lques 
m o t s la d i s t inc t ion . 

Le bourgeois , c 'es t le r e p r é s e n t a n t d ' u n e famille 
a n c i e n n e m e n t é tab l ie à S a i n t - A m a n d , ou l ' é t ran
ger qui o b t i e n t des au to r i t é s compé ten t e s le d ro i t 
de cité. Les a rch ives c o m m u n a l e s r en fe rmen t plu
sieurs de ces d e m a n d e s d ' o b t e n t i o n (1). La r equê t e 
es t adressée à l ' abbé ou au g rand-p r i eu r , au p r é v ô t 
e t a u x échevins de la ville : elle doi t ê t re accompa
gnée d ' u n e x t r a i t bap t i s t a i r e , d ' u n e x t r a i t de b o n n e 
vie e t m œ u r s e t d ' u n e n o t e fa isant conna î t re l ' é t a t 
des ressources . I l semble d 'a i l leurs que l ' adminis 
t r a t i o n seigneuria le accorde assez faci lement l 'ad
mission sollicitée, lo rsque l ' i m p é t r a n t justifie d ' une 
profession que lque peu luc ra t ive ou d ' u n cer ta in 
avoi r lui p e r m e t t a n t d ' ê t r e à l ' abr i du besoin. 

( 1 ) Arch. com. de St-Amand. FF-7, f. 21 vo. 



Au degré immédia tement inférieur de l'échelle 
sociale, presque au même niveau que le bourgeois, 
se t rouve le manan t . Le m a n a n t , c'est l ' individu 
qui peu t exhiber une autor isa t ion de fixer sa de
meure dans l ' é tendue de la terre de Sa in t -Amand. 
Sa condit ion est presque égale à celle du bourgeois 
et il profite dans une t rès large mesure des préro
gatives a t t achées à cet te quali té . La seule diffé
rence impor t an t e qu'i l convienne de signaler con
siste dans l ' avènement aux offices : le m a n a n t ne 
peu t y pré tendre . 

Moins favorisé que le m a n a n t , le forain, l ' homme 
du dehors, celui qui hab i te la châtellenie voisine 
est resté l 'é tranger, presque l 'ennemi. Au moyen-
âge, si quelque différend s 'élevait avec un bourgeois, 
il voyai t aussi tôt se dresser contre lui tou te la com
m u n a u t é : « se aucuns de le paix a ennemy de for
rain, ly paix doit son homme tenser (1) (protéger).. . » 
La Coutume du X V I e siècle, en cas de r ixe entre 
bourgeois et forain, en cas d ' a r res ta t ion du forain 
débi teur (2), non seulement encourage cet te soli
dari té des h a b i t a n t s de la seigneurie mais elle 
l 'ordonne comme un devoir don t la violat ion est 
punie de l ' amende. — Au milieu du X V I I e siècle, 
le droi t « d ' auban i té » fonctionne encore à Saint-
Amand : l 'abbé perçoit à l 'occasion du décès de 
l 'aubain, la moitié de la succession (3). 

( 1 ) Ms. de Val., f. 27 v». 
(2) Cout. de St-Amand, chap. 18, ait. 15 et 10. 
(3 ; Arch. com. de St-Amand, FF-1, f. 47. 



P a r m i les a v a n t a g e s a t t a c h é s à la qua l i t é de 
bourgeois , la c o u t u m e (1) m e n t i o n n e l ' exempt ion 
de confiscat ion, le d ro i t de r e t enue , la l iber té indi
viduel le , l ' é m a n c i p a t i o n e t le privi lège des créances. 

Les bourgeois e t m a n a n t s o n t « échappé de 
t o u s t e m p s » e t « p o u r que lque cas qu ' i ls p e u v e n t 
avoi r commis », à l ' exempt ion de confiscation. 
C e p e n d a n t u n e no t e marg ina le d u manusc r i t M, 
« sauf p o u r c r ime de leze-majesté » laisse p laner 
que lque d o u t e sur la vé r i t ab le po r t ée de la règle. 
A u c u n e b rèche ne se ra i t faite à ce t te règle si le 
scribe ava i t voulu m e n t i o n n e r u n d ro i t roya l (2). 
Mais il es t c e r t a in q u ' à S a i n t - A m a n d la théor ie des 
cas r o y a u x n ' a j a m a i s é té app l iquée (3). Nous 
n ' a v o n s p a s r e t r o u v é ail leurs t r ace de ce t t e res
t r ic t ion . P e u t - ê t r e l ' au t eu r , conna i s san t le d ro i t 
c o m m u n de la F l a n d r e (4), a-t-il vou lu faire u n 
r a p p r o c h e m e n t . L ' e x e m p t i o n de confiscat ion exis te 
à T o u r n a i e t à Mor tagne . 

Ce n ' e s t p a s le seul privi lège c o m m u n a u x hab i 
t a n t s de S a i n t - A m a n d e t de Mor tagne , le droit de 

(1) tout, de St-Amand, chap. 9. 
(•->) Cf. H O U T I L I E R . — Somme rurale. Ed. Charondas le Caron, t. XXVII I , 

p. 170 et tit. X V , p. 783. 
(a) Arch. com. de St-Amand, AA-2, f. 1-6. Adresse des habitants de la 

ville de St-Amand en Flandre : « La ville de St-Amand a toujours joui de 
l'avantage d'avoir dans son sein un tribunal qui connoissoit de toutes 
matières civiles et criminelles, même des cas royaux ». 

(4) Cf. P A T O U . — Commentaire sur les coutumes de Lille, t. 1, p. 332 : 
« Dans la Flandre et per totum fere lielgium la confiscation n'a point lieu, 
nisi in crimine hesœ majestatis et hœreseos ». 



retenue en est u n aut re . Lor squ 'un forain achète 
dans l ' é tendue de la ter re quelques marchandises 
ou denrées, le bourgeois ou m a n a n t don t les pro
visions sont épuisées ou qui a l ' in tent ion de reven
dre au détail , peu t se subroger à l ' acheteur en rem
boursan t le prix de la vente . Merlin (1), appelle ce 
droi t de préempt ion le retrait de bourgeoisie e t il 
écrit : « cet te espèce de re t ra i t est admise spéciale
ment pa r cinq coutumes : Hesdin, Ville-Wail, 
Labour t , Bergerac et Bayonne ». M. Giard (2) 
déclare que « Gand, Ypres , Nieuport , Fu rnes et 
Bergues en F landre , plusieurs villages de Picardie, 
Langle et Tellières en Artois l ' avaient inscrit dans 
leurs cou tumes ». ,, ' 

A Sa in t -Amand e t à Mortagne, villes arrosées 
par la Scarpe, ce t te disposit ion de protect ionnisme 
étroit t rouve sa just if icat ion dans les inondat ions 
fréquentes qui dévas t en t les campagnes et occasion
nent de terribles famines. I l est permis de chercher 
dans cet te s i tua t ion spéciale e t non dans un avan
tage accordé à la bourgeoisie, l 'origine de ce droit 
de préempt ion. E n effet, le droi t de re tenue (l'ex
pression : « r e t r a i t de bourgeoisie » serait impropre 
év idemment) affecte à Sa in t -Amand une au t re 
forme : il s 'exerce, bien q u ' u n peu modéré, même à 
l 'encontre des bourgeois. Le document (3) que nous 

(1) M E R L I N . — Répertoire de Jurisprudence : mot Retrait. 
(2) GIARD. — Des Retraits : Leur origine et leur histoire spéciale dans le 

Nord de la France, p. 246. 
(::) Hiblioth. de Valenciennes. Ms N° 680 (1031), f. 66 et 67. 



pub l ions es t aussi cur ieux que décisif : « P o u r 
r avo i r p a r u n g bourgeois p a r t a u x denrées achetées 
p a r u n g au l t r e bourgeois en la ville e t t e r re de Sa in t -
A m a n d . — I t e m se a u c u n bourgeois barga igne 
( m a r c h a n d e ) ou a c h a t e au march ié ou au l t r e p a r t 
en la t e r r e ou au l t r e s denrées e t ung au l t res bour
geois soit p r é sen t q u y die die t e m p r e assez qu ' i l y 
v e u l t p a r t , il en do ib t avoir la moict ié p o u r le pr is , 
se p r o u v e r p e u l t qu ' i l luy ay d e m a n d é p a r t ». 

L a l iber té individuel le es t assurée de la m ê m e 
façon p a r les c o u t u m e s de Mor tagne e t S a i n t - A m a n d . 
E h cas d ' in f rac t ion cr iminel le , l ' in format ion doit 
su ivre son cours sans que le bourgeois puisse ê t re 
empr i sonné p r é v e n t i v e m e n t . L a règle ne c o m p o r t e 
d ' excep t ion que d a n s t ro is hypo thèses : s'il y a fla
g r a n t déli t , si le p r é v ô t forme p la in t e e t dél ivre a u x 
m a y e u r s e t se rgents bas tonn ie r s l 'ordre d 'a r res 
t a t i o n , e t si les échev ins r e n d e n t o rdonnance après 
enquê te . L a p rocédu re es t alors p lus r ap ide e t dès 
l ' incarcéra t ion , le procès doi t s ' ins t rui re e t se 
d é b a t t r e de t rois jours en t rois jours j u s q u ' a u 
p rononcé de la sentence . 

P a r m i les privi lèges de la bourgeoisie , nous avons 
mis en a v a n t , d ' a cco rd avec la c o u t u m e , une dimi
n u t i o n des charges de la tu te l le . Les biens des 
mineu r s de la ju r id i c t ion de S a i n t - A m a n d sont 
régis p a r des t u t e u r s qu ' é t ab l i s sen t les échevins . 
C o m p a r a n t en la c h a m b r e échevinale , ils prê ten^ 
le s e r m e n t in forma e t p r o m e t t e n t de rendre , 
s'ils en son t requ is , bon e t fidèle c o m p t e de leur 



adminis t ra t ion (1). Les tu t eu r s forains doivent de 
plus obl igatoirement fournir caut ion bonne et 
solvable. La cou tume (chap. I X , ar t . 9 ) ment ionne 
que les mineurs de quinze ans non mariés et les 
veuves on t pour défenseurs na ture ls le p révô t e t 
les échevins : ceux-ci remplissent un rôle analogue 
à celui de not re ministère public actuel en cas 
d 'absence ou de minori té. 

Aut re privilège : l 'article 5 du chapi t re I X vient 
au secours du père dont le fils prodigue dilapide 
le pa t r imoine . A sa demande , les échevins rendent 
une ordonnance qui est publiée par ministère 
de mayeur aux différents villages de la châtellenie. 
Elle fait défense aux h a b i t a n t s de prêter même 
sur gage au prodigue : si, pos tér ieurement à la 
publication, un p rê t est consenti , il est complètement 
aux risques du prê teur pour qui le pa t r imoine fa
milial est désormais intangible . A la véri té , le même 
résul ta t peu t ê t re ob tenu pa r une au t r e voie : 
le père de famille a la faculté d 'émanciper l 'enfant, 
de le me t t r e hors de la communau té , « hors de 
son pain ». Mais ce moyen radical semble répugner 
à notre cou tume qui en subordonne l'efficacité 
à des conditions mult iples et difficiles. C'est ainsi 
que l 'enfant doi t être d'intelligence moyenne, que 
le père doit le pourvoir d 'une par t ie de ses biens et 
que l ' assent iment des échevins est nécessaire. 

(i) Arch. com de St-Amand, FF-13, f. 183, an hasard de la citation. 



Bien p lus l ' ép reuve du t e m p s est organisée, p o u r 
consacre r la fe rmeté de la vo lon té pa ternel le . 
E n conséquence , une o rdonnance des échevins 
prescr i t a u père ou à la mère de ne p a s donner , 
à l ' enfan t de ne p a s accepter , p e n d a n t l 'espace d ' u n 
an , le g î te e t la n o u r r i t u r e . Le délai expiré , si le 
père vient affirmer d e v a n t la jus t ice que la p res 
c r ip t ion a é té s t r i c t e m e n t observée, la c o u t u m e pré
s u m e q u e de g raves et j u s t e s motifs exp l iquen t 
l ' i nébran lab le réso lu t ion d u chef e t elle sanc t ionne 
sa vo lon té en p r o n o n ç a n t l ' émanc ipa t ion . 

Le pr ivi lège des créances fait son en t rée en 
ma t i è re . E n t r e bourgeois , les de t t e s hypo théca i re s 
sur lesquelles la jus t i ce a s t a t u é sont privilégiées, 
e t , p a r m i elles, les p lus anc iennes p r i m e n t les 
au t r e s . V i e n n e n t ensu i te les de t t e s ch i rographai res , 
é g a l e m e n t soumises à la règle « prior tempore 
potior jure ». Les d e t t e s de m ê m e n a t u r e e t de m ê m e 
d a t e concouren t en t r e elles. C e p e n d a n t il n ' en est 
p a s tou jour s ainsi e t , m ê m e d a n s ce t t e dernière 
h y p o t h è s e , la p rocédure de l 'ordre p e u t s 'ouvrir . 
Son app l i ca t ion es t en effet généra le q u a n d l 'un 
des créanciers es t forain : les créances des bourgeois 
sont do tées d ' u n pr ivi lège vis-à-vis des créances 
des forains , dispose l ' a r t . 8 d u chap . I X . 

Le fora in é t a i t c réancier , il es t m a i n t e n a n t débi
t eu r . Qaicl juris ? si le p a i e m e n t est d ' u n recou
v r e m e n t difficile, le bourgeois saisi t les biens possé
dés d a n s l ' é t endue de la ju r id ic t ion et , en cas d ' in-



suffisance, il exerce la cont ra in te pa r corps (1). 
Pour obtenir la mainlevée de la saisie ou son élar
gissement, le débi teur forain doit livrer des gages 
proport ionnés à l ' importance de la de t t e (2). 
Toutes les obligations passives des forains, d û m e n t 
reconnues sont imméd ia t emen t exécutoires. 

Il est admis qu ' à Sa in t -Amand, l 'on plaide par 
procureur , et dans la demande , et dans la défense. 
La déclarat ion du représenté qui choisit son procu
reur ad lites, se fait en la Chambre échevinale, 
pa rdevan t u n échevin. Cette formali té est suffisante 
pour le bourgeois, non pour le plaideur forain qui 
doit encore élire domicile dans l ' é tendue de la juri
diction (en fait, toujours en la maison du procureur) 
et de plus, livrer, si l 'adversaire l 'exige, caut ion 
des dépens et du principal. 

(i) Sur l'ancienneté de la saisie foraine ou de l'arrêt dans les Flandres, 
Cf. C O L L I N E T : La saisie privée, chartes et coutumes du Nord de la France, 
p. 126, 142. 

(:) Certaines coutumes des Flandres contiennent des dispositions 
analogues: Lille, ch. IX, art. 1 et 2; Audenarde, rub. 7, art. 18; Hau-
bourdin, art. 1 ; Seclin, art. 9. — T E S T A U D . Des juridictions municipales 
en France, p. 165 : « Ce droit d'arrêt ou de saisie privée disparaît en 
principe au milieu du XIV e siècle ». 



C H A P I T R E I V 

Les Peines . 

L 'o rd re n a t u r e l des ma t i è res me condu i t main
t e n a n t à e x a m i n e r le code cr iminel d o n t dispose 
Monsieur le g r a n d - m a i r e , assisté de ses échevins , 
ju rés e t francs- jurés . De m ê m e que la répression 
s 'exerce sous d e u x formes, corporelle m e n t ou pécu
n ia i r emen t , je divise le chap i t r e en d e u x sections 
d o n t l ' une a pour ob je t les peines corporelles e t 
l ' au t r e , les a m e n d e s . 

SECTION I 

Les peines corporelles. 

D e t o u t e s les infract ions criminelles, la p lus g r ave 
es t l 'homicide . Celui qui t u e son semblable , accom
pli t son forfait au milieu de c i rcons tances qui l 'ag
g r a v e n t ou l ' a t t é n u e n t . Chacune de ces circons
t a n c e s cons t i t ue à elle seule u n e inf rac t ion qui 
diffère a u doub le p o i n t de vue de la répression e t 



de l 'appellation. Not re cou tume use à cet égard 
d 'une terminologie part icul ière qu'i l est bon de 
connaître . Elle é tabl i t une dist inct ion ent re le 
meur t re et l 'homicide. Le meur t re , c'est le crime 
prémédi té , accompagné de guet -apens , l ' assass inat : 
celui qui le perpè t re est livré à la m o r t ignominieuse 
de la ha r t et de la potence. L 'homicide, c'est le 
crime simple, débarrassé de ces circonstances 
aggravantes : celui qui en est l ' au teur peu t espérer 
une mor t moins déshonorante pa r le feu et par l 'épée. 
Cette dist inct ion don t la répercussion se fait sentir 
sur le genre du supplice, est ancienne et le ma
nuscrit de Valenciennes (folio 13 v°) la connaî t : 
« celuy qui home occit sans meurdre , sy sont tenus, 
il doit avoir le chef coppet » ; « mourderes doit 
estere au lieu se c'est dedens le tere meurdr is a 
esté fais et t ra înes affourches et puis pendus ». 

Le théâ t re des exploits de « Monsieur de Saint-
Amand » est double : sur la ter re content ieuse et 
à Sa in t -Amand. Sur la place du marché on t lieu 
les ampu ta t ions de membres , les décapi ta t ions, 
les exécutions pa r le feu. On accède par la voie 
dolente au lieu du supplice de la te r re contentieuse. 
Près de la g rand ' rou te qui mène à Valenciennes 
se dressent en effet les deux piliers « sur lequel se 
avalle le h a p p a r t », sur lesquels s 'a justent les 
Fourches patibulaires. Le condamné y est mené 
ou traîné : dis t inct ion qui n 'es t visible ni dans le 
manuscr i t de Valenciennes, ni dans la coutume 
rédigée, mais qui est indiquée dans u n document 



de la b ib l io thèque de Valenciennes (1). Ce t t e pièce 
es t d ' u n vif i n t é r ê t car elle nous révèle t o u t le céré
monia l en usage lors d ' u n e exécu t ion capi ta le . 
N o u s la pub l ions en ent ie r : « P o u r faire m e t t r e a 
jus t ice ou p o u r faire mor i r h o m m e ou femme. — 
I t e m q u a n d h o m m e ou f emme a dese rvyé d ' ê t r e 
mis a jus t i ce , le clercq de l 'eschevinage list le calenge 
d u g r a n d ma ïeu r a p rouve r con t r e luy e t puis es t 
d i t pa r loy, s'il es t coupab le de larcin, suplyé que 
les b iens qu ' i l a pr is e t embles soient r e n d u s a 
cheu lx a q u y en sont , s'il le d e m a n d e n t e t s'il son t 

' en n a t u r e . 

I t e m ce faict es t d i t p a r l ' ung des f rancq ju res : 
veu le cal lenge du g r a n d maieur , veu aussy la 
confession d u pr i sonnier ou le... . con t r e luy, vechy 
f rancq ju res , eschevins e t j u r e s q u y vous d i en t 
que vous fachies le clocq du b a n q sonner e t que ses 
faix se en c o m p é t e n t e t c o n d e m n e n t a es t re menés 
ou t r a ines , selon le cas , a la jus t ice de Dieu e t de 
Monsieur S a i n t - A m a n d e t la, exécu tes a m o r t 
t a n t qu ' i l soi t m o r t e t ailes affin. 

I t e m q u a n d u n h o m m e est jugies a t r a inne r e t 
p e n d r e , on le l ivre au p u t i e r (bour reau) , a ses.... de 
le po r t e e t la d o i b v e n t es t re ceulx de la Loy pour 
le veoir commench ie r a t r a i n n e r e t pend re e t s'il 
n ' es t po in t t r a i nnes , la loy le v ien t a t t e n d r e au 

(1) Biblioth. de Valenciennes, ms N° 680, f. 56 et 57. Malheureusement, 
le copiste n'a pu faire une lecture complète de l'original que nous n'avons 
pas retrouvé et des interruptions existent. 



puch (puits) a le por te et la doib t estre publié par 
le pe t i t maire que tous manans de la ville de Saint-
Amand, au c o m m a n d e m e n t du Seigneur, voisent 
accompagnyé la justice, loy et officiers sur le peine 
et amende a ce introduicts . 

I t em et s'il est jugié a t ra inner , il le doib t estre de 
rechief au grand Rieu (fossé) asses près de la jus
tice et y doib t estre la Loy comme dessus. 

I t e m quand on est a la just ice, le g rand maire 
doibt semonce loy et puis loy dist que fâche faire 
commendement de pa r Monsieur de Sa in t -Amand 
que toutes personnes se t r a y t t rès arrière de 
la just ice de Dieu e t de Monsieur de Sa in t -Amand 
sur les paines e t amende a ce in t roduic ts . 

I t e m et quand il est exécutes a mort , le g rand 
maire semont loy et loy dient s'il a bien faict ce 
quy luy a esté ordonné par loy. Adoncques dit , ly 
ung des eschevins : « grand maire, vechy francq 
jures, eschevins e t jures quy vous dient : vous avez 
bien accomply et faict ce quy vous a esté ordonné 
e t assigné par loy. 

I t em ce faict, le g rand maire doit semonce loy au 
surplus dont doibt ly ung eschevins et jures quy 
vous dient que vous fachies publier et dire qu'ils 
ne soit ne nulle sy quy despoulle ne la jus
tice de Dieu et de Monsieur de Sa in t -Amand de 
le personne quy m a i n t e n a n t y a esté myses sur les 
paines et amende a ce in t roduic tes et ainsy doibt 
estre publ ie t hau l t par le pe t i t mayeur . 

I t e m ce faict, le grand maieur et loy représentent 



d e v a n t le p u c h a le po r t e e t d o n c q do ib t le c loque 
d u b a n la i ssan t a sonner . 

I t e m se led. exécu té n ' e s t p o i n t t r a i n n é , le p revos t 
es t t e n u a loy e t a u seigneur 10 sols paris is , le 
clercq 5 sols e t le pe t i t ma i r e 5 sols, mais s'il est 
t r a i n n é , iceulx d ro i t d o u b l e n t ». 

On vo i t quel luxe de solenni té en tou re la repré
s e n t a t i o n (le m o t n ' e s t p a s t r o p fort) d ' u n supplice. 
Après la l ec ture d u réquis i to i re du g r a n d maire 
pa r le clerc de l 'esche v inage , la loy p rononce la 
culpabi l i té . U n des f rancq ju rés h a r a n g u e le g r and 
mai re . L a cloche du b a n se m e t a sonner e t l 'exécu
t ion c o m m e n c e . Le c o n d a m n é est t r a îné ou mené 
à la jus t ice , d e v a n t le corps d u Magis t r a t au g rand 
comple t , suivi de t o u t le peup le de S a i n t - A m a n d 
ob l iga to i r emen t p résen t . Le c o n d a m n é subi t sa 
peine. Le g r a n d ma i r e d e m a n d e s'il s 'est bien a c q u i t t é 
de sa mission. Sur la réponse af f i rmat ive de la Loy, 
il s e m o n t de publ ie r u n e o r d o n n a n c e dé fendan t 
d ' en lever le c a d a v r e des Fou rches . Le corps se ba lan
cera donc , b ien en vue , afin d ' inspi rer au peuple 
l ' ho r reu r sa lu ta i re du c r ime e t d ' a m e n d e r pa r l 'in
t i m i d a t i o n . 

L ' excuse de légi t ime défense es t une excuse 
p é r e m p t o i r e . L a C o u t u m e la s u b o r d o n n e c e p e n d a n t 
à ce r t a ines cond i t ions : le mandement du fait est 
nécessai re (1). L ' a u t e u r de l ' ac te qui a causé m o r t 

(i) Celte procédure de la proclamation du fait est la même qu'à Valen
ciennes. Cf. B A U C H O N D . — La justice criminelle du magistrat de Valen
ciennes au Moyen âge, p . 63 et 130. 



d 'homme délègue deux de ses amis bien famés qui 
comparaissant p a r d e v a n t le grand maire et les 
échevins, affirment sous la foi du serment le cas 
de légitime défense. Cette comparu t ion a lieu 
nécessairement dans le délai de trois jours . Posté
r ieurement , l 'excuse n 'es t plus recevable. 

Le suicide est puni aussi sévèrement que le 
meur t re . E n ces siècles de foi profonde, cet te con
ception t r iomphe p a r t o u t : « qui occist l 'un, il n 'oc-
cist que le corps, mais qui se tue soi-même, il tue le 
corps et l 'âme » (1). A un double crime, le maxi
m u m de la peine est applicable. 

Au reste, pour que l ' infraction d 'homicide, 
meur t re ou suicide soit caractérisée, il faut que la 
mor t survienne dans les qua ran t e jours de l ' a t ten
t a t (2). Passé ce délai, il n ' y a plus que navrure. 
Cette clause de la cou tume (chap. 12, ar t . 3) re
produisant une disposit ion du manuscr i t de Valen
ciennes (folio 15, r°) est de caractère germanique 
t rès marqué puisqu'elle mesure la culpabili té de 
l 'agent au résul ta t de l 'acte criminel. 

La coutume de Sa in t -Amand (chap. XV, ar t . 15 et 
16) décrit longuement les formes de l ' enquête suivie 
à l 'occasion de la découver te d ' u n crime. Elles va
rient su ivant qu 'une p la in te a été ou non déposée. 
Dans cet te dernière hypothèse , le grand-maire , 

(1) H E N N É . — Hist. de la Belgique sous Charles-Quint, p. '213. 
(2) A Valenciennes, il suffit que le blessé ait encore marché 40 pas 

après avoir reçu le coup. Cf. B A U C H O N D , op. cit., p. 132. 



s i tô t q u e le fa i t es t v e n u à sa connaissance , fait 
sonner la cloche d u ban , assemble les échevins , 
j u r é s e t f rancs- jurés e t se p o r t e à l ' endroi t où le 
corps a é té laissé. U n sergent publ ie à h a u t e voix 
la p l a in t e d u g r a n d - m a i r e e t inv i te les p a r e n t s de 
la v i c t i m e à y jo ind re la leur. U n al inéa du m a n u s 
cr i t B , que j ' a i s u p p r i m é d a n s le t e x t e cr i t ique, 
é n u m è r e avec que lque minu t i e les salaires des gens 
de jus t ice p a r t i c i p a n t a u x formal i tés : les m e m b r e s 
d e la L o y reço iven t c h a c u n 5 sols parisis , le p e t i t 
ma i r e ou sergent qu i a publ ié la p la in te 5 sols 
e t le sonneur éga l emen t 5 sols. Dans la p remière 
h y p o t h è s e , celle où u n e p la in t e a é té formée, si 
p e r s o n n e ne consen t à veni r déposer sur les circons
t a n c e s d u cr ime, il es t en jo in t pa r o rdonnance du 
Mag i s t r a t publ iée u n j ou r de m a r c h é de dénoncer 
le coupab le d a n s u n délai de t rois jours e t t rois 
n u i t s (1). Le délai expi ré , si le cr iminel ne s 'est p a s 
fait conna î t r e , « ledi t cas es t t e n u pour m o u r d r e 
e t a vi l la in faict ». 

T o u t ce t appare i l judic ia i re ne se m e t en b ran le 
q u e si le d é l i n q u a n t es t inconnu . Qu 'adv ien t - i l 
s'il es t c o n n u ? A u c u n e difficulté ne se p résen te si 
les se rgen ts bâ tonn i e r s l ' on t a p p r é h e n d é au corps. 
Ce q u ' o n c ro i ra i t la règle, me p a r a î t à moi e t d ' ap rès 
les a rch ives , l ' except ion . L e p lus souven t , l ' indi
v i d u réuss i t à p r e n d r e la fuite. Qu' i l soit 

(i) Ce mode de compter par nuits, très fréquent dans la coutume de 
Saint-Amand, est d'origine germanique. 



sévis t a n t que Peulle s 'estent », c lamai t déjà le 
manuscr i t de Valenciennes, folio 14 r°, « qu'i l 
soit poursuivi t a n t que la terre dure » répète la 
coutume du X V I e siècle. Malheureusement la 
frontière est proche et l ' homme a tô t fait de se 
met t re à l 'abri de la Loy. Le but premier vers 
lequel il dirige ses efforts est de « faire paix », de 
se réconcilier avec les pa ren t s du mor t . Ce but , 
il l ' a t te in t encore au X V I e siècle par le moyen 
ancien, déjà usité chez les Germains , de la com
position pécuniaire : les par t ies en présence dis
cutent le prix du sang. Le chapi t re X V de notre 
coutume por te cet te rub r ique : « a cuy les deniers 
de répara t ions d 'homicide apper t i enneen t ». Pa r 
lui nous apprenons que, de même qu ' à Mortagne, 
l 'aîné des enfants mâles est seul à en bénéficier, la 
femme n ' ayan t droi t qu ' au remboursement des 
avances concernant les honoraires des médecins et 
chirurgiens. Donc, moyennan t l'offre d ' un dédom
magement pécuniaire suffisant et toujours accepté, 
moyennan t le pa iement de 10 livres parisis au sei
gneur (25 sols dans le manuscr i t de Valenciennes) (1) 
« peu t tel homicide ren t re r en ladicte ville et terre 
en tou te sceureté de la jus t ice ». P lus t a rd , quand le 
roi dans un in térê t fiscal s'est réservé le droi t de 

(i) Il est possible de retrouver dès lors les trois éléments de la compo
sition germanique : le Faidus, prix de la réconciliation, le Wergeld, répa
ration du dommage, confondus dans le paiement à la famille de la victime, 
et le Fredum, payé à l'autorité atteinte par la violation de la paix publique. 
Cf. DUBOIS. — Les asseurements au XIIIe siècle dans nos villes du Nord, p. 18. 



p a r d o n e t que les l e t t r es roya les de remission ou 
d'abolition son t devenues nécessaires , le dé l i nquan t 
adresse u n e r e q u ê t e au se igneur abbé à fin de rési
de r en la t e r r e que lque t e m p s e t d ' y gagner les de
niers nécessai res à l ' ob t en t i on des le t t res de pa rdon . 
L ' a b b é misér icord ieux accorde « de grâce spéciale » 
la d e m a n d e , si les proches o n t accepté la composi
t ion pécun ia i re , si le remonstrant n ' a p a s u n e con
du i t e t r o p mépr i sab le , si le cas n ' e s t pas t r o p vilain 
(1), e t si, sauf de t r è s r a res excep t ions le c r ime n ' a 
p a s é té c o m m i s sur la t e r r e con ten t ieuse . I l es t re
m a r q u a b l e que l ' abbé , apos t i l l an t la r e q u ê t e ou pou r 
par le r la l angue du t e m p s , la r e m o n t r a n c e , fixe cons
t a m m e n t sur la t e r r e con ten t i euse le séjour du dé
l i n q u a n t (2). Quelles causes assigner à ce t t e man iè re 
d 'ag i r ? s 'expl ique- t -e l le p a r le désir de préserver le 
res te de la p o p u l a t i o n d ' u n c o n t r a t m a u v a i s e t dé
mora l i s a t eu r ? s 'expl ique- t -e l le au con t ra i re p a r le 
besoin d ' a l i m e n t e r , c o n c e r n a n t l ' exp lo i t a t ion e t le 
dé f r i chement de la g r a n d e forêt , u n personnel de 
t r ava i l l eu r s t ou jou r s insuff isant ? é t a n t d o n n é les 
admi rab l e s h a b i t u d e s de la colonisat ion, de t r a d i t i o n 

0) Arch. com. de St-Amand, FF-I. f. 94 r°. Apostille de la requête 
Birembaut : « Le cas ayant esté trop vilain et le remonstrant pas de trop 
bonne conduite, au rapport de D. Colombau, il n'a rien obtenu». « L'accord 
avec partie » avait été conclu, nous dit le document daté du 24 octobre 1609, 
ce qui prouve à cette époque la survivance de la composition. 

(i) Arch. com. de St-Amand, FF-1, f 39. Seconde requête Felet, la 
première ayant été repoussée « sous cause que la querelle fut faitte sur 
la mesme terre et qu'en cas semblable cela ne s'accorde ». En fait, les 
requêtes présentant ce caractère sont apostillées du signe négatif X (niliil). 



dans l 'ordre de Saint-Benoî t , je ne suis pas loin d'in
cliner vers cet te dernière conjecture ; l 'une et l ' au t re 
se pa r t agen t peut -ê t re la vérité. 

Nous commet t r ions cer ta inement une omission 
regret table , si, méconnaissant l 'exemple de la cou
tume , après avoir t r a i t é de l 'homicide en général, 
nous passions sous silence une de ses formes par
t icul ièrement intéressantes , l 'homicide des guerres 
privées. Aux anciennes époques de notre histoire, 
le pouvoir supérieur est impuissant , la vengeance 
privée règne en maîtresse. C'est u n abus continuel 
de la force physique sur le droi t , p a r t o u t le plus fort 
opprime le plus faible. Bien plus, la querelle qui 
naî t d 'un abord en t re deux individus, s 'é tend bien
tô t , gagne les pa ren t s et les amis, e t dégénère en 
une pet i te guerre civile. Dans la F landre , des docu
ments nombreux intéressent ces faides, ces unions 
de famille contre famille dans une œuvre de haine 
e t d 'ex terminat ion . Ils mon t r en t que la féodalité 
a fait d ' inuti les efforts pour ext i rper du sol ces 
mœurs barbares profondément enracinées. Plusieurs 
moyens ont été mis en usage : les trêves e t les asseu-
rements. P a r la t rêve qu' i l impose et renouvelle à son 
gré, le seigneur espère que le t emps adoucira, puis 
apaisera l ' amer tume des ressent iments . P a r l 'asseu-
rement peut -ê t re plus efficace, le seigneur espère 
que les par t ies n 'oseront violer le se rment prononcé 
sur l 'Evangile de garder en t re elles une conduite 
exempte de t roubles. Quelques dispositions du ma
nuscr i t de Valenciennes se r a p p o r t e n t à ces faidés, 



a u x t r ê v e s e t a u x a s seu remen t s ( n o t a m m e n t folios 
28 v° et 29 r°). Au X V I e siècle les faidés ont d i sparu , 
ma i s les in imi t iés subs i s t en t encore, avec t o u t e leur 
force (de nos jou r s la v e n d e t t a corse n ' a p a s encore 
é t é maî t r i sée) . La c o u t u m e rédigée consacre aux 
t r êves e t a u x a s seu remen t s t o u t le chap i t r e 13 (1). 
Les échevins y conse rven t la mission de ma in ten i r 
l 'ordre , ma i s les p r u d ' h o m m e s , r evê tus d a n s les 
P a i x du X I I I e siècle de la d igni té t empora i r e de 
m a g i s t r a t s conci l ia teurs o n t d i sparu . Le bourgeois 
menacé d a n s sa pe r sonne ou d a n s ses biens , compa
r a î t d e v a n t le Mag i s t r a t e t r éc lame asseurement . 
Sur l ' o rdonnance des échevins , u n m a y e u r accom
p a g n é de d e u x ju ré s fai t s o m m a t i o n à l ' adversa i re 
« de n o n d o r e s n a v a n t t ouche r au corps ne a u x biens 
d u d i c t compla ignan t ne de ses allyez pa r voie de 
faict ne a u l t r e m e n t ». Telle es t la forme nouvel le de 
l ' a s seu remen t que la p a r t i e con t ra i re ne p e u t en-
f ra indre « sur pa ine de la h a r t ou au l t res pun i t i ons 
selon l 'exigence des cas ». 

A côté de l 'homic ide sous ses différentes formes e t 
i m m é d i a t e m e n t après d a n s l 'échelle des peines, se 
place le vol. D a n s le d ro i t f l andro-ge rmanique , le 
vol es t r é p r i m é avec la dern ière r igueur e t la pen-

(i) D U B O I S . — I es asseurements au XIIIe siècle dans nos villes du Nord, 
p. 231, soutient qu'au XVI* siècle les arbitrages ont disparu. Les rédacteurs 
de nombre île coutumes des Flandres se seraient offert la problématique 
satisfaction de consigner, souvent minutieusement, l'existence d'un droit 
désuet. 



daison en est le prix. La cou tume du X V I e siècle et 
le manuscr i t de Valenciennes édic tent la même 
peine pour le vol impor tan t . D'ail leurs, le proprié
ta i re qui surprend le voleur en f lagrant délit peut , 
sans ê t re inquiété , le m e t t r e à mor t (1) : « I t e m se 
aulcun larron en dhomaige faisant, s'il ne le mont re 
en vie, il doib t monst rer la cause de l'occision ». 
De son côté le manuscr i t de Valenciennes, folio 14 
r°, prononce : « se aucuns prend a laron en son da
mage, s'il ne le livere en vie, monst rer doit ocquison ». 
Parfois la répression est moins sévère et se rédui t à 
l ' amputa t ion d 'un membre , mais alors une peine 
accessoire s'y a joute : le bannissement perpétuel. 

Le viol de femmes « honnes tement v ivantes » 
est assimilable au r a p t et punissable comme tel. 

Le faulx monnayeur est plongé dans l 'eau bouil
lante. 

L'échevin, violateur de la foi jurée, t ra î t re à son 
serment de loyal échevinage, a la langue arrachée. 

Le maire, le voir-juré, coupable du même crime 
est déposé solennellement de son office à perpétui té . 

La peine du bannissement pour vol, meur t re , 
fausse monnaie ou hérésie est toujours perpétuelle. 

L 'héré t ique impéni ten t et obst iné subit le sup
plice du feu. Une note marginale du manuscr i t N. 
( X V I I e siècle) por te ce t te ment ion : « ceci n 'es t pas 

(i) C e t t e d i s p o s i t i o n é t a i t e n v i g u e u r a u t e m p s d e B O U T E I L L E R : « D 'oceire 
l e l a r r o n e m b l a n t . — E n c o r e s y a t'il l o y d e c i v i l q u i v e u t q u e qui o c c i s t 
l a r r o n e n e m b l a n t , qu ' i l n ' e n s o i t à n u l l e p e i n e . . » , Somme rurale, 
E d . C h a r o n d a s l e C a r o u , p . 2 4 0 . 



suivi ». A- t -on voulu dénoncer u n é t a t de choses 
pa r t i cu l i e r à S a i n t - A m a n d à l ' époque de la c o u t u m e ? 
Les Arch ives n ' o n t p u nous d o c u m e n t e r sur ce poin t 
in té ressan t . I l es t c e p e n d a n t incon tes tab le q u ' u n 
hé ré t ique , d u n o m de Tour te l ie r , fut brû lé à Sa in t -
A m a n d , vers 1569, a v a n t 1572, mais ce Tour te l ier 
é t a i t u n i nd iv idu fort peu r e c o m m a n d a b l e , sacca
geur d 'églises, voleur et b a n d i t de g r a n d chemin 
( L e t t r e de l ' E c h e v i n a g e de S a i n t - A m a n d à « M. le 
bai l ly » (de T o u r n a y '?) Bulletin de la Société 
d'études de la prov. de Cambrai, n° 8, fev. 1900.) 
I l es t c e r t a in que t o u s les chefs d ' accusa t ion o n t 
du ê t r e pr is en cons idé ra t ion et , d ' a u t r e p a r t , l 'exé
cu t i on p a r le feu n ' e s t p a s ca rac té r i s t ique d ' une con
d a m n a t i o n p o u r hérésie . 

T o u t e s ces d isposi t ions du chap . 14 de no t re 
c o u t u m e se r e t r o u v e n t avec s imi l i tude d 'express ions 
d a n s le m a n u s c r i t de Valenciennes , folio 13 r°. 
N o u s a v o n s affirmé au chap i t r e des Sources la 
f i l iat ion de n o t r e c o u t u m e vis-à-vis du m a n u s c r i t 
de Valenc iennes . Ce qui confi rme ce t t e idée e t v ient 
lui d o n n e r u n rega in de force, c 'est que d a n s le ma
nusc r i t de Valenc iennes e t d a n s la c o u t u m e rédigée 
d u X V I e siècle, des cr imes offensant t rès g r a v e m e n t 
la mora le de l ' époque son t passés sous silence. 
A u c u n ar t ic le ne concerne l ' adu l t è re ; aucune clause 
n ' in té resse la sorcellerie (1). A u c u n e disposi t ion ne se 

(i) Nous signalons notamment le curieux procès de 1593 publié par 
MM. F I N O T et V E R M A E R E : p. 43 do leur Inventaire des Arch. com., d'après 
la liasse FF-15. 



rappor te à l ' incendie e t aux feux de mechef e t ce
pendant la répression a t t e in t une r igueur qui va 
ju squ ' à la c ruauté . Qu'on en juge pa r la relat ion 
de cet te sentence rendue le 23 aoû t 1630 contre 
Jacques Bi rembaul t , « incendiaire e t boutefeux (1) » : 
« Nous francq jurez, eschevins e t jurez de ladi t te 
ville et terre de Sa in t -Amand , scemoncez pa r mon
sieur le grand-maire , nous avons condempnez et 
condempnons ledict J acques Bi rembaul t d 'es t re 
mené ce jour d 'huy après disné, pa r l'officier des 
oeuvres criminelles a la Jus t i ce de monsieur de 
Sa in t -Amand et qu'illecq il soit mis et lié a une at
tache et y estranglé a demy et puis bruslé t an t que 
la mor te s 'ensuive et de la que son corps soit mis 
sur une roue plantée auprès de lad i t te estache (2) ; 
o rdonnan t que p e n d a n t lad i t te exécut ion la cloche 
du ban soit sonné pa r nostre sentence deffinitive, 
jugement et pour droit , Prononcé en jugement le 
vendredy 2 3 e d ' aous t 1630... ». Ce raffinement de 
supplices indique bien l ' énormité du crime, si la 
coutume du X V I e siècle est m u e t t e , n 'est-ce pas 
parce que le manuscr i t de Valenciennes garde le 
même silence ? 

A côté de l ' incendie criminel, Sa in t -Amand a 
connu l ' incendie légal e t judiciaire. M. Le Glay, 
l 'ancien archiviste du d é p a r t e m e n t du Nord, a 

(i) Arch. dép. du Nord, série G. Intendance du Hainaut: art. 834. 



publ ié sur c e t t e ques t ion u n e é t u d e d o c u m e n t é e (1). 
N o u s n e p o u v o n s faire m i e u x q u e de r a p p o r t e r ce 
qu 'éc r i t le s a v a n t é rud i t : « L a loi écr i te de Sa in t -
A m a n d , p o r t a n t la d a t e de 1164, ne p rononce pas la 
peine de l 'arsin, mais bien celle de l ' aba t t i s de mai 
son, et encore ne dé termine- t -e l le po in t les cas pou r 
lesquels ce t t e démol i t ion a u r a lieu (1)... >< « (2) Pu i s 
qu ' i l n ' e s t p a s ques t ion d ' a r s in d a n s ce t t e cha r t e , 
c o m m e n t se fait-il q u e p a r l e t t r e s -pa t en t e s données 
à Senlis en j u i n 1366, le roi de F r a n c e Charles Y. 
s t a t u a n t sur la r e q u ê t e de l ' a b b a y e e t des bourgeois 
de S a i n t - A m a n d , e t cons idé ran t les n o m b r e u x et 
i r réparab les d o m m a g e s que causa i t tou jours l'in
cendie judic ia i re , déclare q u ' à l ' aveni r il n ' a u r a p lus 
lieu, et q u e les familles p o u r r o n t r ache t e r la maison 
c o n d a m n é e p o u r le pr ix de 10 livres, si elle est bâ t i e 
en pierre , e t de 60 sols si elle es t cons t ru i t e en bois. 
(Ordonnances des rois de F r a n c e IV. 657) ». E t 
Le Glay a jou te ces cons idéra t ions : « ce t te singu
la r i té s ' expl ique difficilement. Toutefois on peu t 
croire q u e les m a g i s t r a t s chargés d ' exécu te r la loi 
de 1164 a u r o n t t r o u v é b o n e t c o m m o d e d ' in te rp ré 
t e r le mo t evertetur d a n s sa p lus large accept ion. 
E n effet, que la maison soit renversée , dé t ru i t e p a r 
le feu ou pa r t o u t a u t r e moyen , il impor te peu, 
p o u r v u que la démol i t ion légale s 'ensuive. Le feu 
es t u n agen t p r o m p t , expéditif , facile à employer . 

( 1 ) L E G L A Y . -

(2) L E G L A Y . — 

De l'arsin et de l'abattis dans le Nord de la France, p. 7. 
Op. cit., p. 8. 



On aura donc subst i tuer à la longue l 'arsin à la 
démolit ion pure e t simple ». 

Le Glay ne connaissait sans dou te que la pièce 
X X V I I du car tulaire de l ' abbaye déposé aux Ar
chives du Nord et que nous avons signalée dans le 
chapi t re préliminaire. Le manuscr i t de Valenciennes 
en des termes précis, révèle l 'existence concomi
t a n t e à Sa in t -Amand de l 'arsin et de l ' aba t t i s de 
maison. Au folio 29 v°, on lit que si un meurt r ier 
se réfugie dans la maison d ' au t ru i , celle-ci doit être 
a b a t t u e « ce che est le gré de l 'oste (hostis) ». Au 
folio 15 v°, on t rouve ces mots : « sy aucun occist 
aucun, s'il a mason, arsse doit estere a Manque 
cloque sonnant . . . ». De même au folio 26 v° : « se 
aucun est en couppes d ' ommec tude (homicide) se 
il a mason en Peulle, misse doit estere en flamme, 
c'est la loy puisqu' i l escappe ». Il est donc désor
mais acquis par des preuves posit ives que l 'arsin, 
de même que l 'abat is de maison, est en vigueur 
à Sa in t -Amand au commencement du X I I I e siècle 
et vra isemblablement depuis une époque reculée, 
é tan t donnée son origine germanique . Le manuscri t 
de Valenciennes est convaincant . La cou tume rédi
gée est mue t t e parce que la peine est depuis long
temps tombée en désuétude. 

Tel nous appa ra î t le code criminel de la chàtelle-
rie de Sa in t -Amand. Il semble à nous modernes 
empreint d 'une r igueur excessive. Il ne faut pas 
oublier que le code belgique est considéré pa r cer
ta ins comme le plus sévère de l 'Europe 



S E C T I O N II 

L e s ;iilis m ! e s . 

L ' a m e n d e est la pe ine la p lus douce . L a c o u t u m e , 
à l ' exemple des anc iennes P a i x e t des lois ge rma
niques , é n u m è r e c o m p l a i s a m m e n t le t a u x des in
ju res e t des r ixes . I l es t r e m a r q u a b l e que les déli ts , 
selon u n usage ancien d o n t on r e t r o u v e la t r ace d a n s 
le manusc r i t de Valenciennes , son t f rappés d 'une 
a m e n d e p lus élevée s'ils sont commis dans l 'en
ceinte d i t e des Q u a t r e p o n t s de S a i n t - A m a n d . P e u t -
ê t r e celui qu i s 'oublie j u s q u ' à « forfaire » a u x abords 
de l ' a b b a y e e t p r e sque à l ' ombre d u cloître, fait-il 
m o n t r e , a u x y e u x de ses con tempora ins , d ' u n e per
versi té plus profonde e t mér i te- t - i l de subir une 
a g g r a v a t i o n de peine. 

Ceci d i t , nous e n t r e p r e n o n s r é n u m é r a t i o n des 
amendes , é n u m é r a t i o n forcément u n peu sèche, 
mais q u e nous ne p o u v o n s o m e t t r e . Celui qu i affole 
q u e l q u ' u n (l 'affolure occasionne tou jours une infir
mi té p e r m a n e n t e ) d a n s l ' in té r ieur de la c lô ture est 
pass ible d ' u n e a m e n d e de 5 sols parisis à r épa r t i r 
p a r moi t ié en t r e le p r é v ô t e t la v ic t ime. Celui qui 
blesse q u e l q u ' u n a u m o y e n d ' u n b â t o n , avec le po ing 
ou m ê m e a u t r e m e n t paie une a m e n d e de 4 l ivres 
par is is si c 'es t à l ' in té r ieur de l ' enceinte , de 34 sols 
si c 'es t à l ' ex té r ieur . S u i v a n t la m ê m e dis t inc t ion , 



celui qui par ire por te la main sur au t ru i encour t une 
amende de 70 sols ou de 24 sols ; celui qui j e t t e à 
terre quelqu 'un , une amende de 4 livres parisis ou 
de 4 sols. Celui qui profère des paroles injurieuses 
assez h a u t pour être en tendu de l ' injurié paie 5 sols. 
Celui qui dégaine épéc e u couteau du tou te au t re 
a rme à fourreau dans l ' in tent ion de s'en servir, 
paie 5 sols. Dans tou tes ces hypothèses , le dé
l inquant t ransige avec la par t ie blessée avant 
d 'acqui t te r l ' amende et moyennan t l'offre faite en 
justice d 'une compensat ion pécuniaire, il reste « en 
paix de la par t ie injuryé et de ses alliez ». Les voies 
de fait échangées ent re personnes v ivan t sous le 
même toit ne sont pas réprimées, sauf toutefois le 
cas de mort ou affolure. L ' individu impliqué dans 
une rixe peut ê t re secouru par sa femme et ses en
fants se t r o u v a n t encore en c o m m u n a u t é , estant en 
son pain, sans ê t re passible d 'une deuxième amende. 
Le mineur, c 'est-à-dire l ' individu qui n ' a pas at te int 
l'âge de 15 ans, causan t une blessure, doit payer 
les frais de guérison, mais n 'es t pas redevable de 
l 'amende sauf le cas de mor t ou affolure. La femme 
qui se pré tend vict ime d 'un a t t e n t a t commis de 
nui t sur sa personne doit en faire serment . L'in
dividu dénoncé et ajourné se justifie aussi par la 
même voie du serment . 

Après ce minut ieux tarif de rixes, blessure, 
navrure , affolure, la cou tume dans son chapitre 
X V I I I e s 'étend longuement sur les délits ruraux. 



Celui qui coupe les b r anches des halots (1) à la 
h a c h e ou au courbe t , encour t une a m e n d e de 15 
sols ; l ' a m e n d e s 'élève à 60 sols si la t ê t e es t coupée. 
14 sols à celui qu i coupe les b ranches des a rbres , à 
celui qui t r o u v é en possession d u bois ne p e u t jus 
tifier de la p ropr ié té . S'il résul te du r a p p o r t de 
géomèt re s a s se rmen tés que des a rbres p e n d e n t sur le 
t e r r a i n d ' a u t r u i , le p ropr ié ta i re es t t e n u d a n s le 
délai de sep t j ou r s e t sep t nu i t s de r e m e t t r e les 
b r a n c h e s d a n s leur e m p l a c e m e n t légal, s inon une 
o r d o n n a n c e des échevins p e r m e t de faire le t r ava i l 
à ses dépens . Celui qui ô te les bornes d ' u n hér i tage , 
sans les rep lacer à son a v a n t a g e , ce qui cons t i tue
ra i t le vol , encou r t une a m e n d e de 60 sols. 60 sols 
à celui qui bêche le fonds d ' a u t r u i , d o n t 20 sols 
échoient au p r é v ô t e t 40 au p ropr ié ta i re lésé. Celui 
qui fouit le c h e m i n ou les W a r e s q u a i x pa ie pour les 
t ro is p remiè res pel letées t rois fois 14 sols (mode de 
c o m p t e r b izar re dé jà d a n s le manusc r i t de Valen
ciennes) , mais s'il r e j e t t e la t e r re sur son fonds, un 
délai de sep t j o u r s e t s ep t nu i t s lui est i m p a r t i p o u r 
r e m e t t r e les choses en leur ancien é t a t . Cet te der
nière c lause es t appl icable a u x ouvr ie rs qui dé
p a s s e n t en fouissant les l imites assignées p a r le 
p a t r o n et e m p i è t e n t sur le fonds d ' au t ru i . U n e 
a m e n d e de 60 sols paris is p u n i t celui qui s 'oppose a 
la levée d ' u n gage judicia i re . 60 sols à celui qui 

(i) Saules. 



s'éloigne de l 'auberge en o m e t t a n t généreusement 
d 'acqui t te r sa de t t e ; un délai de faveur, j u s q u ' a u 
lendemain soir, existe pour le résident en la ter re 
« qui fait le con ten t de l 'host ou de l 'hostesse ». 
60 sols également à celui qui e n t e n d a n t sonner la 
cloche du ban ne va pas prê ter main-forte à la justice. 
60 sols à l ' hab i t an t de la terre qui lance u n ajourne
ment devant une jur idict ion étrangère. 60 sols dont 
40 au seigneur et 20 au défendeur, au plaideur té
méraire qui réclame sans droi t l 'héri tage d ' au t ru i 
ou les arrérages d 'une ren te foncière. 60 sols à tous 
ceux qui malgré la réquisi t ion n ' on t pas secouru 
un bourgeois assailli par des forains. 60 sols enfin 
aux bourgeois qui, voyan t leur conci toyen « ap
préhender son débi teur forain, s'en sont allés, mé
pr isant ses appels et oublieux de la solidarité aman-
dinoise. 

Celui qui cause in jus tement des dommages sur 
les biens d ' au t ru i encourt l ' amende des 60 sols 
parisis, sans préjudice des dommages in térê ts que 
peut exiger le propriétaire lésé. Quelques mots 
sur les réclamat ions de cet te na tu re pa ra î t ron t 
peut-ê t re intéressants . Nombreuses sont aux ar
chives communales les relat ions d 'expert ises faites 
au sujet de dégâts de récoltes. Il semble que le 
paysan d'alors, dont le bétail b rou te goulûment 
le c h a m p du voisin, ferme volontiers u n œil sur la 
déprédat ion , t and is que de l 'autre , le meilleur, 
il fixe le point d 'où peu t surgir le propriétaire . 
Celui-ci exerce de son côté une surveillance des plus 



ac t ives et les con te s t a t ions su rv iennen t . Elles 
na i s sen t m ê m e si f réquentes e t si an imées qu'el les 
o n t nécessi té à S a i n t - A m a n d la c réa t ion de fonc
t ionna i res spéc iaux , de priseurs. Ces pr iseurs p r ê t e n t 
s e rmen t d e v a n t le Magis t r a t , en la salle échevinale , 
de b ien e t f idè lement rempl i r leurs dél icates fonc
t ions . Le fermier c o n s t a t a n t « au l cun d h o m m a i g e 
faict en ses adves tu r e s » r equ ie r t leur in te rven t ion . 
Ceux-ci se t r a n s p o r t e n t sur le heu d u déli t , éva luen t 
le d o m m a g e e t , c o m p a r a i s s a n t ensui te au greffe 
de la ville, ils dé l iv ren t à Messieurs du Magis t ra t les 
conclusions de leur r a p p o r t e t prisée. Les échevins 
c o n d a m n e n t . T o u t doi t ê t r e t e rminé le jou r de la 
Sain t -Renvy ( 1 e r oc tobre) . 

Si l ' a u t e u r responsab le des dégâ t s es t inconnu, la 
p l a in t e es t déposée a u x p la ids du mard i . Le t r ibu
nal , composé du p r é v ô t , des échevins e t ju rés se 
déclare i m m é d i a t e m e n t disposé à en t end re les 
t émoignages . Si les dépos i t ions son t concluantes , 
on procède à u n e exper t i se des p r i seurs . O u t r e les 
d o m m a g e s et in té rê t s , le d é l i n q u a n t es t c o n d a m n é 
à u n e a m e n d e de 5 sols envers le p révô t . 

Les dél i ts forest iers ne son t pas assimilés aux 
dél i ts r u r a u x . Les archives c o m m u n a l e s ne donnen t , 
à n o t r e conna issance , a u c u n rense ignement sur 
ce po in t . On p e u t lire d a n s H o v e r l a n t les lignes 
su ivan t e s ( 1 ) : l ' a b b a y e de S a i n t - A m a n d possédai t 

H O V E R L A N T D E B E A U V E L A E R E . — Essai chronologique, t. 05, p. 21. 
Historien souvent superficiel. 



en propriété une franche forêt d 'envi ron 1200 bon
niers, sous la direction de son forestier qui étai t 
toujours un religieux de l ' abbaye, choisi pa r l 'abbé 
ou le grand prieur qui, avec son l ieutenant forestier 
et au t res officiers, e t à l ' in tervent ion et réquisit ion 
de son procureur d'office, prononçaient les peines 
et amendes sur les délits forestiers qui lui é taient 
dénoncés dans les plaids forestiers, qui se tenaient 
toutes les quinzaines en ladi te abbaye , dans la 
salle dudi t forestier ». P a r contre . M. J . Desilve (1) 
écrit : » une pet i te cour composée du l ieutenant , 
d 'un fiscal et d 'un greffier t ient séance tous les 
vendredis ». Une conciliation his tor ique est possible 
car les deux au teurs se sont placés à des époques diffé
rentes : les plaids forestiers sont hebdomadaires 
jusqu 'en 1672 et à par t i r de cet te année, bi-mensuels. 

(i) -I D E S I L V E . — Nicolas Du Bois, p. 32 , où il ajoute d'après les 
Archives du Nord, pièces non classées : « Le lieutenant et son personnel 
reçoivent pour gages, outre les vêtements réglementaires, 385 livres 
tournois ». 



C H A P I T R E V 

Le gage. 

L e gage acqu ie r t , d a n s les législat ions anciennes , 
pa r u n e conséquence na ture l le de la r a r e t é des 
monna ies , une i m p o r t a n c e ex t raord ina i re . Le ma
nusc r i t de Valenciennes lui consacre u n chap i t r e ; 
de m ê m e la c o u t u m e rédigée. Au po in t de vue de 
sa cons t i t u t i on , le gage offre à S a i n t - A m a n d une 
pa r t i cu l a r i t é d igne de r e m a r q u e . D a n s cer ta ins 
cas où l ' h u m a n i t é c lame impé r i eusemen t ses droi ts , 
il n ' e s t p a s le r é s u l t a t du libre concours de deux 
vo lon tés égales en puissance . Le concours s 'é tabl i t , 
mais obl iga to i re e t forcé pou r l 'une des par t i es . 
C'est ainsi que le bou langer , le d é b i t a n t de boissons 
e t en généra l ceux qui font la ven t e des denrées 
a l imen ta i r e s ne p e u v e n t refuser l'offre d ' u n gage 
é q u i v a l e n t a u x deux- t i e r s de leurs marchandises . 
(Cet te v e n t e de force nous p a r a î t p résen te r une 
ce r ta ine analogie q u a n t au fondement avec le 
d ro i t de r e t e n u e de S a i n t - A m a n d . ) 

Obhga to i r e ou facu l t a t ive d a n s le pr incipe , le 
gage es t soumis a u x m ê m e s condi t ions de réal isa t ion. 
A dé fau t de p a i e m e n t , le créancier gagis te ne dev ien t 



pas proprié ta i re de la chose engagée, et ce, ni dans 
la cou tume, ni dans le manuscr i t de Valenciennes 
Une réflexion na î t de la lecture des manuscr i t s . 
Il est di t que le débi teur qui se libère « raca te son 
gage ». Y a-t-il eu appropr ia t ion ? non e t ce n 'es t 
là qu 'une locution vicieuse t rah issant sans doute 
le premier é t a t d ' une législation coutumière tou t 
imprégnée de droi t germanique . Le débi teur reste 
propriétaire et la chose engagée est à ses risques : 
quand une bête de somme donnée en gage vient à 
mourir « faulte de vivre », le créancier gagiste se 
libère en a b a n d o n n a n t le lien et le cuir (1). Ceci 
posé, quelle est la procédure à suivre ? le créancier 
qui n 'ob t ien t pas satisfaction fait sommat ion au 
débiteur par mayeur opéran t à l 'ordonnance de loy, 
d'effectuer le pa iement et de reprendre le gage 
dans le délai de sept jours et sept nui ts . Ce te rme 
expiré, le gage est vendu sans au t re formalité s'il 
a été délivré pa r au tor i té de just ice, après permis
sion du Magistrat dans l 'hypothèse contraire. 
La vente a lieu dans des condit ions favorables au 
débi teur qui recouvre l 'excédent du prix sur le 
montan t de la de t t e : elle se fait à jour et à lieu de 
marché, et aux enchères publiques. 

(i) Coutume de Saint-Amand, chap. 21, art. 2. 



C H A P I T R E VI 

D e s Fiefs. 

A u X V I e siècle, les d ro i t s d 'a înesse e t le droi t de 
mascu l in i t é d e m e u r e n t les deux pr incipes fonda
m e n t a u x des successions féodales. Au m o m e n t de 
la r é d a c t i o n officielle, p resque t ou t e s les c o u t u m e s 
d u N o r d les reconnaissen t encore, b ien que dans 
des p r o p o r t i o n s différentes. L a c o u t u m e du H a i n a u t , 
la c o u t u m e de S a i n t - A m a n d déc laren t , conce rnan t 
le droi t de mascu l in i t é que le fils d ' u n second ma
r iage exc lu t la fille née d ' u n e p remière femme. 
A C a m b r a i , à Lille, en Artois , d a n s le H a i n a u t , 
à T o u r n a y et aussi à S a i n t - A m a n d , l 'hér i t ier mâle 
exc lu t la femelle e t l 'a îné exc lu t les puînés . T o u t e 
fois ces pr ivi lèges de na issance reçoivent q u a n t à 
leur é t e n d u e des t e m p é r a m e n t s var iables su ivan t 
les l ieux e t s u i v a n t les c o u t u m e s . Cer ta ines n ' ad 
m e t t e n t l 'exercice du d ro i t d 'a înesse q u e si la suc
cession ne c o m p r e n d p a s p lus ieurs fiefs t enus d ' u n 
m ê m e seigneur . E n cas con t ra i re , les fils choisissent 
au bénéfice de l 'âge, l 'a îné p r e n d le « premier et 
mei l leur fief ». « Ce sys tème , que l 'on p e u t considérer 
c o m m e r e p r é s e n t a n t l ' é t a t p remier du droi t , se 



re t rouve dans les sources les plus diverses. Il fi
gure dans les Assises de Jérusa lem et dans le Grand 
Coutumier de Normandie . C'est lui que donne 
encore Boutillier au X I V e siècle, pour les coutumes 
d 'Artois , F landre et Picardie ; il pa ra î t aussi avoir 
été d 'abord en Angleterre (1) ». Cette dévolut ion 
est celle que donnen t encore au X V I e siècle les 
coutumes rédigées du H a y n a u t , de Cambrai (2), 
Lille et Sa in t -Amand. Cette dernière, visant le cas 
où l 'aîné recueille l ' intégrali té de la succession, 
accorde aux puînés le quint, c 'est-à-dire le cinquième 
de la valeur du fief. Cette ins t i tu t ion qui n 'es t pas 
spéciale à Sa in t -Amand et au Tournaisis puisqu'elle 
se rencontre sous différents noms : quintement, 
quintenage, dans le Boulenois, l 'Artois, Lille, Ba-
paume-sous-Artois, on l 'a parfois présentée comme 
le fruit d 'un développement postérieur (3). Cepen
dan t Boutillier (4) la connaît : « et si les fiefs estoient 
tenus de divers seigneurs, lors les auroi t et empor
terai t tous l 'aisné pa r raison de son maisneté et n 'y 
auroient les au t res frères et sœurs , si elles y sont, 
que le quin t denier a tous lesdicts fiefs a par t i r 
entre t restous ensemble ». 

Quoi qu'il en soit de l 'origine, ce t te dévolut ion 

(i) ESMtiN. - Oiiirs élémentaire d'histoire du droit français, p . 199. 
(-') D u M E E S . — Eléments du droit fr.ançais, p . 217. 
1 3 ) E S M E I N , op c i t . , p . 2 0 0 . D a n s la n o t e 1, la c i t a t i o n do B O U I L I I . L E R s e 

t e r m i n e a u m o t : m a i s n e t é . 

(•t) B u u i I L L I E R . — Somme rurale. E d . C h a r o n d a s l e G a r o n , I, t i t . LXXVI, 
p . 4 4 8 . 



d u q u i n t a u x pu înés es t soumise à la règle du par 
t age égal. El le a p p a r a î t c o m m e une forte brèche à 
l ' anc ien pr inc ipe souvera in de l ' indivisibil i té du 
fief. Ce t t e divis ion, ce d é m e m b r e m e n t , ce t éclisse-
ment ne p e u t se renouvele r f r é q u e m m e n t car, en 
« a m e n u i s a n t » le fief, il d iminue d ' a u t a n t la puis
sance du seigneur. Quelques manusc r i t s de no t re 
c o u t u m e déc la ren t qu ' i l ne p e u t se p rodui re q u ' u n e 
seule fois en l 'espace de c i n q u a n t e ans ; d ' au t r e s 
au con t ra i r e ass ignen t la l imite de q u a r a n t e ans . 
C'est ce t t e dern ière d a t e que nous préférons, car 
elle est dé jà d a n s les c o u t u m e s de Tourna i e t de la 
Salle de Lille. 

L ' idée que l ' ouve r tu r e d ' une succession précède 
la m o r t de l ' ind iv idu p a r a î t au jou rd ' hu i i rrecevable, 
c e p e n d a n t que lques c o u t u m e s l ' a d m e t t e n t e t celle 
de S a i n t - A m a n d est de ce n o m b r e (chap. 22, ar t . 7). 
Le pè re qui p r é t e n d la réaliser, se r end d e v a n t le 
seigneur ou son r e p r é s e n t a n t pour déclarer son 
décès. Le seigneur accep te ce t t e fiction e t 1' « aisné 
hoir » p e u t exercer les dro i t s que lui confère sa 
voca t ion héréd i ta i re . Cet te ins t i tu t ion d u « soi-
fa i san t m o r t » es t anc ienne e t Bouti l l ier (1) la décri t 
l o n g u e m e n t : elle s 'est v r a i s emblab l emen t in t ro
du i t e à u n e époque où, le service de guerre é t a n t 
t rès i m p o r t a n t , il convena i t de faire suppor t e r à 
des épaules p lus j eunes e t p lus robus te s les charges 

(1) B O U T I L L I E R . — Homme rurale, Ed. ChaTondas, t. LXXV, p. 438. 



militaires. Elle n 'es t plus dans nos coutumes du 
X V I e siècle, une survivance his torique sans uti l i té 
p ra t ique et donnan t lieu à l 'application de la célèbre 
règle coutumière : « propres ne r emon ten t ». Si 
donc le fils ainsi « adhér i té » vient à décéder sans 
descendance directe, le père ne recueille pas la 
succession, les fiefs échoient à l 'héritier collatéral 
le plus proche « du lez et costé don t ilz sont des-
cenduz » (1). La cou tume de Sa in t -Amand est en 
effet cou tume de côté et ligne. 

Nous avons mont ré quel est le bénéficiaire du 
droit héréditaire, il nous reste à dire comment la 
jouissance s'en acquiert , à parler du relief e t du 
rapport et dénombrement. L 'hérédi té du fief n ' a 
touché en rien au g roupement féodal, les rappor t s 
de l 'homme de fief e t du suzerain ne sont pas chan
gés, la supériorité du seigneur concédant sur le 
vassal concessionnaire n 'es t pas a t t e in te à la mor t 
du vassal, le fief est censé faire re tour au seigneur et 
comme on di t alors, t ombe en caducité , l 'héritier 
le relève et en prend possession par la pres ta t ion 
du serment de féauté et par le pa iement du droit 
de relief. Cette compensat ion pécuniaire offerte au 
seigneur en dédommagemen t de son désaisisse
ment fictif est ord ina i rement d 'une année de fief, 
mais à Tournai et à Sa in t -Amand elle est fixée à 
60 sols parisis. L ' inves t i ture donne encore lieu au 

(i) Coutume de Saint-Amand, chap. 22, art. 6. 



p a i e m e n t d ' u n droi t de cambre lage ou chambel lage 
qui a t t e i n t 20 sols p o u r le fief lige e t 10 sols pou r le 
fief demi-l ige, p a y a b l e s d a n s le m ê m e délai de 
q u a r a n t e j o u r s . L 'hér i t i e r doi t enfin fournir l 'acte 
de r a p p o r t e t d é n o m b r e m e n t , é t a t détai l lé de la 
con t enance du fief, de ses dépendances , préro
ga t ives e t p rééminences . Tou t e s ces formali tés 
sont coû teuses , ainsi q u ' e n t émoigne le dernier 
folio d u manusc r i t A : 

Sallairs deuz a cause du relief de quelque fief liège tenu de 
l'abbaie de St-Amand : 

Pour le relief, LX sols parisis et XX sols 
parisis de cambrelaige, font ensamble . 8 1., 11 sols,4 deu. Pl. 

A Monsieur le bailly, quattre hommes de 
fief et greffier pour leurs droix ordinaire 
de relief et recreil est deu 35 sols parisis 
qui val enta notre monnoie de Flandres ( 11 
la somme de 75 sols. 

Au dict bailly pour ses sceaulx l'ung de 
lettres de relief et l'aultre au récépissé, 
a 10 sols chacun, font 20 sols parisis, 
a notre monnoie de Flandres . . . 42 sols, 10 deniers 

Au greffier pour les lettres de relief est 
deu 20 parisis, a notre monnoie . . . 42 sols, 10 deniers 

A lui pour le dénombrement est deu 5 sols 
parisis, font 10 sols, 10 deniers 

Kt pour les lettres de récépissé ou le tout 
est inserré lui est deu lu sols parisis, 
a notre monnoie de Flandre . . . . 21 sols, 5 deniers 

Somme toutes (2), cestes parties porte : 1S 1., 4 sols, 2den. Fl . 

(1) La livre comprend 20 sols flandres; le sol 12 deniers tlandres. La 
livre flandres vaut environ 60 cent, et demi de monnaie actuelle. 

( 2 ) V. O E G O U R M A C E U L . — Hist. de la ville et de l'abbaye de St-Amand, 
p . 178, énumère les droits seigneuriaux en sols parisis, puis termine ainsi 



D'après le registre des requêtes F F . 1. le 
seigneur abbé accorde souvent modéra t ion de ces 
droits seigneuriaux qui pèsent à Sa in t -Amand , 
non pas seulement sur l 'héritier collatéral comme 
dans la p lupar t des coutumes (1), mais sur t o u t 
héritier même en ligne directe. 

S'il est vrai que les devoirs sont d ' a u t a n t plus 
fidèlement remplis que les m a n q u e m e n t s sont 
plus sévèrement réprimés, quelle est la sanct ion de 
ces obligations du vassal ? elle diffère e t pour le 
défaut de relief et pour le défaut de dénombre
ment . Dans les deux hypothèses , la cour féodale se 
réunit à la semonce du bailli. L'hérit ier qui ne 
relève pas son fief dans les q u a r a n t e jours ou 
dans un délai plus long accordé pa r l 'abbé, est 
passible d 'une amende de 60 sols parisis. La Cour 
peut ensuite prononcer la saisie féodale. Le fief est 
alors mis sous sa main ou comme l'on dit encore, 
il est retrait à la table et domaine du seigneur abbé. 
Dès lors, le seigneur qui a la saisine appréhende les 
fruits et les fait siens. Il les gagne, non seulement 
comme à Mortagne tant qu'il n'a pas d'homme, 
c'est-à-dire t a n t que l 'hérit ier ne s'est pas déclaré 
son homme de fief en p a y a n t le relief, mais encore 
après le relief et à t i t re de peine p e n d a n t un espace 

d'après le ms. Hédon : « La somme de tous frais, dit le ms. que nous 
venons de citer, porte 8 livres, 4 sols, 0 deniers flandres ». Le sol parisis 
équivalant à 2 sols 3 deniers flandres, alors ? 

(î) BtiAUNE. — Le droit coutumier français, t. III, p. 208 



de t e m p s égal au délai compr i s en t r e le 4 1 e j ou r et 
la d a t e d u relief. Alors e t alors seu lement , l ' homme 
de fief fait les fruits siens. Les fruits in te rmédia i res 
a p p a r t i e n n e n t au se igneur abbé , les fruits an té r i eurs 
ou pos té r ieurs à l ' h o m m e de fief. « T a n t que le 
se igneur do r t , le vassal veille, t a n t que le vassal 
do r t , le se igneur veille », peu t -on dire , en modif iant 
la m a x i m e de Loysel , mais d a n s l 'espèce, en ce qui 
concerne la jou issance du fief, le vassal con t inue 
à d o r m i r u n ce r t a in t e m p s après le relief (1). 

L 'hé r i t i e r qu i a fait relief, mais qu i ne dél ivre pas 
d a n s les 40 j o u r s l ' ac te de d é n o m b r e m e n t requis pa r 
le baill i , es t pass ib le d ' u n e a m e n d e de 60 sols parisis. 
Le r e c o u v r e m e n t en es t assuré p a r la saisie éven
tuel le d u fief. Ce t te peine , en usage d a n s le Tour -
naisis, à Mor t agne e t à S a i n t - A m a n d , p résen te u n 
ca rac t è re p rop re m é r i t a n t de re ten i r l ' a t t en t ion : 
c 'est une voie de c o n t r a i n t e qui se renouvel le de 
40 jou r s en 40 jours , à l ' in jonct ion du bailli, une 
vér i t ab le a s t r e in t e à ca rac t è re fixe, i r révocable e t 
eff icacement commina to i r e . On p e u t dire que tous 
les é l émen t s de l ' a s t r e in te s 'y r encon t r en t , s inon 
l ' appe l la t ion moderne . 

d) Cette règle est conforme au droit coutumier de l'Ile de France du 
XIV P siècle [Grand Coutumier de France, p 297. — B E I U M A N O I R . Les 
coutumes du Benucoisis, éd. Salmon. L. 14, Ch. 17, N° 484), mais elle en a 
disparu au XVI e siècle. 



E n ver tu de la loi générale de consolidation des 
tenures, l 'aliénabilité du fief, faisant suite à l 'héré
dité, ne t a rde pas à s ' int roduire . Le vassal se rap
proche de plus en plus de la propriété pleine et peut 
l ibrement disposer de son fief. Le seigneur n 'est pas 
du reste é t ranger à l 'a l iénat ion : lui seul p e u t lui 
donner la perfection et il t i re de son consentement 
nécessaire certains avan tages pécuniaires. Qu'es t 
devenu sur ces différents points le droi t de la cou
tum e rédigée de la châtellenie de Sa in t -Amand ? 
telle est la question qui se pose et à laquelle nous 
allons essayer de répondre. 

Le droi t coutumier du moyen-âge n ' a d m e t pas, 
à l ' inverse de not re droi t actuel e t à l 'exemple du 
droi t germanique, que la t ransmiss ion de la pro
priété puisse s 'opérer pa r le seul consentement des 
parties. Il faut qu ' au consen tement toujours néces
saire, se joigne un élément qui l 'extériorise : la t ra
dition. Cette t rad i t ion é t a n t difficile à réaliser quand 
la chose n 'es t pas susceptible de déplacement , on a 
recours à des modes figurés et à la t radi t ion sym
bolique. Cette formalité finit par disparaî t re au 
X V I e s i è c l e , elle ne se conserve que dans les cou-

• 

SECTION II 

Des aliénations en matière <le lier. 



t û m e s de saisine ou nantissement. La F l a n d r e est 
p a y s de nan t i s s emen t e t S a i n t - A m a n d est cou
t u m e de nan t i s s emen t . La t r a d i t i o n symbol ique y 
es t ind ispensable et le b â t o n , le ra in , cons t i tue le 
sjmrbole. Or, c 'est ici le po in t i m p o r t a n t , t o u t e la 
p rocédure des œ u v r e s de loi de deshe r i t emen t et 
a d h e r i t e m e n t se déroule d e v a n t le seigneur ou son 
r e p r é s e n t a n t . L ' a l i éna t eu r est censé se dessaisir du 
fief en t r e les ma ins du seigneur abbé e t celui-ci, 
p a r l 'o rgane de son l i eu t enan t le g r a n d bailli t e n a n t 
en ma ins le b â t o n symbole de la p ropr ié té , en saisit 
l ' acquéreur . L a t r ace des formules r i tuelles p ronon
cées à ce t t e occasion se r e t r o u v e d a n s u n manusc r i t 
que nous a v o n s signalé c o m m e perdu , le manusc r i t 
H é d o n (1). N o u s croyons in té ressan t de reprodui re le 
passage : « E n p remie r lieu, le bailli semonçai t la cour 
qui faisait u n e déc la ra t ion d ' i n s t ance en ces t e rmes : 
« monse igneur le bailli, p a r la semonce que nous 
nous avez fai te e t de la r eques te qui nous es t p ré 
sentée , nous d i s o n s - q u e le r e q u é r a n t sera reçu à 
féau té e t à h o m m a g e , a u x charges di tes e t au t res 
qui lui seront déclarées en p r e s t a n t s e rmen t ». 11 y 
a v a i t alors d e u x p rocédures différentes selon le cas, 
s'il s 'agi t de d e s h e r i t e m e n t ou d ' a d h e r i t e m e n t . D a n s 
le p remie r cas, la formule po r t e : « voulez-vous ê t re 
déshér i t é de ce di t fief ? — ouy — et de bref denier 
vous t enez -vous c o n t e n t ? - - ouy ». Lors on de
m a n d e la semonce du bailli et l 'avis de la cour. Pu i s 

(i) V. H E C O U R M A C - E U L . — Hist. de la ville et de l'abbaye de St-Amand, p . 177. 



en l 'audience, le bailli, t e n a n t à la main un bâ ton , 
prononce la sentence : « nous disons, pa r la vente 
par vous faicte, que vous estes déshéri té et vos 
hoirs, à toujours et à perpétu i té , pa r ra in e t pa r 
baston. — une fois ! - - seconde ! - tierce ! « Le 
bailli prononce alors la formule de l ' adher i tement , 
mais de Courmaceul ne la donne pas et vraisembla
blement le manuscr i t Hédon l 'omet ta i t . La céré
monie d ' adher i t ement fait courir le délai d ' an et 
jour pendan t lequel l 'exercice du re t ra i t lignager 
est possible. L ' adhe r i t emen t déclaré, les devoirs de 
loi sont accomplis, la par t ie solennelle et formaliste 
de l 'al iénation est terminée. 

Quelques sont m a i n t e n a n t les conséquences pé
cuniaires du transfert de propr ié té ? le seigneur qui 
prête son concours à l 'acte, perçoit , en compensat ion 
de ses anciennes prérogat ives disparues, certains 
droits de muta t ion . Ces pré lèvements qui forment 
d 'ordinaire une des sources les plus impor tan tes 
des revenus seigneuriaux, po r t en t sur une certaine 
port ion du prix de vente , généra lement le cinquième : 
c'est le Quint. Du Mees( l ) signale comme une excep
tion la coutume de Lille où le droit féodal s 'abaisse 
au dixième denier, c 'est-à-dire à la moitié du quint . 
Le dixième denier est en vigueur à Tourna i et à 
Mortagne et nous le re t rouvons à Sa in t -Amand 
(chap. 22, article 12). D 'après la cou tume , les offi
ciers du seigneur abbé, bailli et hommes de fief, 

(l) Du M E E S . — Hist. et éléments du droit français, p. 97, 99. 



t o u c h e n t m ê m e , en p lus des honora i res usi tés en 
ma t i è r e de relief, u n d ro i t dUestrelins (1) qui s 'élève 
à « q u a t r e deniers f landre à la l ivre » du m o n t a n t 
d u d ix ième denier . 

A côté de l ' a l iéna t ion à t i t r e oné reux se t r o u v e 
l ' a l iéna t ion à t i t r e g ra tu i t . Le d ix ième denier e t 
le droi t d 'es t re l ins son t dus en cas de dona t ion . Ce
p e n d a n t l 'a r t ic le 15 e t dernier du chap i t r e 22 con
sacre u n e excep t ion en faveur du d o n a t a i r e héri t ier 
présomptif . Ce dernier est d 'a i l leurs as t re in t au 
p a i e m e n t d u d ro i t de relief. L a c o u t u m e considère 
sans d o u t e , c o m m e celle du H a i n a u t , qu ' i l n ' y a 
pas d a n s ce t t e h y p o t h è s e v é r i t a b l e m e n t a l iénat ion, 
mais p l u t ô t a v a n c e m e n t d 'hoir ie , « succession an
t ic ipée ». 

(i) L'esterlin ou estrelin était la 20 r partie de l'once, qui était elle-même 
la 16e partie de la livre. 



C H A P I T R E VII 

Des Mainfermes. 

SECTION I 

Succession «le lu maintenue. 

Si les fiels mouvan t s de l ' abbaye sont relat ive
ment nombreux, les mainsfermes sont en t rès grand 
nombre : les trois magnifiques registres-terriers de 
l 'abbaye, da tés de 1663, en excellent é t a t de conser
vation, en font foi. Le tenancier d 'une main-ferme 
paie annuel lement une redevance fixe, invariable, 
en numéraire ou en denrées. E n revanche, il acquiert 
un droi t sur sa terre, il la t i en t à main-ferme (manu-
firma) et ne peu t en être expulsé par le bon plaisir 
du seigneur. Il joui t de plus d 'une législation civile 
plus douce et plus équi table . La succession du 
fief est dominée pa r l 'idée de la concent ra t ion des 
biens dans les mêmes mains , dans l ' intérêt du sei
gneur et de la hiérarchie féodale. Dans la succession 
de la main-ferme, on ne t rouve ni le droi t d'aînesse 
ni le droit de masculini té ; dans la succession de la 
main-ferme, pas de préférences spéciales, pas de 



privi lèges mais l 'égali té absolue dans le pa r t age . 
Fi ls et filles a r r i ven t en concours e t fo rment le 
p remie r o rdre . Le second, à défau t de descendan t s , 
es t cons t i tué pa r le père e t la mère . Enfin, s'il 
n ' ex i s te ni a s c e n d a n t ni descendan t , le col latéral 
le p lus p roche d u côté e t de la ligne d o n t la main-
ferme p rov ien t , recueille la t enu re . N o t r e c o u t u m e 
pousse m ê m e si loin le souci de l 'égali té que non seu
l emen t le privi lège d u double lien es t re jeté , non 
seu lemen t le lot du frère ge rma in n ' e s t p a s double 
de celui du frère consangu in ou utér in , mais que 
" il n ' y a t n u l d e m y frère n y d e m y sœur » (1) : 

la c o u t u m e de S a i n t - A m a n d ignore j u s q u ' à la dis
t i nc t i on ! c 'est là u n e d ivergence avec sa voisine 
de M o r t a g n e qui elle a d m e t le privi lège du double 
lien (t. des successions, ar t ic le 3). 

Les c o u t u m e s de Mor t agne e t S a i n t - A m a n d se 
r e n c o n t r e n t sur le t e r r a in de la r ep résen ta t ion : 
elles font en effet p a r t i e d u pe t i t g roupe la proscri
v a n t d ' u n e façon absolue . Merl in écr i t d a n s son 
Répertoire de Jurisprudence : « Guyne , Rousseaud 
de L a c o m b e e t P o t h i e r d i sen t que nous n ' a v o n s en 
F r a n c e que q u a t r e c o u t u m e s de ce t t e espèce, savoir : 
P o n t h i e u , Bou lonna i s , Ar tois e t H a i n a u t ; mais ce t t e 
p ropos i t ion n ' e s t pas exac t e : on au ra i t dû y com
p r e n d r e les c o u t u m e s de la gouve rnance de Doua i 
c h a p i t r e 2, a r t ic le 15 ; de S a i n t - A m a n d , art icle 133, 

(i) Clause supplémentaire de plusieurs manuscrits. 



et de Mortagne en Tournaisis, t. des suce, article 2, 
Ces trois coutumes re je t ten t tou te représenta t ion 
tan t en ligne directe qu 'en ligne collatérale ». 

Les coutumes qui n ' a d m e t t e n t pas la représenta
tion conservent fidèlement la t rad i t ion germanique. 
L a p lupar t d 'en t re elles : Ha inau t , Valenciennes, 
Artois, gouvernance de Douai , en même temps 
qu'elles prohibent la représenta t ion , prohibent le 
rappor t . La cou tume de Sa in t -Amand se sépare du 
groupement et proclame l 'obligation au rappor t . 
Les héritiers y échappent cependan t s'ils on t tous 
reçu un établ issement par mariage ; dans le cas 
contraire, ils on t seulement la faculté de garder 
les donat ions en renonçant à la succession. La 
coutume de Sa in t -Amand est donc cou tume d'éga
lité ou d 'opt ion et ren t re ainsi dans le droit commun 
de la F landre : « Nul bourgeois de la terre de Saint-
Amand ne peut -ê t re en même t emps aumônier et 
parchemonier ». Notons que le manuscr i t H. dans 
une glose, subordonne l'efficacité de la renonciat ion 
à son caractère collectif : « et se aucuns ne se vou-
loient tenir a leurs dons, seroient tenus tous rap
porter en commun mont pour en faire pa r t age égale ». 

Pa s plus que le fief, la mainferme n 'es t exempte 
des droits seigneuriaux e t le relief la frappe : le 
t aux en est moindre cependant . La cou tume, dans 
son chapi t re 28, s 'étend longuement sur le m o n t a n t 
du relief, mais sa précision un peu méticuleuse 
s 'explique si l 'on fait appel au manuscr i t de Valen
ciennes don t la p lupa r t des dispositions sont re-



produ i tes . L a c o u t u m e d i s t ingue en t r e l ' immeuble 
b â t i et l ' immeub le non bâ t i . C'est ainsi que la maison 
de pierres ou de br iques est r edevab le de 60 sols pa 
risis. la ma i son de bois couve r t e de tuiles sise en 
b o n n e r u e es t t a x é e à 30 sols, soit la moi t ié du droi t 
e t enfin la maison qui ne r e n t r e p a s d a n s l 'une de ces 
ca tégor ies doit p a y e r u n d ro i t var iab le su ivan t esti
ma t ion . Le m a n u s c r i t de Valenciennes (folio 19 r°) 
es t u n peu différent : « s'yl esquiet au lcune masson a 
relever qu i soit de cens, elle es t a wollenté du se-
gneur . La vo lon té est telle p a r loy que mason de 
p ier re doit L X sols par is is et celle de fust couver te 
de t ieul le , elle doit es tere prisié ». 

L ' i m m e u b l e n o n b â t i es t soumis à u n dro i t non 
p a s fixe ma i s p ropor t ionne l . Celui qui en t r e en pos
session d ' u n hé r i t age de ce t t e n a t u r e paie 12 deniers 
par is is pa r maille de cens, ce qui rev ien t à 8 sols le 
bonnier . D ' a p r è s la c o u t u m e , le bonnier v a u t 4 
qua r t i e r s ; le qua r t i e r , 400 verges ; la verge, 20 pieds 
carrés . U n droi t s u p p l é m e n t a i r e de 2 sols parisis 
es t pe rçu p a r le ma i re d u lieu ou l ' immeuble es t 
s i tué . T o u t e s ces impos i t ions ex i s t en t d a n s le ma
nuscr i t de Valenciennes . Avec l ' a m e n u i s e m e n t pro
gressif des monna ie s , la charge a d û pa ra î t r e à nos 
ancê t r e s de moins en moins lourde , ou mieux de p lus 
en p lus légère. I l semble hors de d o u t e que le relief 
de la m a i n f e r m e a fini p a r p résen te r avec le t e m p s 
u n ca rac t è r e p u r e m e n t récognitif. 



S E C T I O N II 

L'aliénation <le la mainTerme : vente, donation, 
échange, prescription. 

La vente é t an t le mode d'aliéner le plus fré
quent , j ' a b o r d e de suite son examen. J ' a i mont ré 
p récédemment pour le fief la nécessité des devoirs 
de loi à la perfection de la donat ion. Cette néces
sité s ' impose également pour la main-ferme. Tou
jours le vendeur doit se dépouiller de la propriété 
et l 'acquéreur en être investi, toujours l 'accom
plissement de la déshéri tance et de l 'adhéri tance 
est indispensable. Si la formalité est la même, 
les personnages officiels, les juges fonciers ne sont 
plus les mêmes : en mat ière de fief, c'est le bailli 
assisté de qua t r e hommes de fief ; en matière de 
main-ferme, c'est le p révô t assisté de qua t r e éche
vins. Les échevins, au moyen du bâ ton ou rain, 
symbole de l 'héri tage, ensaisinent l 'acquéreur et 
le font seul e t unique propriétaire , si bien que de 
deux acheteurs successifs, le premier adhéri té et 
ensaisiné acquier t une possession ina t t aquab le : 
la t radi t ion , non le cont ra t , est t rans la t ive de pro
priété. Au surplus, l 'acte jur id ique lui-même, l 'acte 
formaliste, ne se fait pas immédia t emen t après 
la conclusion du cont ra t , il est re ta rdé pa r des 
délais et des formalités destinés à faciliter l 'exercice 



des différents r e t r a i t s en v igueur à S a i n t - A m a n d : 
r e t r a i t l iguager , r e t r a i t du débi-rent ier . 

Merlin. Répertoire de jurisprudence, é n u m é r a n t 
t o u t e s les c o u t u m e s où le r e t r a i t l ignager es t en 
usage , ne m e n t i o n n e pas celle de S a i n t - A m a n d . 
Celle-ci s ' a r rê te c e p e n d a n t avec compla isance (ar t .2 , 
3, 4, du chap . X X V ) sur ce t te ins t i tu t ion d ' une 
app l ica t ion t rès f réquente . 

Voici, d ' ap r è s ses ind ica t ions e t celles des Archives 
munic ipa les , la p rocédu re usi tée. Elle a de n o m b r e u x 
po in t s de ressemblance avec celle qu 'o rgan ise la 
c o u t u m e de Lille. T o u t v e n d e u r d ' u n hér i tage ou 
d ' u n e r e n t e foncière doit donner connaissance du 
c o n t r a t à d e u x eschevins . Ceux-ci r e n d e n t ordon
nance en p re sc r ivan t la pub l i ca t ion le d i m a n c h e 
su ivan t ou le m a r d i m a t i n (jour de marché) . Cet te 
pub l i ca t ion d o n n e o u v e r t u r e à u n délai de quinze 
j o u r s (1) p e n d a n t lequel le r e t r a i t l ignager est 
possible. La v e n t e es t défini t ive si pe r sonne ne se 
p résen te . Mais u n p roche du vendeur , un l ignager, 
m û soit p a r u n s e n t i m e n t d ' a t t a c h e m e n t familial , 
soit p a r u n désir de lucre , p e u t convoi ter l 'hériage 
ou la r en t e . C o m p a r a i s s a n t au greffe d e v a n t d e u x 
échevins , il déclare que la ven te es t venue à sa 
conna i ssance p a r la pub l i ca t ion ; il justifie de son 
degré de p a r e n t é ; il offre le pr ix pr incipal e t les 

(i) La coutume de Mous prescrit le même délai. Cf. GIARD Des 
Retraits : Leur origine et leur histoire spéciale dans le A'ord de la France, 
p. 207. 



« leaux cous tements » tels que droits seigneuriaux, 
frais de déshéri tance et d 'adhér i tance , fait osten
ta t ion d'or et d ' a rgen t et se déclare disposé à par
faire la somme, si elle est insuffisante; il d i t enfin 
opérer le re t ra i t , requier t da t e du greffier e t fait 

' signification au vendeur e t à l 'acquéreur. D 'après 
les archives ( 1 ) la signification a lieu à la Bretéque 
et par missive si le vendeur ou l 'acquéreur est 
é t ranger à la jur idict ion : Dans la même pensée 
d'hosti l i té, la cou tume oblige le forain demandeur 
au re t ra i t à faire préa lablement le dépôt du prix 
et des dépens et à élire domicile en la ville de Saint-
Amand. S'il y a plusieurs compét i teurs au retrai t , 
elle donne la préférence non pas au plus diligent, 
mais au plus proche lignager. 

Le re t ra i t lignager existe à Mortagne, exception 
faite du délai qui est de sept jours et sept nui ts , 
dans les mêmes conditions qu ' à Sa in t -Amand. 
Mortagne connaî t également le re t ra i t seigneurial, 
pourquoi la cou tume de Sa in t -Amand est elle 
mue t te sur ce poin t ? ne serait-ce pas parce que les 
seigneurs abbés se soucient fort peu de faire recou
vrer à l ' abbaye la libre possession des terres, 
d 'agrandir des domaines déjà considérables par 
ce moyen, mais p lu tô t de percevoir les impositions. 

A côté du re t ra i t lignager, il existe en la terre 

( 1 ) Au hasard de la citation : Arch. com. de St-Amand, FF-8, f. 9, 67, 78. 
Au f. 9, il s'agit non plus d'un retrait d'immeuble, mais d'un retrait de 
moutons. 



de S a i n t - A m a n d u n e a u t r e sor te de re t ra i t : le 
r e t r a i t du débi- rent ier , lequel n 'es t d 'ai l leurs q u ' u n e 
des formes du r e t r a i t débi ta i . Il opère c o m m e le 
p remie r u n e m u t a t i o n d a n s la personne de l 'ac
qué reu r et lui subroge u n a u t r e individu. On p e u t 
le définir : le droi t de p r é e m p t i o n qu 'exerce le 
débi - ren t ie r , q u a n d le crédi-rent ier vient à aliéner 
la r en te . Nos deux r e t r a i t s sont donc dominés p a r 
des pr inc ipes différents : le re t ra i t l ignager, p a r 
celui de la conse rva t ion des biens d a n s les familles, 
le r e t r a i t d u débi - ren t ie r p a r celui du re tour à la 
p ropr ié té pleine et absolue. 

S u i v a n t qu ' i l y a ou non re t ra i t , les échevins 
a d h é r i t e n t le v e n d e u r ou le r e t r a y a n t . Leur t âche 
es t t e rminée , celle des pe rcep teurs de l ' abbaye 
commence . Les dro i t s se igneur iaux sont peu élevés, 
car la d i m i n u t i o n de la va leur moné ta i r e les a r e n d u s 
modiques . I ls son t en effet les m ê m e s e t d a n s le 
m a n u s c r i t de Valenciennes e t d a n s la c o u t u m e ré
digée, chap . 28, a r t . 1. Le vendeur paie u n droi t 
d'issue de d e u x sols parisis ; l ' acquéreur , u n dro i t 
d'entrée de m ê m e valeur , e t c 'est t ou t . Ce fa i t , 
les pa r t i e s n ' on t p lus à c ra indre les o rdonnances 
du p révô t , les gr imoires des m a y e u r s exploi teurs 
e t les offices des sergents bas tonnie rs . 

Si la v e n t e es t le t y p e du c o n t r a t à t i t re onéreux, 
la d o n a t i o n est le t y p e du c o n t r a t à t i t r e g ra tu i t . 
L a déshé r i t ance e t l ' adhér i t ance sont-elles exécu
tées d a n s la d o n a t i o n ? L a p l u p a r t des cou tumes 
de n a n t i s s e m e n t a d m e t t e n t l 'aff i rmative : Lille, 

1 3 



Cambrai , Ha inau t , Artois , Vermandois . Telle est 
la règle qui compor te des exceptions : D u Mees, 
p . 153 de son « Histoire et é léments du droi t fran-
çois », écrit : « à Valenciennes, la donat ion d ' un im
meuble est valable sans déshéri tance, ar t . 106. 
Mais elle doit être passée p a r d e v a n t deux per
sonnes de la loi ou just ice don t l ' immeuble est 
mouvan t , à peine de nullité, ar t . 104. E n Ver
mandois , la donat ion faite en avancement d'hoirie 
à l 'héritier légal ne requier t ni vest ni devest , 
ar t . 55 ». La cou tume de Sain t -Amand, chap. 25, 
ar t . 5 peu t se ranger dans cet te deuxième catégorie. 
Si la donat ion ne compor te pas de soulte ou re tour 
en numérai re e t si le dona teur et le dona ta i re en 
font l 'affirmation sous serment , « n 'y convient 
avoir publ icat ion ne desher i tement ».... « et suffict 
a tel cont rac t estre deux eschevins presens pour 
le moings ». Cette dernière condit ion p e u t elle-
même être négligée s'il s 'agit d 'une dona t ion faite 
par con t ra t de mariage. La cou tume qui voit 
avec faveur ces sortes de donat ions , st ipule que 
les témoins doivent certifier p a r d e v a n t échevins 
l 'existence e t la na tu re de la donat ion : les juges 
fonciers dél ivrent en conséquence les let tres de 
donat ion et m e t t e n t en ferme la cont repar t ie pour 
la conservat ion des droi ts du donata i re , mais , par 
contre, accomplissent les devoirs de loi. 

Les droits seigneuriaux sont indépendan ts de 
toutes ces condit ions. La donat ion est-elle faite 
par deux conjoints à un au t re que leur hérit ier 



direc t '! le relief n ' e s t p a s dû , ma i s seu lement les 
d ro i t s d ' i ssue et d ' en t rée . L a dona t i on est-elle 
fai te p a r une personne en é t a t de veuvage ? le 
relief est d û avec les issue e t en t rée . D a n s les d e u x 
hypo thèses , si le bénéficiaire est l 'hér i t ier direct , 
" le doib t le d o n n a t a i r e relever c o m m e mor t e m a i n 
avec en t r ée ». 

U n des ca rac tè res les p lus m a r q u a n t s de la dona
t ion d a n s no t r e c o u t u m e , es t l ' absence des devoirs 
de loi. Ce t te p a r t i c u l a r i t é se r encon t r e aussi d a n s 
l ' échange. D a n s l ' échange c o m m e d a n s la dona t ion , 
la p rocédu re de déshé r i t ance e t d ' a d h é r i t a n c e n ' a 
lieu q u e d a n s l ' hypo thèse except ionnel le d ' u n e 
soul te . L ' a s s imi la t ion vient-elle de ce que dans 
les d e u x c o n t r a t s la con t r epa r t i e en a rgent , le pr ix , 
n ' ex i s te p a s ? elle ser t à faire a p p a r a î t r e la fiscalité 
de l ' ensa i s inement (1). 

L a p resc r ip t ion es t u n a u t r e mode d 'acquis i t ion 
de la p ropr ié té . Le dro i t cou tumie r du X V I e siècle 
le r econna î t , pou r l 'avoir e m p r u n t é au dro i t ro
main . L a c o u t u m e de S a i n t - A m a n d es t res tée fidèle 
au d ro i t g e r m a n i q u e e t rebelle à l ' influence de la 
Rena i s sance : elle ignore la prescr ip t ion (chap. 23, 
a r t . 6). Ce t te excep t ion au droi t c o m m u n coutu
mier é t a i t connue de M. B e a u n e qui la représente 
c o m m e un ique : « je n ' e n connais p o u r t a n t q u ' u n e 
seule, c 'es t celle qu i nous es t fournie pa r la cou-

(i) Cf. P L A M O I . . — Traité de Droit civil, t. p.. 508. 



t u m e de Sain t -Amand, ville des environs de Tour
nai ». Dois-je citer la cou tume de Mortagne des 
successions, a r r en temen t s e t prescript ion, ar t . 11 : 
« possession et prescript ion n 'on t lieu et ne peut 
a quelconcques profiter la possession même paisible 
que longue qu'elle soit, ores qu'elle seroit immé-
morialle, n'est qu'elle seroit fondée de jus te t i t re 
et vaillable, de sorte que possession de si longtemps 
qu'il n 'est mémoire du contraire n 'es t t enue n y 
réputée pour t i l t re vailliable e t suffisant pour sur 
iceux acquérir aucunement droit de possession 
ou prescription ». 



C H A P I T R E V I I I 

Les droits du conjoint survivant. 

SECTION I 

I>e la communauté. — I»n douaire. — Hcla vivelotte. 

Le rég ime m a t r i m o n i a l de S a i n t - A m a n d n ' es t pas 
la c o m m u n a u t é large, b ien é tabl ie , a r r ivée à son plein 
déve loppemen t d u C. C. e t de l 'ancienne F rance , 
c 'es t q u a n t à son é t e n d u e la c o m m u n a u t é belgique 
e t des p rov inces f l amandes . A propos de ces der
nières, le jur i sconsul te Du Mees (1) écri t : « une 
p r e u v e que la c o m m u n a u t é es t t rès impar fa i t e dans 
nos provinces , es t q u e s u i v a n t t o u t e s les c o u t u m e s 
les fiefs acquis c o n s t a n t mar iage ne t o m b e n t point 
en c o m m u n a u t é , ils a p p a r t i e n n e n t au m a r i » ; il ci te 
ensu i t e les c o u t u m e s de la Salle de Lille, de Cam
bra i , de T o u r n a i et d 'Ar to i s . L ' a r t . 4 chap . 2 2 de 
no t r e c o u t u m e dispose : « i t em es fief p rocedans d ' ac -
ques t e faicte c o n s t a n t mar ia iges , le m a r y es t seul 
p ropr i é t a i r e » Le mar i , chef de la c o m m u n a u t é 

(]) Du M ISES. — Hist. et éléments du droit français, p. 302. 



est chargé de l ' adminis t ra t ion, mais ses pouvoirs 
de disposition sont res t re ints dans une mesure que 
je déterminerai t o u t à l 'heure, « pour protéger e t 
ménager les intérêts de la femme ». A la dissolution 
de la communau té su rvenan t pa r la mor t de l 'un 
des conjoints, quels sont les droi ts du su rv ivan t ? 
réservons d ' abord l 'hypothèse où le mariage a été 
fécond e t a donné ouver ture au raves t i ssement de 
sang, supposons au contraire une union stérile. 
Quels sont les gains de survie acordés pa r la cou tume 
de Sa in t -Amand ? le conjoint va-t-il revendiquer , 
comme dans la p lupa r t des coutumes , contre les 
héritiers du prédécédé, la moitié de l'actif et procé
der à un par tage des meubles et des acquêts ? la 
négative est certaine, l 'ar t . 1 du chap. 24 est formel : 
« le dernier v ivan t en est hérit ier ». Le surv ivan t 
en est le maî t re (Herus), le proprié ta i re : tous les 
bénéfices réalisés pendan t la durée du mariage 
lui appar t iennent , la to ta l i t é de la communau té 
lui est a t t r ibuée en propre , moyennan t le pa iement 
des det tes . Tel est le régime tout à fait spécial, 
éminemment favorable au conjoint survivant , qu 'é ta
blit la cou tume de Sain t -Amand. 

Ce n 'est pas seulement dans cet te « succession » 
que se manifeste l 'originalité de no t re coutume : 
Elle associe toujours les deux époux dans sa pré
voyance,, leur confère les mêmes droits , leur accorde 
les mêmes gains de survie. Comme la femme, 
l 'homme a douaire et joui t de la vivelot te (chap. 22, 
ar t . 3. chap. 24, ar t . 1). « Le survivans de deux 



conjoings», « l 'ung de deux conjoings», tels son t les 
t e r m e s pa r lesquels la c o u t u m e désigne les béné
ficiaires des a v a n t a g e s . Sauf peu t - ê t r e une réserve 
c o n c e r n a n t la p ropr ié té des fiefs acquis p e n d a n t le 
mar iage , on peu t dire que le pr inc ipe d 'égal i té 
d o m i n e le mat iè re . P r inc ipe c r i t iquable , d isent 
ce r ta ins , le veuf p e u t p lus faci lement su rmon te r 
les difficultés de l 'exis tence e t affronter la l u t t e 
pou r la vie, la femme est p lus faible e t moins bien 
douée p o u r la rés is tance. Nous e m p r u n t o n s la 
réponse à P a t o u (1) : « e t si no t r e c o u t u m e n ' a t t r i 
bue pas p lus de droi t à l 'un des conjoints q u ' à 
l ' au t r e , on p e u t encore en donne r ce t t e ra ison pa r t i 
culière : que le mar i age é t a n t une un ion parfa i te 
de d e u x pe r sonnes et la société la plus favorable ' 
de la vie civile, il y au ro i t eu une espèce d ' in just ice 
que d a n s le gain qu 'e l le accorde au su rv ivan t , 
elle préférâ t l ' un à l ' au t r e ». Quoi qu ' i l en soit de 
la va leur e t de l ' oppor tun i t é de la clause d 'égal i té , 
elle ex is te à S a i n t - A m a n d sous u n e double forme, 
sous la forme du doua i r e cou tumie r e t de la v ive lo t te 
Le doua i r e es t u n usufrui t qui p o r t e sur la moi t ié 
des fiefs du prédécédé . L a v ive lo t te es t u n usufrui t 
qu i p o r t e sur la to t a l i t é des mainsfermes . D a n s la 
c o u t u m e du Tourna is i s , le doua i re cou tumie r a la 
m ê m e é t endue , ma i s la v ive lo t te ne pèse que sur 
la moi t ié des ro tu re s : la c o u t u m e de S a i n t - A m a n d 

(1) P A T O U — Commentaires sur lu coutume de Lille, p . 280. 



est plus libérale envers le conjoint surv ivant . 
D 'après les règles exposées au chap. 27, le con

joint usufruitier acquier t les fruits par la percept ion 
et les fruits nature ls ou industriels sont réputés 
perçus dès qu'ils sont détachés du sol. De plus le 
conjoint conserve la propr ié té des arbres fruitiers 
qu'il p lan te et des construct ions qu'i l élève sur le 
fonds soumis à l 'usufruit. La conséquence est que 
le propriétaire doit payer aux héri t iers du viager 
une indemnité fixée pa r exper ts , « tel pris que gens 
a ce congnoissans en diroient ». R e m a r q u o n s que 
cet te disposition est contra i re au droi t commun 
coutumier et à l 'opinion défendue plus t a r d par 
Poth ier e t Doma t . 

E n résumé, la proprié té de tous les meubles e t 
acquêts , un usufruit qui por te sur la moitié des 
fiefs e t la tota l i té des ro tures , tels sont les avan
tages considérables que p e u t réclamer, en ver tu de 
la coutume de Sa in t -Amand, l 'époux sans enfant 
dont la mor t v ient de dissoudre l 'union. 

SECTION II 

!.«• Investissement «le sang. 

Le ravest issement de sang est un ga ' n de survie 
destiné à récompenser la fécond' té du mariage 
Brunner, en un article publié dans la Zeitschrift der 



Savigny-Stiftung, 1895, en a m o n t r é la filiation ger
m a n i q u e , ce qui expl ique à mervei l le sa p é n é t r a t i o n 
d a n s t ou t e s les c o u t u m e s de F l a n d r e . Quelles sont 
les cond i t ions d ' o u v e r t u r e , quels sont les effets de 
ce d o n m u t u e l cou tumie r ? 

L a na issance d ' u n hér i t ie r est la condi t ion pr in
cipale, sine qua non, du inves t i s sement de sang. 
Suffit-elle ? les c o u t u m e s d u Nord offrent sur ce 
po in t des solut ions différentes. Certaines subor
d o n n e n t l ' ouve r tu re de l ' en t r aves t i s semen t à la sur
vie de l 'enfant au m o m e n t d u décès du conjoint ; 
d ' a u t r e s au con t ra i r e , c o m m e celles de Valenciennes, 
Ar ras , Doua i , se m o n t r e n t plus faciles et r e j e t t en t 
la sous-condi t ion. N o t r e c o u t u m e de S a i n t - A m a n d 
fa i t p a r t i e de ce dernier g r o u p e m e n t : le d ro i t y 
est acquis p a r « na issance d 'hoi r a y a n t heu vie ». 
C o m m e n t se fait la p r e u v e de la vie ? la c o u t u m e 
rédigée ne le d i t pas , le m a n u s c r i t de Valencienness 
r é p o n d d ' u n e façon peu claire : « Ly oirs qui oirs 
(sic) est d ' aus sy Ions c o m m e jusquez a l ' huys ou 
sans cris a eu l t vie pa r le d i t des t esmoimages q u y 
creabeles soit , de cel oir es t on aher i tez ». L a p ropo
s i t ion a é v i d e m m e n t t r a i t à u n signe de viabil i té 
d 'or ig ine g e r m a n i q u e . N o t o n s que la vie e s t cons
t a t é e en d ro i t g e r m a n i q u e q u a n d le nouveau-né a 
fait p a r v e n i r sa voix a u x q u a t r e coins de la salle. 
A u t r e po in t de d ivergences : que lques c o u t u m e s 
n ' a d m e t t e n t le r aves t i s semen t de sang q u ' e n pre
mières noces, la p l u p a r t e t celle de S a i n t - A m a n d 



le déclarent possible en second ou subséquent 
mariage. 

La diversité coutumière appara î t plus vive en
core lorsqu'il s'agit de déterminer la na tu re et l 'éten
due du ravest issement . C'est un avan tage t a n t ô t 
en usufruit, t a n t ô t en proprié té , t a n t ô t en usufruit 
et en propriété. On peut dire que la quot i té du droit 
varie de cou tume à coutume. A Sain t -Amand, le 
dernier v ivant est hérit ier de tous les biens que le 
p rémouran t possède au jour de son décès, il réuni t 
ent re ses mains tou t l 'avoir commun. D'où cet te con
séquence que les enfants ne peuven t réclamer leur 
légitime coutumière, absorbée par le ravestisse
ment de sang. Ce dernier organise en quelque sorte 
l ' accaparement des fortunes au profit du conjoint 
survivant . Bien rares sont les coutumes qui donnent 
au régime une telle é tendue. Celle d 'Arras le res
t re int aux « meubles et immeubles d 'échevinage », 
c'est-à-dire aux ro tures possédées dans la ville. 
La coutume de la salle de Lille a la por tée con
sidérable de celle de Sa in t -Amand. M. Fasquel (1) 
écrit à ce sujet : « le manque de documents ne 
me permet pas de savoir si la s i tuat ion faite au 
conjoint ravest i de sang, pa r la cou tume de Lille, 
é ta i t ou non conforme au droi t c o m m u n des cou
tumes d 'ent raves t i ssement au moyen-âge. . . . La 
coutume de Lille est le seul t ex te qui nous fasse 
connaî t re dans son existence int ime Pentravest isse-

(i) K A S Q U E L . — L'entravestissement dans les communes du Noi'd, p. nO. 



m e n t de sang au Moyen âge. Nous en sommes 
r é d u i t s p o u r les au t r e s cou tumes , aux simples con
j ec tu re s qui t r o u v e n t leur appu i d a n s l ' é tude qui 
v a su ivre de l ' en t r aves t i s semen t pa r le t t res ». Il 
a jou te d a n s une no te , d ' ap rè s H o v e r l a n t de Beau-
velaere, q u ' e n l ' année 1271, le r aves t i s sement de 
sang fut défendu en t r e conjoints a y a n t enfan t de 
légi t ime mar iage , p a r u n règ lement des t rois con
sistoires de Tourna i . Nous c royons que la d ivers i té 
des c o u t u m e s résu l te d ' u n e évolu t ion ou p l u t ô t 
d ' u n e r éac t ion se p r o d u i s a n t avec plus ou moins de 
force con t re la t r o p g r a n d e énergie du ravest isse 
m e n t de sang. La, c o u t u m e de S a i n t - A m a n d , de 
m ê m e q u e la c o u t u m e de la salle de Lille s o u m e t le 
r aves t i s semen t a u x condi t ions d ' o u v e r t u r e les plus 
s imples , elle lui fait p rodu i re les effets les plus consi
dérables . Or, à S a i n t - A m a n d , le d ro i t a s t agné : 
l ' e x a m e n du m a n u s c r i t de Valenciennes le p rouve . 
Lors de la r é d a c t i o n des sommes , au milieu du X I I I e 

siècle, le r aves t i s s emen t de sang a p p a r a î t avec tous 
les ca rac tè res de la c o u t u m e rédigée du X V I e siècle. 
Dès lors n ' a v o n s - n o u s p a s le d ro i t de conjecturer 
que l 'un i formi té a régné or ig ina i rement d a n s les 
c o u t u m e s sur les bases ge rman iques ? 

D a n s a u c u n de ses art icles, la c o u t u m e de Sain t -
A m a n d ne fait al lusion à l ' i ns t i tu t ion soeur du ra
ves t i s semen t de sang, au r aves t i s s emen t de le t t res . 
C e p e n d a n t les c o u t u m e s de T o u r n a i e t de Mor tagne 
conna i s sen t ce d o n m u t u e l en t r e é p o u x d o n t la cons
t i t u t i o n formal is te a lieu d e v a n t le t r i buna l éche-



v i nal. Le ravest issement de sang a été in t rodui t 
pour suppléer au ravest issement de le t t res , nous di t 
du Mées. Le silence de notre cou tume s 'explique-
t-il pa r ce fait qu'elle entoure le conjoint surv ivant 
sans enfant d 'une protec t ion t rès large et très 
efficace ? 

S E C T I O N III 

l'iiiiliiciicc du l'i^iiiir contuinier sur les pouvoirs 
«le disposition des conjoints et de la dévolution 
coutumière. 

Rien ne sert d 'édicter une loi, si le mauva i s vou
loir des intéressés peu t la tourner . Assurant au con
joint par de nombreux gains de survie une existence 
exempte des soucis matériels, la cou tume doit 
prendre soin d 'assurer le fonct ionnement de ses 
inst i tut ions. Sans doute le mari peu t sans incon
vénients diriger l ' adminis t ra t ion de la fortune com
mune : c'est le rôle na ture l du chef de l 'association 
conjugale. Il est peut -ê t re impruden t de lui accorder 
des pouvoirs d 'a l iénat ion susceptibles de met t re à 
néant les bonnes dispositions du législateur. Cer
taines coutumes : Douai, Lille, Chimay, r enden t le 
mari habile à vendre les propres de la femme même 
sans son consentement . N 'es t -ce pas un droi t exor
bi tant ? à la merci d 'un mari prodigue ou dissipa
teur, que devient le douaire , la vivelotte, le droit 



du conjoint d a n s la c o m m u n a u t é ? Aussi de nom
breuses c o u t u m e s des F l a n d r e s en fe rmen t d a n s des 
res t r ic t ions p lus ou moins é t ro i tes les pouvoi r s de 
d ispos i t ion du mar i . A Valenciennes , la ven te des 
biens du mar i , doi t p récéder celle des biens de la 
femme. A Cambra i , l ' a l i éna t ion n ' e s t par fa i te que 
si les d e u x conjo in ts s 'unissent pou r consentir . La 
c o u t u m e de S a i n t - A m a n d exige éga lement ce t te 
dernière condi t ion . L a ven te , la dona t ion , l ' hypo
t h è q u e , l ' a r r e n t e m e n t supposen t , pour leur val idi té , 
l ' a ccep t a t i on expresse de la femme. Afin de pro téger 
la l iber té d u consen t emen t , celui-ci est donné en 
présence de deux échevins . 

Les pouvo i r s absolus de disposi t ion repara i s sen t 
à la d isso lu t ion du mar iage . On p e u t lire dans le 
m a n u s c r i t de Valenciennes : « se a u c u n demeur re 
seul de hoirs loial et de espeus, que les biens qu ' i l a i t 
soit meube les , c a t t e s e t h i r i tages , mais qu ' i l en 
soit au se igneur en t enu re , donner les pue l t a quel-
q u o n q u e s que il veul t . . . ». L a solut ion est la m ê m e 
d a n s la c o u t u m e rédigée. Le droi t de disposer appa r 
t i en t à la v e u v e c o m m e au veuf. L ' incapac i té de la 
f emme d a n s n o t r e c o u t u m e a pou r fondement l ' in
t é r ê t du mar i : cet i n t é r ê t d i spara i ssan t , la femme 
recouvre sa l iber té . L ' idée de p ro tec t ion de la femme 
e t d ' u n e incapac i t é t e n a n t au sexe n ' e s t pas cepen
d a n t à éca r te r complè t emen t , car la veuve ou fille 
ma jeu re do i t se faire au tor i ser à con t r ac t e r p a r u n 
c u r a t e u r (advoué), m a n a n t de la te r re de Saint -
A m a n d e t qu 'e l le p e u t choisir à son gré. 



Les considérations que nous venons d 'exposer 
pour les veufs ne s 'appl iquent plus si u n enfant 
légitime est v ivan t au m o m e n t de la dissolution du 
mariage : la dévolution coutumière ent re en ligne. 
Comme le raves t i ssement de sang, la dévolut ion 
nous vient de Germanie. Merlin, dans son Réper
toire de Jurisprudence, en signale l 'existence dans le 
Braban t , le Limbourg , la Gueldre, Liège, Arras, 
Bapaume, Cambrai et Valenciennes. Il la définit 
ainsi : « c 'est un lien qui, après la mor t d ' un des 
époux, et dans le cas ou il y a des enfants, affecte 
les biens du surv ivant , de manière qu' i l ne peu t 
plus en disposer et qu' i l est obligé de les conserver 
aux enfants issus de ce mariage, à l 'exclusion de ceux 
qui pourra ien t na î t re d ' un mariage qu' i l contrac
terai t ensuite ». E n somme, l ' ins t i tut ion se combine 
avec celle du raves t i ssement de sang dont elle vient 
restreindre et corriger les effets. Elle immobilise 
et frappe d' inaliénabil i té les droits du conjoint 
ravesti . Celui-ci ne cesse pas d 'ê tre un proprié ta i re , 
mais il est pr ivé du droi t de disposer, dans l ' intérêt 
des enfants du premier lit : il n ' a plus qu 'une pro
priété démembrée , une « proprié té bridée ». Il en 
est ainsi, à Sa in t -Amand , depuis le momen t précis 
de la dissolution du mariage. Cette da te d 'ouver ture 
de la dévolut ion fut au X V I I e e t au X V I I I e siècle 
l 'objet de controverses assez vives qui on t laissé 
des t races dans le manuscr i t L : « la dévolut ion de 
tous biens est faite au profit des enfants aussi tôt 
la morte arrivée de l 'un des conjoints, suivant un 



avis du 4 janv ie r 1640 d o n n é p a r M. E t i e n n e Du-
q u e n n e Malpa ix , a v o c a t à T o u r n a y , exhibé au greffe 
d a n s des enques t e s les 19 m a r s 1726 et le 15 avri l 
1734 en la cause d 'Alex. Delr ive con t re Quenoy ». 

L a c o u t u m e é d i c t a n t leur incapaci té dans l 'in
t é r ê t des enfan t s du premier lit, ceux-ci p e u v e n t 
renoncer au bénéfice de la clause. Les formes de 
ce t t e r enonc ia t ion sont s c rupu leusemen t déter
minées . Le c o n s e n t e m e n t à l 'a l iénat ion des enfants 
ma jeur s est exprès ; celui de leur épouse s'y jo in t , 
le cas échéan t . E n cas de minor i té , l ' au tor i sa t ion 
es t judic ia i re , donnée p a r le P r é v ô t assisté de q u a t r e 
échevins ; de plus , les proches pa te rne l s e t m a t e r 
nels aff irment a u préa lab le d e v a n t jus t ice que 
l 'opéra t ion es t favorab le aux in té rê t s des mineurs . 
L ' emplo i des deniers p r o v e n a n t de l 'a l iénat ion est 
tou jours de r igueur e t la forme en est men t ionnée 
d a n s l ' ac te . A u t a n t de ga ran t i e s dest inées à sauve
ga rde r la for tune éventue l le , le droi t expectat if , la 
« gewere » ou saisine g e r m a n i q u e des enfan ts du 
premier lit. 

S E C T I O N IV 

Des secondes noces. 

H Les seconds mar iages , d i t Fer r iè re , n ' o n t j a m a i s 
é té r ega rdés f avo rab l emen t : ils son t à la vér i té per
mis , ma i s ils son t od i eux ; s u r t o u t q u a n d on s 'y po r t e 



par une passion assez aveugle pour se soustraire 
aux devoirs inviolables que la na tu r e inspire, en 
favorisant la personne que Ton épouse de la meil
leure par t ie de ses biens au préjudice de ses enfants. » 
L a cou tume de Sa in t -Amand ne t ra i te guère favo
rablement le conjoint su rv ivan t qui se laisse aller 
à un nouvel ou subséquent convoi. Le droi t contraire 
des enfants du premier lit, expectatif et la tent pen
d a n t le veuvage, se réalise et se manifeste en cas de 
remariage. La Dévolut ion s 'extériorise. L 'enfant 
réclame une pa r t , « parchon » des biens dé tenus pa r 
son au teur qui doit lui délivrer « formorture ». Quelle 
est la na tu re de cet te obligation de délivrance ? 
Du Mées y voit le résu l ta t de la dissolution d 'une 
communau té cont inuée en t re les surv ivant , le su-
perst i te, comme on dit alors, et les enfants : « tou te 
fois nos coutumes bornen t la c o m m u n a u t é en t re le 
père et les enfants au remariage , parce qu 'alors le 
père va former une nouvelle c o m m u n a u t é avec sa 
seconde épouse ; que d'ail leurs il est censé ne plus 
aimer a u t a n t ses enfants , depuis qu'i l se dispose à 
leur donner une mère é t rangère (1). » P a t o u (2) 
écrit en sens inverse : « si en cas de secondes noces, 
il est t enu au par tage , c'est une peine prononcée 
contre lui ». E n ce qui concerne la cou tume de 
Sa in t -Amand, la dernière opinion nous semble pré
férable. E n effet, l 'article 1 du chapi t re 24 énonce 

( 0 D u MEES. — La Jurisprudence du Hainaut françois, p 335. 
(2J l ' A T O U . — Commentaire sur les rout. de la ville de Lille, t . 1, p . 210. 



fo rmel lement que le dernier v i v a n t es t hér i t ier des 
meubles e t des a c q u ê t s « sans que les hoirs du pre
mier t e rminé y pu i ssen t avoir a u c u n dro i t >: ; 
l 'ar t ic le 2 du m ê m e chap i t r e déclare que d a n s l 'hy
po thèse d u r aves t i s s emen t de sang » le dernier 
v i v a n t es t hér i t ie r e n t i è r e m e n t « de tous les biens, 
hér i tages , meubles e t acquê t s . Ce sont là des ex
press ions qui ne c a d r e n t p a s avec l ' idée, la not ion 
de la c o m m u n a u t é con t inuée . P o u r nous , la solut ion 
es t p lus s imple. L a c o u t u m e de S a i n t - A m a n d ac
corde au conjoint s u r v i v a n t des a v a n t a g e s consi
dérables en cas de naissance d ' enfan t , elle les lui 
re t i re en cas de remar iage . Libéra l i té d a n s u n sens, 
r es t r i c t ion d a n s l ' au t re , ou encore si l 'on v e u t : 
l ibéral i té affectée d ' une condi t ion résolutoire , d ' une 
repr ise éventuel le . R e m a r q u o n s que la formor-
t u r e , c o m m e le r aves t i s semen t de sang, s 'exerce sur 
la masse des biens, meubles , immeub le s e t ca t eux . 
L a quo t i t é d u d ro i t diffère seule : elle est d ' u n e moi
t ié . Ceci dénonce bien le p a r t a g e égal d ' une com
m u n a u t é , d i r o n t les pa r t i s ans de D u Mées. A quoi 
l 'on p e u t r é p o n d r e : pou rquo i u n chiffre a u t r e que 
2 ? n 'es t -ce p a s t en i r u n c o m p t e égal des in té rê t s d u 
père e t des i n t é r ê t s des enfan t s ? L a c o m m u n a u t é 
n ' e s t p a s universel le à S a i n t - A m a n d , pou rquo i la 
f o rmor tu r e comprend-e l le a u t r e chose que les 
meubles e t les a c q u ê t s ? D'a i l leurs le p a r t a g e n ' e s t 
p a s égal : le pè re n ' a pas la pleine p ropr ié té des biens 
d o n t il conserve la possession e t les enfan ts sont 
nus -p ropr i é t a i r e s de la moit ié . Si on envisage les 
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biens collectivement, on peu t dire que les enfants 
du premier lit, déjà en possession d 'une moitié, 
recouvrent la pleine proprié té d 'un q u a r t à la mor t 
de leur au teur et peuven t recueillir la propr ié té du 
du dermer quar t , en cas de non raves t i ssement de 
sang, au jour de la mor t du surv ivan t et de la 
cessation de son usufruit . Lors du par tage , le père 
conserve hors p a r t sa maison d 'habi ta t ion , manable 
dit la coutume, a feumiere d i t p i t to resquement le 
manuscr i t de Valenciennes. La seconde femme deve
nue veuve elle-même peu t réclamer « son lit estoffé 
et ses plus vailliables accoustremens servans a son 
corps et chief ». Ce sont d'ailleurs des mesures d 'hu
mani té . Afin d 'évi ter des dé tournements frauduleux, 
les proches des enfants peuven t obliger le père ou la 
mère à déclarer sous la foi du serment que le par
tage a por té sur tous les biens. La l iquidat ion doit 
être terminée dans le délai d ' un an, sinon tous les 
biens t rouvés en possession du conjoint remarié 
passent aux enfants. Ceux-ci, une fois la formorture 
délivrée, on t u n droi t complè tement épuisé e t qu 'un 
troisième ou subséquent mariage ne saurai t faire 
revivre. Toutes ces dispositions sont de droi t très 
ancien et se rencont ren t dans le manuscr i t de 
Valenciennes (folio 17 r°, 18, 19 r°) : l 'origine ger
manique en est certaine. 



C H A P I T R E IX 

De l'affrérissement. 

P a r su i te d u jeu n o r m a l de nos ins t i tu t ions cou-
tumiè res , les en fan t s du premier lit sont générale
m e n t p lus favorisés de la for tune . Le con t ra i re es t 
c e p e n d a n t de n a t u r e à se p résen te r : l ' appor t consi
dérab le de la seconde femme, la prospér i té des 
affaires p e u v e n t renverser la proba l i té . D a n s ce 
cas, telle est la faveur prodiguée pa r no t re c o u t u m e 
aux enfan t s du p r emie r lit qu 'el le é tab l i t à leur in
t en t i on u n e i n s t i t u t i o n des t inée à les élever pécu
n i a i r emen t au m ê m e r a n g que leurs demi-frères ou 
demi - sœurs . Ce t t e ins t i tu t ion , c 'est d ' une expres
sion p a r l a n t e Vaffrérissement. P a r elle, il n ' y a p lus de 
d i s t inc t ion de l i ts , il n ' y a plus de privi lège de nais
sance e t la c o u t u m e ne conna î t p lus que des frères 
ge rmains auxque l s s ' appl ique la loi du concours e t 
d u p a r t a g e égal. Merlin, Répertoire de Jurispru
dence, en d o n n e ce t t e défini t ion : « c 'est une double 
a d o p t i o n qui fai t en t r e r les enfan ts d ' u n second li t 
d a n s la famille d u conjoint décédé e t ceux du p re 
mier l i t d a n s la famille de l ' époux ou de l 'épouse de 
leur pè re ou mère s u r v i v a n t ». Chose e x t r ê m e m e n t 



remarquable ! F adopt ion, ce t te ins t i tu t ion du pu r 
droit civil, inconnue de notre droi t coutumier an
cien, la cou tume de Sa in t -Amand la possède au 
moins dans une de ses var iantes . Le po in t a re tenu 
l ' a t ten t ion de Merlin : « Cette espèce d ' adopt ion 
est fort en usage en Allemagne où elle est désignée 
par les mots unio prolium. Mais en France , nous 
n ' avons qu 'une coutume qui en par le : « c'est celle 
de Sa in t -Amand en Flandres ». 

Ceci s 'explique cependant . A mon sens, l 'origina
lité qui se manifeste ici n 'es t que la suite et la 
conséquence de l 'originalité manifestée antér ieure
ment . La cou tume de Sa in t -Amand est peut -ê t re 
la coutume où les dispositions sur les secondes noces 
ont le plus d 'ampleur , où la formorture a le plus 
d 'é tendue, faut-il s 'étonner d 'y t rouver , jouan t le 
rôle de correctif, l 'affrérissement. Le droi t ger
manique s'est déformé en passan t dans les coutu
mes de F landre , il s'est ma in tenu presque tel dans 
la coutume de Sa in t -Amand qui a conservé l'affré
rissement. Ce qui milite en faveur de la pure té 
de la transmission, c'est que les formalités du 
con t ra t d'affrérissement usitées au X V I e siècle 
sont exigées déjà par les sommes du manuscr i t de 
Valenciennes : « se aucun fait convenanche d'enfans 
afrarir, elle doit estere faitte par le consail des 
proximez ou de 4 eschevins, car se aucun met 
enfans sans plus hors de son pain, il y doit avoir 
au moins 4 eschevins... . » De même les deux con
ditions requises par la cou tume rédigée sont la 



passa t ion du c o n t r a t d e v a n t les officiers de l ' abbé 
e t l 'avis favorable des proches . L ' a u t o r i t é du juge 
es t nécessaire : le p r é v ô t assisté de q u a t r e échevins 
d o n n e la sanc t ion au con t r a t . De son côté le conseil 
des proches pa t e rne l s e t ma te rne l s doi t affirmer 
p r éa l ab l emen t d e v a n t la jus t ice que l'affrérisse-
m e n t est ut i le a u x en fan t s de premières noces. 
Merlin fait su ivre ce t t e deux ième condi t ion de ce t t e 
réflexion : « ces condi t ions ne pa ro î t ro ien t p o u r t a n t 
pas nécessaires, si les enfan t s que l 'on voudro i t 
affrérir é to ient majeurs ». Elles m e t t e n t en t o u t 
cas en pleine lumière la base e t le fondement de 
l ' i ns t i tu t ion : l ' in té rê t des enfan t s du premier lit (1). 

(1) B R I S S A U D . — Précis d'histoire du droit français, p. 1191 , citant la 
coutume de St-Amand, semble avoir méconnu le véritable caractère de 
l'afFrérissement : « Cette pratique avait l'avantage de maintenir le patri
moine familial dans le statu quo ; elle dispensait d'un partage qui pouvait 
causer un grand préjudice au parens binubus sans profiter aux enfants... ». 



C H A P I T R E X 

De certains droits de fiscalité à Saint-Amand. 

A l 'exemple du manuscr i t de Valenciennes, not re 
coutume, chap. 29 et dernier por te du chaussiage, 
du pontenage, du vinage e t de l 'afforage. C'est pa r 
l 'examen de ces divers droi ts seigneuriaux que nous 
terminons ce t ravai l . 

Le cauchiage ou chaussiage, c 'est l ' impôt des 
chaussées, des routes . Celui qui les utilise est rede
vable d 'une certaine somme qui représente en par
tie sa p a r t contr ibutoire dans leur entret ien. A 
Sa in t -Amand le droi t de chaussiage est donné en 
ferme e t l 'adjudicataire se charge de le percevoir. 

A côté de la ferme, l ' abbaye p ra t ique aussi le 
système de la régie. Les préposés du seigneur 
abbé recouvrent les droi ts de pontenage , de vinage 
et d'afforage. 

Tous les véhicules qui passent sur le pon t de 
Scarpe doivent le pontenage. Tou tes les mar
chandises qui pénè t ren t dans la ville sont frappées 
du droi t de vinage, a moins cependan t qu'elles 
n ' appar t i ennen t ou ne soient destinées à des bour
geois. Les récoltes, les armures , les ha rnachemen t s 



de guer re , les bagages de noces en son exempté s . 
Le c o n d u c t e u r qui v e u t se sous t ra i re au p a i e m e n t 
pa r la violence encou r t une a m e n d e de 60 sols 
parisis . 

L a c o u t u m e rédigée e t le m a n u s c r i t de Valen
ciennes (folio 24) s ' é t e n d e n t c o m p l a i s a m m e n t sur 
les ca rac tè res d u d ro i t d 'afforage. A v a n t d'afforer, 
il faut pouvo i r vendre . Or, à S a i n t - A m a n d la ven te 
des boissons n ' e s t p a s l ibre e t pe rsonne ne p e u t y 
ouvr i r u n déb i t de boissons sans l ' au to r i sa t ion du 
seigneur. Nous r e m a r q u o n s que la p l u p a r t des re
quê tes adressées à ce t t e fin au Révérendiss ime 
pré la t i n v o q u e n t cet a r g u m e n t jugé d ' u n g r and 
poids que la salle de déb i t se t r o u v e sur le passage 
des pèler ins ! E n F r a n c e , t o u t e s les rou tes m è n e n t 
à Pa r i s , à S a i n t - A m a n d , t o u t e s les rou tes m è n e n t 
au lieu dé pèler inage. L ' a b b é d 'a i l leurs ne se laisse 
p a s t ou jou r s fléchir p a r u n e soll ici tude aussi désin
téressée e t il lui a r r ive de re je ter la « r e m o n s t r a n c e ». 
P la ignons les p a u v r e s pèler ins souffrant cruelle
m e n t de la soif d a n s les déser t s b r û l a n t s qui avoi-
s inent S a i n t - A m a n d , si loin de l ' abbaye hospi
ta l ière . 

Le t ave rn i e r a m a n d i n o i s es t en possession de 
son b reve t . I l a p lacé en évidence son enseigne 
a l l échan te : s'il v e u t exercer sa profession sans 
encour i r l ' a m e n d e de 14 sols, il do i t encore faire 
afforer son vin. « Afforer, d i t du Cange (1), c 'est 

(i) Du G A N G E . — Glossaire. 



vino pretium ponere, e t ce t e rme dérive de feur qui, 
en vieux français, est synonyme de pr ix e t de pro
port ion ». Le p révô t affore en le présence de 4 
échevins « pour le moings» (1). D 'après la cou tume, 
ces magis t ra t s perçoivent « un lot de vin de chascune 
pièce afforee et leur servi teur demy lot » et impri
men t sur le fût le poinçon qui sert au tavernier 
de justification pour l ' acqu i t t emen t du droit . 
Si le déb i t an t vend le v in à un prix exorb i tan t , 
et il est exorb i t an t du m o m e n t qu' i l excède la 
prisée, il peu t ê t re condamné à 14 sous d ' amende 
et à la fermeture de son établ issement p e n d a n t u n 
an. Lorsque le vin est t rouvé impropre à la con
sommation, la futaille est effondrée et le vin ré
p a n d u sur la chaussée devan t la demeure. 

Le droi t d'af forage se perçoit en na ture . Le fût 
de vin qui passe sur la Scarpe subit un prélève
ment de 8 lots. Le fût de vin qui pénèt re dans la 
ville doit 4 lots, mais s'il a une des t ina t ion plus 
éloignée, il est exempt du droit d'af forage et ne paie 
que le vinage. Le forain qui achète une pièce de 
vin déjà afforée profite de l 'exemption, de même 
le bourgeois qui possède du vin pour sa consom
mat ion familiale. 

La cou tume ne parle que de ces qua t r e impôts 

(i) Ce chiffre de quatre échevins ne serait pas pour nous étonner, même 
en matière d'afforage, s'il n'était considéré comme un minimum. C'est le 
chiffre normal requis pour la validité des oeuvres de loi en Flandre et a 
Saint-Amand. 



indi rec ts . I l en es t d ' a u t r e s év idemmen t . E n ce 
qui concerne le d ro i t de vacque lage , nous signalons 
u n cur ieux procès d o n t la re la t ion complè te forme 
à elle seule t o u t le regis t re F F . 14 des archives 
munic ipa les de S a i n t - A m a n d . L a lecture de quelques 
e x t r a i t s renseigne suf f i samment sur le fonct ionne
m e n t e t l e ' m é c a n i s m e de cet i m p ô t p ropor t ionne l 
sur déc lara t ion . Les pa r t i e s en présence é ta ien t 
J . - B . Leg rand , censier de Lecelles et Charles e t 
F ranço i s Télu, ad jud ica ta i res de la ferme des 
m e n u s i m p ô t s et vacquelage , l ' abbé e t le Magis t ra t 
de S a i n t - A m a n d , i n t e r v e n a n t . 

Voici les fai ts de la cause : « P ier re -François 
Macare, emp loyé à la ga rde et conserva t ion de la 
ferme des m e n u s i m p ô t s e t vacque lage de no t re 
ville e t général i té de S a i n t - A m a n d , auro i t é té in
formé que ledit J e a n - B . L e g r a n d avo i t vendu et 
l ivré les co t tes de laines de son t r o u p e a u de m o u t o n s 
sans en avoir p a y é les dro i t s à l ad i t t e ferme, ni 
en avoir fait sa déc la ra t ion , p o u r q u o y ledit em
ployé se seroit r e n d u chez ledit Legrand et lui 
au ro i t d e m a n d é a m i a b l e m e n t s'il vouloi t faire sa 
déc la ra t ion de ses co t tes de laine e t du pr ix qu ' i l 
les avo i t v e n d u ; qu ' i l avo i t déclaré que n o n ; 
que sur le refus e t f raude manifes te , ledi t Macare 
au ro i t déclaré le p ré sen t procès-verbal , le con tenu 
d u q u e l il offroit affirmer vér i t ab le p o u r servir 
e t valoir en jus t ice ce qu ' i l appa r t i end ro i t , lequel 
procès-verba l avo i t é té affirmé sincère e t vé r i t ab le 
p a r ledit employé ». 



Condamné en première instance par le prévôt 
le 2 septembre 1758, J . -B . Legrand appela de la 
sentence devan t le par lement de F landre , séant à 
cet te époque en la ville de Douai . I l fit valoir cet 
a rgument « qu'il avoi t vendu à la livre des cot tes 
de laine lavées e t qu 'en ce cas le droi t n ' é ta i t pas 
dû ». La lecture du document mont re en réalité, 
et c'est là le côté très in téressant de la question, 
que le procès a sa principale cause dans les heur t s 
continuels que cause aux hab i t an t s des campagnes 
une imposit ion tout à fait vexatoire en la forme. 
Ju r id iquemen t le pa r lement de F landre ne pouva i t 
admet t r e la pré tent ion de J . - B . Legrand. Suit le 
dispositif de l 'arrêt : « La Cour en met l 'appella
t ion au néant , ordonne que la sentence dont il a 
été appelle sort ira effet, condamne Pappel lant à 
l 'amende et aux dépens de la cause d 'appel , et en 
t a n t que touche la nulli té des exploits don t il s 'agist 
au procès, a mis et met les part ies hors de cour e t 
de procès sans dépens à cet égard ; mendons au 
premier notre huissier sur ce requis de faire pour 
l 'exécution du présent ar rê t tous exploits de just ice 
deu et raisonnables, de ce faire ce donnons pouvoir . 

Donné à Douay , en Par lement , le 19 juin, l 'an de 
grâce 1770 et de not re règne le 4 5 e (Suivent les 
signatures). 



C O N C L U S I O N 

Le m o m e n t es t venu d ' exp r imer l ' impress ion 
généra le q u ' a p r o d u i t e sur no t r e espr i t l ' examen 
de la c o u t u m e de S a i n t - A m a n d . Nous serons bref, 
affirmatif seu lement au débu t . 

L ' idée qui se dégage en évidence, n e t t e m e n t , 
c 'est u n e idée de pa r t i cu la r i sme . Le droi t cou tu 
mier de la Châtel lenie de S a i n t - A m a n d se dis
t ingue pa r des ca rac tè res assez t r anchés du droi t 
cou tumie r des régions voisines du H a i n a u t e t 
m ê m e de la F l a n d r e . 

Les r é d a c t e u r s du Cahier des « p la in tes , doléances, 
r e m o n t r a n c e s et v œ u x du T i e r s - E t a t de la ville 
de S a i n t - A m a n d e t des villages » l ' ava i en t dé jà 
r e m a r q u é p u i s q u ' à l ' appu i d ' une d e m a n d e d 'érec
t ion d ' u n e p r évô t é royale en la ville, ils i nvoqua i en t 
« ses c o u t u m e s e t usages différens t o t a l e m e n t de 
ceux de la F l a n d r e » (1). 

C e p e n d a n t l 'origine est c o m m u n e : le be rceau 
des in s t i t u t ions ju r id iques du N o r d se t r o u v e en 

(l) Arch. com. de Saint-Amand. AA-2, f. 63. 



Germanie. C'est peut -ê t re à Sa in t -Amand que cet te 
filiation se manifeste avec le plus de relief, les 
clauses de la cou tume rédigée ont conservé l 'em
preinte originaire avec une pure té remarquable . 
Tandis que les au t res cou tumes évoluaient , se déve
loppaient en s ' a d a p t a n t aux besoins des lieux et 
des t emps et pa r là se déformaient , la cou tume de 
Sa in t -Amand restai t elle-même et, à l 'époque de 
sa rédaction officielle, elle reprodui t encore les 
dispositions archaïques du X I I I e siècle conservées 
par les Sommes du manuscr i t de Valenciennes. 
Ainsi s 'expliquent n o t a m m e n t les amendes nom
breuses au t aux peu élevé parce qu ' anc i en ; le 
compte des délais pa r nui t ; l 'absence de la repré
senta t ion ; l 'absence de la prescription. Ainsi s'ex
plique ce régime mat r imonia l spécial, au raves
t issement de sang très large tempéré pa r la Dévo
lution coutumière. Ainsi s 'explique l 'Affrérissement. 

Cette originalité nous mont re Sa in t -Amand 
comme une des régions ou est venu se réfugier le 
droi t germanique en recul et où il a soutenu victo
r ieusement les assauts du droi t romain poursu ivan t 
sa marche t r iomphan te . Pourquoi le droi t germa
nique, à la base de toutes les coutumes de F landre , 
a-t-il pu résister avec succès à Sa in t -Amand ? 
Pourquoi cet te s tagnat ion du droit à coup sûr 
très intéressante? L 'hés i ta t ion est permise. Peu t -
être nous permet t ra - t -on de hasarder une t imide 
conjecture ? La cause profonde ne réside-t-elle 
pas, t ou t au moins en par t ie , dans l 'organisat ion du 



g o u v e r n e m e n t de S a i n t - A m a n d . S a i n t - A m a n d est 
p a y s d ' a b b a y e . L ' a b b é , seigneur e x t r ê m e m e n t puis
san t , c ra in t e t respec té , a réussi p e n d a n t des siècles 
à m a i n t e n i r le p a y s sous une d o m i n a t i o n e x e m p t e 
de t roub les e t de secousses pol i t iques . L ' é t a t so
cial r e s t a n t sens ib lement le même , l ' é t a t des te -
nures sub i ssan t p e u de c h a n g e m e n t s , faut-i l s'é
t o n n e r b e a u c o u p de l ' é t a t s t a t ionna i r e de la légis
la t ion c o u t u m i è r e de S a i n t - A m a n d en Pévèle ? 

Vu le 2 2 Février 1907 . 
LE PRÉSIDENT DE LA THÈSE. 

P . C O L L I N E T . 

Vu : 
L E D O Y E N , 

Pour le Doyen empêché 
L'Assesseur, 

C. MOl'GHET. 

Lille, le 23 Février 1907. 
Vu et perynis d'imprimer 

Le Recteur. 
(i. LYON. 
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