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La prospérité d 'une nation maritime et l 'enrichissement des "grands 
marchands", armateurs et hommes d'affaires, n'étaient pas seulement, en 
Méditerranée et a la fin du Moyen Áge, le fruit des longs voyages en Ori
ent, autrement dit du commerce des épices. 11 semble que, par goOt de 
l'exotisme, l'on ait beaucoup exagéré les profits qu'apportaient les relations 
avec les comptoirs du Levant. Que représentaient ces épices, le poivre et 
les autres condiments et meme le sucre, et méme la soie, dans le chiffre 
total des transactions d'une grande métropole marchande, telles que Genes, 
Florence ou Barcelone, ou meme Venise? L'essentiel des affaires et des 
bénéfices n'était-il pas plutót lié aux trafics de produits alimentaires tres 
ordinaires et des textiles? Ceci amene a considérer, avec davantage d'atten
tion, les échanges intérieurs a l 'Occident méditerranéen. Dans ce secteur, la 
facade proprement francaise, celle du Languedoc, entre le Roussillon et la 
Provence, présentait certainement, aux XIVe et XVe si�cles, une notable 
original ité. En premier l ieu, h I 'opposé d 'autres régions maritimes, celle-ci, 
de Narbonne a Montpellier et Aigues-Mortes, ne se trouvait pas sous la 
domination économique, exclusive ou quasi, d 'une tr�s grande "république 
marchande", disposant de ressources financi�res et humaines considérables. 
D'autre part, circonstance politique déterminante, c'était la premiere "fe
nétre" royale sur la Méditerranée, héritage déjA lointain des territoires 
conquis, contre le comte de Toulouse et le roi d 'Aragon, lors de la croisade 
dite "des Albigeois". Les rois de France s'employaient alors a consolider 
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510 JACQUES HEERS 

leurs positions et a promouvoir un nouvel essor économique. Fondée pour 
assurer un emharquement convenahle aux pélerins vers la Terre Sainte, 
puis port d'ancrage des navires de saint Louis, Aigues-Mortes est, au fil 
des ans, devenue, un véritable port international, tete de ligne parfois de 
trafics lointains. II est hors de doute que cette fortune doit beaucoup aux 
circonstances et aux actions politiques. 

La situation s 'averait particulierement favorable. Les interminables 
contlits entre Catalans et Provencaux ou Génois, reflets de rivalités déja 
anciennes, entretenues et renforcées par la compétition pour le royaume de 
Naples, ont permis souvent aux ports du Languedoc de s'imposer comme 
des refuges ou des intermédiaires plus sOrs. 

En temps de paix m�me, aller de Génes a Barcelone, soit par le 
travers du Golfo du Lion, soit par une navigation au plus pres des cótes, 
comportait de sérieux risques. Une forte escadre génoise, formée de plu
sieurs grosses nefs armé�s pour attaquer Barcelone, en fit, en 1466-146 7, 
la dure expérience. Partis de Noli, sur la Riviera ligure de Ponante, a la 
mi-octobre, les navires, dispersés par la temp�te, furent incapables de
doubler les iles d'Hyeres et se trouverent obligés de faire reHlche a Toulon.
Ensuite, les vents contraires leur interdirent d'entrer dans les ports de Sant
Feliu de Guíxols et de Barcelone. L'expédition fut un fiasco total; au re
tour, les vents soufflaient toujours et il subirent encore de lourdes pertes 1•

En temps de paix aussi, les barques, galées ou nefs de chaque 
nation se heurtaient souvent aux mauvais vouloirs des nations concurrentes 
qui prétendaient imposer des monopoles, des contróles ou des taxes abusi
ves. Le 18 septembre i359, le roi d'Aragon confirmait aux hommes de 
Collioures le droit de percevoir la "leude de Collioures". Tous les navires 
de Provence, Génes et Pise, passant dans le "leudaire de Collioures" ("lez
darium Coquiliberi"), en vue du rivage et m�me en haute mer, entre la cóte 
de Catalogne et les Baléares, devaient acquitter ce droit. Des agents de 
perception furent installés a Valence, Tortosa, Majorque, Barcelone et 
Aigues-Mortes. 11 est aisé d'imaginer que c'était une source de conflits 

1
M. DEL TREPPO, / mercanti caralani e l 'esptmsione dt:'lla Corona d 'Aragona nel seco/o 

XV, Napoli, 1973, pp. 412-413, qui cite Antonio GAU .. .O, Commenrmius de Genuensium 
m,u-irtima c/asu in Barchinmiem.es expedira anno MCCCLXVI, éd. E. PANDIANO, in

MURATORI. "Rcnam ltalicarum Scriptores", XXIII/:! parte l, 191 L pp. 1-20. 
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ENTRE GENES ET BARCELONE 511 

aussi nombreux qu'interminables, de refus de payer, de confiscation des 
marchandises, de contestations et de proces2

•

Du fait des guerres et de la piraterie, ou de simples querelles pri
vées, les transports maritimes étaient soumis � de constantes menaces. Les 
relations par mer entre Genes et Marseille d'une part, et la Catalogne de 
l'autre, ont beaucoup souffert de cette situation quasi chronique, qui impli
quait de grosses pertes d'argent et forcément de graves surplus de frais. Au 
xv

e siecle, la guerre entre le royaume d' Aragon et le comte de Provence, 
pour la conquéte de Naples, sévit pendant de longues décennies. Ce conflit, 
toujours soutenu par les rivalités d'intérets entre les deux métropoles, 
Marseille et Barcelone, s'est, � plusieurs moments, aggravé du fait des 
alliances, en particulier celle de Génes du cóté angevin. Le sac de Marsei
lle en 1423 par la flotte aragonaise au retour de Naples, les navires coulés 
dans le port, toutes les instal1ations et les chantiers, les entrepOts et les 
marchés détruits, les maisons incendiées, les hommes d'affaires en fuite et 
les négoces interrompus pendant des mois marquerent une rupture décisive 
dont les effets se firent sentir tres longtemps. Ceci d'autant plus que, huit 
ans plus tard, en 1431, une seconde tentative contre le port et la ville ne fut 
repoussée que de justesse, grace a la réquisition de plusieurs navires de 
commerce, prets h partir pour l 'Orient. Cette guerre Aragon-Provence et 
les exigences du duc d' Anjou désireux d'armer de fortes expéditions contre 
Naples firent que, h une époque ou Marseille reconstituait ses forces et se 
voulait A nouveau présente sur lt!s grands itinéraires internationaux, ses 
galées et ses nefs n'étaient pas régulierement disponibles car trop souvent 
réquisitionnés par le prince. De plus, cette guerre et ces attaques contre la 
ville engendrerent de séveres représailles et donnerent de merveilleuses 
occasions aux capitaines pirates d'exercer leurs méfaits. Pour les Proven
�aux et les Génois ce fut alors une véritable industrie, presque toujours 
dirigée contre les Catalans. Les Marseillais attribuaient toute la responsahi
lité de leurs ruines, en 1423, non au roi d' Aragon et, d'une fac;on générale, 
� tous ses sujets, mais essentiellement aux armateurs et aux marchands de 
Catalogne. lis y voyaient non une entreprise seulement militaire, poursuivie 
dans un but stratégique, mais une opération de caractere économique pour 
abattre une concurrence. Sans doute, n'avaient-ils pas completement tort. 

2G. ROMESTAN, Les relarions commercial,:s en/re Pe,pignan el fo Ligurie aux X/Ve el XVe
siecles, "Congrcsso Storico Liguria-Catalogna", Bordighcra, 1974, pp. 361-375; B. LAJNÉ, La 
vie économique et socia/e a Col/ioures de l 3(j() el 1490, Paris, Thesc de l'École des Chartcs. 
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512 JACQUES HEERS 

En tout cas, ils n'incriminaient généralement que les "Catalans" auxquels 
ils réservaient toutes leurs vindictes. Longtemps apres 1423, les notaires de 
Marseille, dans leurs actes les plus sérieux mémes, écrivaient toujours "ces 
chiens de Catalans" pour designer les gens de Barcelone ou des autres ports 
de la cote plus au Nord3

• 

Les attaques des pirates, Proven�aux ou Génois, contre les navires 
Catalans en haute mer ou dans les ports, déj� nombreuses avant 1423, 
prirent ensuite une ampleur étonnante4

• Des patrons armerent leurs navires 
exclusivement pour la course, soit pour leur propre compte, soit au service 
du duc d' Anjou, comte de Provence. En 1450 ou 1451, un Génois ou un 
allié des Génois que le notaire appelle "Anechinus corsus", interceptait des 
vins chargés en Cal abre qu 'un navire et un marchand de Perpignan condui
saient "au camp du roi d'Aragon" 5

• D'autres allaient attaquer, non les 
armées du roi ou leur ravitaillement, mais les navires marchands inoffensifs 
et les populations du littoral. L'année 1451 fut aussi celle de la premiere 
grande expédition du chef pirate Audinet qui, capitaine d 'une "galeota" de 
quinze bancs, armée a Marseille et Port-de-Bouc, alla attaquer Rosas. En 
1454, avec une galeota et un brigantin, i1 s'emparait, sur les cotes de la 
Catalogne, des barques de p�cheurs et, l'année suivante, associé a deux 
autres patrons de galeres, dont un Grimaldi de Genes, il prenait, par un 
coup d'audace, une caravelle juste arrivée de Majorque et ancrée daos le 
port de Barcelone; navigant plus au Sud, il débarquait ses hommes a Salou, 
l 'emportait sur les défenses apres de durs combats et faisait mettre la ville
au pillage. Finalement, la gal�re armée par Barcelone, sous le commande
ment de Ramon Guerau, attaqua les navires corsaires, s'emparant de deux
d'entre eux et conduisant � Barcelone de nombreux prisonniers; mais Audi
nat s'était échappé. Les memes années, les Catalans durent aussi se garder
d'un corsaire tlorentin, Perozzo dei Pazzi, qui combattait sous la banniere
de René d' Anjou; lui aussi fut défait lors d'un combat naval par les deux
navires armés par Barcelone, commandés par J aume Bertran; prisonnier,
Perozzo mourut peu apres, vraisemblablement exécuté. Le célebre corsaire
génois, dit "Scarinxo", qui avait attaqué Blanes et Sóller, dans l'ile de

3Sur tout ceci: E. BARATIER et F. REYNAUD, Histoire du Commerce de Marseille, 111
(1291-1480), Paris, 1951, pp. 32:!, 517-529. 

4/bidem, pp. 138, 195, notes 3 et 4. 
5Archivio di Stato di Gcnova (par la suite: ASG), Notaio Risso Baromco, filza 2, acle

258.
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Majorque en 1457, puis lancé une autre expédition en fevrier 1459, et le 
Florentin Martello qui avait capturé, en 1459, dans le port de Tarragone la 
galere de l'archeveque, se sont tous deux mis, en 1460, au service de René 
d' Anjou pour une entreprise hasardée contre Naples, la Sicile et la Sar
daigne6 . 

Cependant, la piraterie était tout autant le fait de simples navires 
marchands; leurs patrons, Proven�aux ou Génois, estimaient que tout bati
ment catalan vulnérable était bon � prendre et ils ne manquaient pas une 
occasion d'accroitre ainsi leurs profits. A Genes, en 1454, un témoin rap
porte par devant notaire que quatre patrons de navires génois qui navigaient 
en convoi ('' in conserva") in partibus Catalonie se sont emparés, évidem
ment sans aucun mal, d'un petit navire ("naviculum") des Catalans. Ce ne 
devait pas etre une forte prise puisque l'un des capitaines cede sa part 
contre une piece de velours et un vetement7. L'opération s'inscrivait dans 
une sorte de routine. 

Bitm entendu, les Catalans armaient eux aussi pour la course ou 
saisissaient toute honne fortune au cours de leurs voyages d 'affaires. lis 
s'en prenaient a tous ceux qu'ils considéraient comme leurs ennemis, ou 
soupc;onnaient de l 'etre, ou faisaient mine de le croire. Les notaires de 
Marseille8 et de Genes ne cessaient de recevoir des plaintes des patrons de 
navires et des marchands attaqués sur leurs routes et dépouillés de leurs 
cargaisons par des pirates de Catalogne. Ceux-ci étaient partout présents, 
partout dangereux, sur tous les itinéraires et dans tous les secteurs de la 
Méditerranée occidentale, si bien que les barques, et méme des batiemnts 
plus importants, ne se trouvaient nulle part h l'abri. En fevrier 1450, un 
navire génois était capturé par une fuste catalane in partibus Corsice9

; et, 
la meme année, deux navires hasques loués par un négociant génois habi
tant Lisbonne, Cosmo Lomellini, pour aller de Séville h G8nes, étaient 
interceptés et ramenés � Barcelone a nave una Catalanorum armata1° . 

Puis, l'année suivante, ce fut un navire de Camogli qui, ayant chargé du 

6
Sur tout ce qui préccde: N. Cou. JtJllÁ, A!lpecws del corso calalán y del comercio 

internacional en el siglo XV, "Estudios de H isloria Modema", IV ( 1954). 
7 ASG, Notaio Antonio di Fazio, filza 18, acle 95.
8E. 8ARA'l1Ek et F. REYNAUD, Histoire du commerce, pp. 321-322.
9ASG, Notttio Antonio di Fazio, tilza 13, acle 109.

IOASG, Notuio Loggiu Giovnnni, filza 1, acles 106, 135, 146.
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514 JACQUES HEERS 

vin daos les Pouilles, pour Rome et Génes, fut pris par deux fustes de 
Catalans au large de la Maremme toscane11

• 11 était de parfaite notoriété 
que les patrons de Biscaye louaient tres souvent leurs services a des négo
ciants Génois et les Catalans, naturellement bien renseignés, n'hésitaient 
pas a arréter et a visiter ces navires. C'est ainsi qu'ils s'emparerent d'une 
autre nef des Basques qui, pour le compte d'un homme d'affaires de Milan 
établi a Génes, portait 139 pondi de pastel a Valence12

• 

Les notaires génois permettent de connaitre, pendant deux ou trois 
ans quelques unes des attaques du plus célebre de ces pirates catalans, 
Bernat Vilamarí. En 1456, ses gal�res arrétent, tres loin de leurs bases, 
pr� du Monte Argentario dans l'Adriatique, une "sagita" de Génes13

• Peu 
de temps apr�, Vilamarí, commandant d'une flotte de huit galeres et une 
fuste, capturait un b!timent galicien qui portait des grains et des fromages 
de Sicile a Génes; plus encare deux navires basques qui se trouvaient sur sa 
route14

• Et les grains, chargés en mai 1458 a Sciacca et a Agrigento furent 
pris alors que la nef de Biscaye qui les conduisait a Genes approchait vrai
ment du but, étant pres de Portofino15

• Vilamarí, pourtant, n'agit pas en 
hors-la-loi mais en corsaire au service de son roi. 11 ménage certaines 
alliances: Alfonso de Lugo, bien connu pour sa participation financiere aux 
expéditions castillanes dans 1' Atlantique et a l'exploitation marchande des 
tles Canaries, vint témoignet pour dire que Vilamarí, qui avait pris h Ville
franche son batiment armé� Sanlucar de Barrameda, l'avait dédommagé de 
tous ses frais et lui avait restitué ses marchandises16

• 

* * *

En fait, la piraterie dépassait tres largement le cadre du simple 
contlit politico-militaire entre Aragon et Anjou-Provence-Genes. Tous les 
capitaines disposant d'un bon batiment bien armé, tous les chefs de parti 

11ASG, Notaio Antonio di Fazio, filza 13, parte 2, actes 189, 254.
12ASG, Notaio Risso Baromeo, filza 5, parte 2, actc 55.

13ASO, Antonio di Fazio, filza 16, parte 2, actcs 195, 197, 200. Sur les nombreuses
campagnes des piratea, M.T. FERRER I MALLOL, Els corsaris castellans i la campanya de 
Pero niño al Mediterrani (1404), "Anuario de Estudios Medievales", 5 ( 1968), pp. 265-328. 

14ASG, Notaio Branca da Bagnam, filza 13, parte 2, acle 57. 

15ASG, Notaio Obcrto Foglietta, filza 5, parte 2, acle 278. 
16ASG, Notaio Andrea Cairo, fil7..a 18, acte 43. 
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exclus de leur ville ou rebelles a leur souverain, tous les aventuriers capa
bles de rassembler un équipage pouvaient s'adonner a la course, attaquer 
les barques ou les navires mal défendus, bloquer un port sans grandes 
défenses et y débarquer, puis aller vendre sans aucune difficulté les pro
duits de leurs rapines sur des marchés de complaisance, plus ou moins 
clandestins. 

Le correspondant de Datini a A vignon évoque, en 1393-1394 et en 
cinq lettres differentes pour le moins, les méfaits des trois nefs espagnoles, 
commandées par Francesco delle Scalze, corsaire redoutable: "Dans ces 
mers de Provence, a Toulon, sont venues les trois nefs castillanes qui ont 
fait tant de mal du cóté de Majorque; il y a dessus cinq cents combattants 
au moins, si bien que nul navire ne peut se défendre d'elles. Que Dieu les 
engloutisse! 17

• Peu apr�s, ce chef pirate, poursuivi par une flotte génoise, 
trouvait refuge dans le port de Marseille et les Marseillais refus�rent de le 
livrer: "On pourra dire désormais que Marseille est le repaire des bri
gands! " 18• 

L'exil fut, en ces temps-1�, � l'origine de bien des vocations de 
pirates. Nombre de chefs aventuriers, écumeurs des mers, étaient des rebe
lles, des hors-la-loi ou des marginaux, qui avaient fui leur cité, qui ne 
reconnaissaient plus aucune autorité, mais bénéficiaient tout de méme de 
nombreuses complicités. Contre eux, les princes ou les consuls des villes 
marchandes ne pouvaient pas grand chose; en tout cas, c'est ce qu'ils ré
pondaient aux plaintes qui, sans cesse, aftluaient devant leurs tribunaux. 
Plusieurs Pisans et Florentins, au mois de septembre 1457, protest�rent, a
Génes, contre la violence et les pertes dont ils avaient souffert du fait de la 
capture d'un navire de Pise par le fameux corsaire Bartolomeo Aycardo de 
Porto Mauricio, autrement dénommé Scarinxo. Sur ce navire, les mar
chands avaient chargé a Palerme des fromages et du beurre pour, au total, 
6.000 ducats d'or. Ces marchandises capturées ont été vendues a Savone et 
� Génes ... ce qui n'empéche pas le Doge et les Anziani de la ville de Genes 
de répondre qu'ils n'y peuvent rien; cet homme, ce Scarinxo, est certes né 
en Ligurie, mais il a élu domicile en Provence. La méme réponse fut adres-

17R. BRUN, Annales avignonnaises de Datini, "Mémoires de l'lnstitut Historique de
Provencc", XII (1935), lcllre du 16 avril 1393. 

18/bidem, lettres des '27 mai et 12 juin 1393, 16 avril 1394. 
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sée au roi du Portugal qui, lui aussi, s 'était plaint et demandait répara
tions19. Ce Scarinxo n'était évidemment pas le seul a servir de cette facon. 
Pour les m�mes années, les chroniques génoises ne manquent jamais de 
conter l'étonante aventure de Paolo Fregoso, Archeveque et, un moment, 
doge de Genes, personnage déja quelque peu turbulent, il fut chasé de la 
cité en 1466 par une des émeutes toujours provoquées par les conflits entre 
les Fragosi et les Adorni. En prenant le fuite, il s'empara de quatre grosses 
nefs, navires marchands de forts tonnages, ancrées dans le port et gagna 
aussitot sur la Riviera di Levante et dans l'ile de Corse, les repaires et 
forteresses tenus par ses alliés. 11 disposait de toutes sortes d'appuis parmi 
les grandes familles du district et mit encore la main sur d'autres batiments, 
réunissant alors, sous son commandement, une grande flotte puissamment 
armée, avec plus de cinq cents hommes d'équipage. Il se lancait dans l'a
venture, capturant tous les navires qui passaient � sa portée, entre Corse et 
Toscane surtout. 

* * *

Contre ces attaques, les na vires marchands n 'étaient pas souvent en 
mesure de résister. En bien des cas, il leur fallait plutot songer a négocier 
une sorte d'accord pour limiter les dammages. C'est ainsi que s'est impo
sée et developpée la pratique du "rachat" qui consistait a offrir au capitaine 
brigand une forte somme, pour qu'il ne prenne aucune marchandise et 
laisse le navire libre de continuer la route. La somme convenue, fixée apr�s 
de durs marchandages, n'était d'ailleurs pas toujours versée sur le coup; on 
se contentait de donner des gages ou des garanties. Deux Toscans établis ll 
A vignon, tous deux facteurs ou associés de Francesco Datini de Prato, 
rapporterent par lettre leur triste aventure survenue alors qu 'ils se trou
vaient sur le b:ltiment de Michel Esteve, attaqué le 18 juin 1393, au matin, 
"a l'heure de demi-tierce", par une galere et une galiote armées de deux 
Corses de Bonifado, "sujets et hannis de Genes". Esteve s'entendit avec 
ces deux pirates et promit de leur donner 600 tlorins pour le rachat de son 
bateau et de celui de son frere qui l 'accompagnait. Ils prirent deux bailes 
de draps, comme caution jusqu 'a ce que la somme leur soit payée a Pise ou 
a Genes. Mais les hommes, les "galériens", leur prirent leurs vetements; de 

19 
ASG, Diversorum Filze, filztt 17 (24 septemhre 1457); filza 19 (21 novembre 1458). 
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ENTRE GENES ET BARCELONE 517 

plus, "ils ont enlevé tout le gréement de ce navire ... et toutes les lettres qui 
étaient dans nos besaces "w.

Pirates et corsaires n 'hésitaient pas a garder · des marchaos captifs 
pour exiger des ran�ons. En 1457, Pere Dusai, citoyen de Barcelone, se 
trouvait prisonnier a Genes et ne put se libérer que contre le paiement de 
mille ducats d'or; il lui fallut chercher, dans la ville, des hommes d'affaires 
prets a se porter garants pour lui; il en trouva d'abord six qui, le meme 
jour, vinrent s'engager chacun pour cent ducats: trois Génois, deux Mi1a
nais et un Catalan21

• Cette affaire n'est pas davantage évoquée et l'on 
ignore les circonstances de la capture; mais il est clair que ces transactions 
financi�res s'effectuent ouvertement, dans la ville de Genes meme et, sem
ble-t-il, en temps de paix. Por un autre "Catalan", Francesc Talarino (?) de 
Tortosa, patron d'un navire de moyen tonnage (120 "vegetes"), les exigen
ces furent bien plus modestes; fait prisonnier par des pirates a Piombino, il 
donna procuration afin de trouver, dans Genes, des hommes qui consenti
raient a lui avancer de quoi payer sa rarn;on, jusqu'a concurrence de cent 
vingt ducats22

• Ces ran�ons, versées aux pirates n'apparaissent pas tres 
souvent dans nos textes; mais il est aisé de concevoir que la nécessité de 
trouver des cautions et des intermédiaires, que le processus d' achemine
ment des fonds, susciterent forcément un ensemble de démarches et provo
querent des mouvements de <.;apitaux non négligeables. On retrouvait la, 
dans une certaine mesure, les pratiques qui régissaient le rachat des captifs 
esclaves, entre Chrétiens et Musulmans. 

Ces dangers, les exactions, les retards et les pertes d'argent pe
saient tres lourd sur les transports maritimes de tous genres. Les divers 
procédés d'assurance, soit le pret a risque maritime, soit le change mariti
me, soit l 'assurance proprement dite, se sont considérablement développés 
A cette époque23

• Mais il est permis de penser que les patrons et les mar
chands craignaient davantage les attaques des pirates que les naufrages.
Certes, hommes d'affaires et agents municipaux prenaient diverses précau-

20
R. BRUN, Annales, pp. 69-74.

21ASG, Notaio Risso Baromeo, filzu 5, acle 250. 
22/bidem, filza 2, parte 2, acte 57 (annéc 1452).
23M. DEL TREPPO, Assicurazioni e Commercio interru,zionale ,, Barcelo,u, ne/ 1428-1429,

"Rivista Storica Italiana", LXIX (1957), pp. 508-541, LXX (1958), pp. 44-81; L.A. BOITEUX, 
lA Fortune de mer. le besoin de sécurité et les débuts de l 'assurance maririme, París, 1968 � 
F. MELIS, Origini e Sviluppi de/le Assicurnzioni in Italia. XIV-XV ucoli, Roma, 1975.
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tions et, en tous cas, s'informaient pour ne pas courir de risques inutiles et 
renforcer les armements de leurs batiments. Ceux qui investissaient leurs 
capitaux et leur énergie dans le commerce a longue distance exigeaient de 
leurs correspondants l'envoi de nombreuses lettres; ce n'était pas seulement 
pour conna1tre les mouvements des navires marchands, leurs cargaisons, les 
prix des denrées et les cours du change; ils voulaient, aussi et peut-étre 
surtout, etre parfaitement informés de la présence des brigands, de leurs 
itinérai_res et de leurs intentions, des rencontres et des captures; c'était, 
pour eux, un sujet de constantes préoccupations. Les missives envoyées par 
les associés ou par les commis des grandes compagnies florentines témoi
gnent clairement de ce souci. D'autre part, certaines villes marchandes 
faisaient une obligation � leurs consuls et a leurs représentants dans les 
autres ports de leur signaler les passages suspects, et avaient ainsi mis sur 
pied un véritable réseau d'informations, capable de transmettre la moindre 
nouvelle. Lors de l 'attaque d 'Audinet, l 'alarme fut donnée par les consuls 
de Collioures jusqu'a Barcelone, puis par les consellers de Barcelone, en 
directions du Sud jusqu'a Valence, "según la costumbre establecida". 

Les nations maritimes les plus menacées, car engagées directement 
dans le conflit Aragon-Provence, ont armé une ou deux gal�res de survei
llance qui croisaient au long des cotes et, en cas de danger reconnu, une 
flotte plus importante pour donner la chasse aux pirates. C'est ce que fit, a 
trois reprises au moins,Barcelone dans les années 1450-146<>24. Dans l'au
tomne 1401, Génes envoya une puissante flotte, de quatre gal�res et deux 
grosses nefs, pour capturer Domenico de Barrassa, corsaire protégé par 
Martín ¡cr d'Aragon, qui s'était refugié a Toulon pour réparer et calfater ses 
trois navires. Ce fut un échec car les Toulonais refus�rent de le livrer mais, 
finalement, aux termes d'un accord durement négocié sous la menace d'un 
coup de force contre le port, les Génois obtinrent de détruire les navires, 
tandis que Barrassa et ses hommes se réfugiaient en lieu sOr25. 

Les autorités responsables s'appliquaient aussi h faire en sorte que 
leurs navires puissent mieux se défendre. Les codes et lois maritimes édic
tés, certains depuis longtem·ps déj�, réglementaient toujours de fac;on préci
se l'armement de tous les types de navires. A Genes, I 'O.fficium Maris 

24
N. COU.. JUUÁ, Aspectos.

15
M.T. FERRER I MAUDL, Dos Registros de l'"Officium Maris" de Genova (1402-1419),

"Congreaao Storico Liguria-Catalogna", Bordighent, 1974, pp. 248-348. 
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n'était pas seulement un tribunal habilité� régler les conflits (noli impayés, 
retards, mauvaises conditions des transports, détournements d'itinéraires, 
naufrages par imprudence ou incompétence). C'était aussi un organisme 
doté de moyens financiers importants et des pouvoirs de coercition pour 
veiller � la sécurité des batiments. Aucun patron ne pouvait quitter le port 
sans avoir subi une visite d'inspection minutieuse (une cerca). Ces con
traintes étaient évidemment renforcées en cas de guerre ou de présence de 
corsaires agressifs. Ainsi, en 1402-1403 et en 1408-1409 les taxes furent
elles augmentées afín de pouvoir renforcer la surveillance par des gal�res 
de garde; ordre était donné d'accroitre les équipages et de naviguer en 
convois. Le 20 aoíit 1402, deux navires allant h Barcelone, ceux de Giulia
no Centurione et de Giacomo Cappa, furent avisés de devoir naviguer "de 
conserva" et "velifichare quanto magis prope potestis". L 'année suivante, 
par crainte des pirates ("quam pirate, qui quotidie maria vagantur, a quibus 
plerumque navis damnifiicantur"), Pietro Centurione, en partance pour la 
Flandre, devait ajouter, a l 'équipage déja prévu par les r�glements habi
tuels, "usque in sociis duodecim sufultos armis et balistis suis". Les respon
sables de cet O.fficium Maris contrólaient toutes les lignes de navigation, du 
moins en Méditerranée occidentale, et adressaient leurs instructions loin de 
Génes. C'est ainsi qu'ils exigerent que Pietro de Voltaggio, alors ll Messi
ne, attende dans le port, pendant au moins vingt jours, l'arrivée de trois 
autres b:ltiments pour aller en convoi avec eux (11 mars 1409). 11s donn�
rent l 'ordre aux consuls et aux marchands Génois se trouvant rt. Séville, h 
Naples, h Londres et A Bruges, de bien vérifier l'armement des navires qui 
devaient aller en convois, car l 'on craignait les attaques de trois bAtiments 
armés de Catalogne (7 juin 1408)26

• 

Si les nefs de gros tonnages pouvaient se défendre aisément seules 
et a fortiori en convoi, les barqu�s plus lég�res, celles qui assuraient l'es
sentiel du ravitaillement des grandes cités, en grains et en sel surtout, se 
trouvaient toujours tr�s exposées. Parfois, les pirates, nombreux et auda
cieux, finissaient par compromettre m8me ce ravitaillement. Giovanni 

26 A. de CAPMANY, Memorias hislóricas sobre la ,narina, comercio y artes de la antigua
ciudad de Barcelona, 2 vol., Madrid, 1786-1799; M. PARDESSUS, Collection de Droit

maritime, vol. 4, Paris, 1837; P.J.A. Cl.AVAREAU, Les sources du Droit maritime au Moyen 
Age, "Rcvue Historiquc du Droit" (1950), pp. 385-412; M. CALEGARlO. Patroni di nav� e 
magislrature maritime, I Com·en'alores Navium, "Misccllanea di Storia Ligurc", 11 (1970). 
Sur tout ceci, cf. surtout M.T. FERRER I MAI.J..OL, Dos Regisrros, en particulier, documenta 3, 
8, 11, 13, 14, 15, 27. 
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Villani décrit longuement le péril qui, en 1320, mena<;ait la ville de Genes 
qui, par la faute de rebelles pirates, commen<;ait � souffrir de la faim: 
"Certa si stima per li savi che l'assedio di Troia, in sua comparazione, non 
fosse di maggior continuamento di battaglie per mare et per terra, che cosí 
il verno come la state tenendo galee armate in mare, assedianto la citt� per 
modo, che a grande distretta e necessitade di vittuaglia la condussono piu 
volte nel detto anno 1320 e nel 1321 vegnente" 27

• Et cette situation se 
reproduit, A plusieurs reprises, pendant plusieurs décennies. Le doge fut 
saisi de nombreuses plaintes et, en quelque sorte, sommé d' agir. Le 16 
juillet 1449, il instituait diverses mesures et exigeait des contributions 
financieres exceptionnelles28

• 

* * *

Barcelone, Marseille et Genes, sans conteste les trois plus grandes 
nations maritimes en Méditérranée occidentale, se trouverent ainsi, pendant 
de longues années, engagées dans un processus soit de guerres ouvertes et 
d'armement de fortes escadres, soit de �rigandage, d'attaques, d'insécurité 
généralisée qui pesaient durement sur léur économie et leurs finances. Une 
tell e situation ne pouvait que servir d 'autres communautés, 'plus modestes 
mais moins directement impliquées dans ces contlits et, pour certaines en 
tous cas mieux protégés par un pouvoir fort. Ce fut le cas des ports du 
Languedoc. Certes, ni Aigues-Mortes ni les ports plus a l'Ouest ne sont 
alors restés completement h l'abri. La galée de Narbonne, la "Notre-Dame 
et Saint-Jacques", ou Jacques Coeur se trouvait lors de son premier voyage 
en Orient en 1432, naufragée au retour sur la cóte de Sardaigne, fut totale
ment pillée par les hahitants du voisinage qui s 'emparerent de toutes les 
marchandises, et laiss�rent marins et marchands h demi nus sur le riva
ge29 . Certains pirates all�rent meme attaquer des navires dans le port d' Ai
gues-Mortes. D'autres s'en prenaient aux populations du littoral mal gar
dées et désarmées. L'été 1328, Guillem Caries, "quidam pirata regni Ara
gonum cum duobus lantis armatis" .. alla piller les Cabanes de Pérols, sali-

27Giovanni VllJ.ANI, Cronic:a, éd. F.G. DkAGOMANNI, Firenzc, 3 vol. 1849, lib. IX, cap. 
149, anno 1320. 

28ASG, Diversorum Rcgistri, fil.la 49 (l6juillet 1449).
29L. GUIRAUD, Recherches el conclul'ions nouvelles sur le prétendu role de Jacques Coeur,

Paris, 1900, p. l. 
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nes tout pres de Montpellier: les dnq saliniers furent emmenés prisonniers 
et certains moururent en esdavage. Ce qui amena le propriétaire, Milan 
Alguier, bourgeois de Montpdlier. a faire construire une tour fortifiée pour 
protéger ces salins30

• 

Les attaques, en pleine mer ou au long des cfües, contre les navires 
du Languedoc ne furent certainement pas exceptionnelles. En octobre 1440, 
un patron de Sérignan venait témoigner du fait que sa barque avait été prise 
par des pirates Catalans "in lemho armato" 31

• Au total, pour ce seul port 
de Sérignan, une trentaine de petits navires ont été capturés de cette fa�on 
entre 1400 et 144032

• Les patrons et négociants de Catalogne se plai
gnaient également d'actes de violenl:e et de la perte ou de Ieur barque ou 
de leur cargaison: ainsi Martf Marques de Perpignan; ainsi Airaldi Juliel, 
patron d'un "lembo" de Sant Feliu de Guíxols capturé en 1434 dans le port 
de La Nouvelle et dépossédé de 41 tlorins d'or33

• 

Cependant, sans etre du tout négl igeahles, c'étaient la des actes 
incontrOlés, des initiatives individuelles et des reglements de comptes. Les 
agents royaux, d' Aragon et de France, ont, pour répondre aux complaintes 
des victimes, mis sur pied de vastes enquetes et une structure juridictionne
lle pour imposer des dédommagements. Le registre de la Marque de Cata
logne (1439-1466), montre que les �omissaires des deux rois, installés a 
Montpellier, ont eu a entendre les méfaits remontant parfois � pres d'un 
demi si�cle en arriere. C'est un gros volume de 294 feuillets; y sont trans
crits les proces-verbaux des enquetes aupres des témoins. Certains interro
gatoires, tres précis, �omptt!nt plus <l'une dizaine d'articles et leurs proc�s
verbaux occupent plusieurs feuillets. La I iste des amendes et des réparations 
(" ... les quantitats exhigides en virtut de la marcha"), évaluées en livres, 
sous et deniers tournois, fait apparaitre les noms d'une centaine de patrons 
ou de marchands de toutes origines34

• 

D' autre part, sont intervenues, au xv
e siecle, les "galées fran�ai

ses", navires bien armés, capables d 'assurer leur propre protection et, 

"'Jbidem, p. 45. 
31Bibliothequc Municipale de Montpcllicr, Proces-vcrhal de la Marque de Catalogne, mss. 

V.9467.
32 J. COMBES, Le port de Sérignan au X/Ve si e ele et au début du XVe siecle, "Annales du

Midi", 62 (1950), pp. 15-20. 
33Cf. supra note 31, fº 55 et fº 120. 
34/bidem, vingt fcuillets au total, fº 138 et sq.
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parfois, celle d'autres navires du royaume. Á maintes reprises, ces galées 
s'attaquerent aux Génois et a leurs alliés. En 1395, une nef génoise, la 
"Vigniola", partie de Pise pour aller � Marseille, fut arretée au large des 
iles d'Hyeres par une galere de Catalans assistée par la galée "du roi Char
les" (Charles VII). Mais deux autres navires génois se trouvaient tout pr�s 
de Ut et vinrent a la rescousse et le combat cessa peu apres minuit, "sans 
accident ni de marchandises ni de personnes". A noter que cette galée "de 
messire Charles de France", qui combattait des navires génois, avait pour 
commandant "messer Spinola de Genes"; résultat des guerres entre partis 
dans Genes, guerres ou le roí de France avait ses partisans35

• 

Longtemps apres, un demi siecle plus tard, les galeres ou galées 
fran�aises se trouvaient de nouveau présentes dans le conflit Catalans-Gé
nois, toujours contre les derniers. A G�nes, en décembre 1452, trois té
moins viennent certifier que des tonnelets de mercure, chargés par les 
freres Batista et Damiano Spinola, pour Marseille, ont été pris, a Hyeres, 
par quatre galées fran�aises36

• Plusieurs hommes de Corse disent aussi 
que, en juin 1461, une barque envoyée au Cap Corse pour en ramener du 
vin n'a pu quitter le port, par peur des galées fran�aises qui croisaient dans 
les parages et s'étaient d�ja emparé d'un "navigio" génois37

; d'autres bar
ques, tr�s nombreuses, se trouvaient également immobilisées pour la méme 
raison. 

Les Génois, bien sor, ripostaient: cette méme année 1461, Giacomo 
Spinola, patron d'une grande nef, se justifiait d'avoir capturé, au large de 
Cadix, une galéasse commandée par Jacques de Proxida, de Montpellier: il 
a, dit-il, examiné le livre de ce navire et constaté que des marchandises 
chargées h Savone avaient été livrées en Catalogne et que d'autres charge
ments, a destination de la Flandre, avaient été pris a Barcelone38

• 

Ces navires fran<;ais se sont, le plus souvent, montrés des alliés des 
Catalans. Ceci surtout au temps de Jacques Coeur qui entretenait de bonnes 
relations avec Alphonse le Magnanime et s'appliquait � consolider cette 

3.SR. BRUN, AnnC1les, année 1395, pp. 80-81. 
36ASO, Notaio Branca de Bagnara, filza 11, acle 166. 
37 ASO, Notaio De Percipiano Oomcnico, filza 1, acle 107 (9 seplembre 1461). 
38 ASO, Notaio Ohcrto Foglictta, filza 7, actcs 284 et 285 ( 11 septembre 1461 ). 
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entente39
• Un seul incident notable vint alors troubler l'alliance: un navire

de Jacques Coeur fut, l'été 1447, arreté a Collioures, par des m�rchands
scandalisés d'avoir vu ce batiment hisser le pavillon du roi de France en
entrant dans le port; d'ou une longue enquete et interrogations de témoins.
Le roi d' Aragon, cependant, se montra favorahle a Jacques Coeur et, d'ai
lleurs, cette galée avait été construite � Collioures meme, en association
avec des negociants de Catalogne, principalement de Perpignan40

• Ces
liens économiques s'étaient formés et confortés depuis quelque temps ei

n'ont cessé de se maintenir, sans doute lors des combats sur mer et des
attaques de piraterie entre Catalans et Génois. ·c'est tres souvent par l'inter
médiaire de Barcelone et de ses marchands qu' Aigues-Mortes et les autres
ports du Languedoc recevaient les produits du Levant: "On attend h Ai
gues-Mortes une coche de Barcelone qui porte pas mal d'épices" écrit le
correspondant de Datini (le 2 avril 1395)41

• A partir des années 1390-
1391, les navires de Barcelone, en route vers l'Orient ne s 'arr�taient plus
volontiers � Marseille mais bien a Aigues-Mortes42

• En 1428 encare c'est
la que les patrons catalans chargeaient les produits que leur confiaient les
compagnies tlorentines d' A vignon43

• Et, plus tard, la grande navigation au
départ d 'Aigues-Mortes prit le relai et les galées fran�aises conduisirent les
draps de Catalogne vers les comptoirs de l'Orient méditerranéen. Pour la
seul ville de Perpignan, quatre notariés attestent, en un année, ces charge
ments faits pour le compte de drapiers de la ville sur une galée de Jacques
Coeur"" . C'était, en fait, échanges de services et les deux milieux
d'affaires semhlent alors travailler en bonne harmonie: les négociants de
Montpellier continuaient, � l'occasion, de se fournir d'épices sur le marché
de Barcelone.

19
C. MARINESCO, Alphonse le Magnanime, pro1ec1eur d'un rival du com,�rce catalan:

Jacques Coeur. Pourquoi ?, "Estudios de Historia Moderna", 111 (1953), pp. 25-65.

40G. ROMESTAN, Quelques relations d'affaires de Jacques Coeur a Perpignan, "Annales

du Midi" (1967). 
41 R. BRUN, Anru,les, p. 81.

42
M. DEL TREPPO, / mercanti, p. 28.

43/bidem, p. 35 .

... G. ROMESTAN, Quelques rela1ions. 
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Au total, il parait que ces ports du Languedoc aient moins souffert 
que d'autres des attaques violentes et de l'insécurité chronique, sources de 
tant de drames et de pertes d'argent. 

* * *

De plus, circonstance déterminante, le Languedoc offrait, h ceux 
qui ne voulaient pas courir les risques de mer, une solution, plus onéreuse 
certes mais infiniment plus sOre et généralement plus rapide: a savoir la 
route de terre, entre Montpellier et Perpignan. C'était une route aisée, en 
terrain plat, sans grands obstacles, la seule a présenter de telles facilités sur 
tout le pourtour de la Méditerranée occidentale. Ces avantages étaient bien 
connus et mis a profit: en septembre 1391, deux Florentins, Andrea dei 
Pazzi et Simone d' Andrea, assuraient un autre marchand florentin, Filipoz
zo Soldani, pour son déplacement de Barcelone a Florence; le voyage 
devait s'effectuer par terre jusqu'a Aigues-Mortes ou Marseille, et par mer 
ensuite jusqu'a Motrone ou Porto Pisano. S'il était capturé alors par des 
corsaires, les assureurs s'engageaient a payer sa ran�on, jusqu'a concurren
ce de mille florins d' Aragon45

• Un registre douanier de 1404 indique que, 
pour les marchandises re�ues a Barcelone et venant de France ou d' Alle
magne, la voie maritime, par Aigues-Mortes, Agde, Sérignan ou Narbonne, 
représentait certes l 'essentiel des échanges estimés en poids ou en volume 
(85% enviran), mais seulement moins de la moitié (enviran 48%) pour la 
valeur des produits46

• Les marchandises de bon prix étaient souvent ache
minées, entre Barcelone et les autres ports de la Méditerranée occidentale 
par cette voie terrestre; en 1429, un lot de draps de Perpignan gagnait ainsi 
Montpell ier par la route et, de la, était réexpédié par Aigues-Mortes et par 
mer jusqu'a Naples et Gaete47

• 

De plus et surtout, cette route littorale s'inscrivait dans un réseau 
de communications terrestres beaucoup plus vaste. Elle prolongeait celles 

,u A. GARCIA I SANZ et M.T. FERRER I MAU..OL, Assegurances canvis maritims 
medievals, 2 vol., Barcelona, 1983, doc. 108. 

46M. DEL TREPPO, l mercanti, pp. 276-278.
41/bidem, p. 98; B. Al.ARO, 1A voie romaine du Roussil/on, "Bulletin de la Société 

agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées Orientales", XII (1860); J. COULOUMA, Les 
voies domitiennes de l 'Héraull a l 'Orb, "Bullctin de la Société archéologique de Bezien", VII 
( 1941 ); Y. RENOUARD, Les voies de communication entre pays de l 'Atlantique et pays de la 
Méditerranée au moyen Age, "Mélangcs Louis Halphen", Paris, 1951, pp. 587-603. 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es



ENTRE GENES ET BARCELONE 525 

qui, venant du Nord, dt! France, de Bourgogne ou meme d' Allemagne, 
gagnaient la Méditerranée et les ports du Languedoc. C' était la un réseau 
"royal" et "frarn;ais" qui prenait de plus en plus d' importance et irrigait des 
régions entieres. Qui, en tous cas, représentait les possibil ités de relations 
les plus commodes et les plus rapides entre la Catalogne et ces pays du 
Nord. Lorsque S_ilvestro Manini, facteur de Francesco Datini a Paris, s'a
dresse aux associés et commis établis a Barcelone et réclame de leurs nou
velles, c'est pour leur dire: "écrivez-nous souvent par la voie de Montpe
llier et d' Avignon, sur les changes et sur le reste"48

• Cet itinéraire, exclu
sivement par voie de terre était a la fois moins risqué et rapide; les hom
mes d'affaires, toujours anxieux de mieux connaitre, et surtout de connaitre 
avant d'autres le cours des denrées et des produits, y prenaient évidemment 
un grand intéret. C'est ainsi que, pendant plus d'un siecle, de 1350 environ 
� 1480, une autre image s'est affirmée: celle d'un pays qui, alors, prend 
place dans le concert des grandes nations maritimes, controle d'importants 
trafics de transit, sert d'intermédiaire entre des marchés lointains et en tire 
de forts bénéfices. Aigues-Mortes et Narbonne, tour a tour et dans le méme 
temps, furent des ports tres fréquentés, ouverts véritahlement aux négoces 
internationaux, y compris c�ux de l'Orient méditerranéen. 

Les facteurs de cet essor sont autant d'ordre politique et militaire 
qu' économique. Ce fut, tout d 'abord, les intentions et les entreprises con
quérantes des rois de France: transports des pélerins et des croisés vers la 
Terre Sainte, implantation d'une solide administration. Les agents royaux 
ont beaucoup fait pour promouvoir les ports de ce littoral devenu fran�ais. 
11 s'agissait, en premier lieu, d'assurer une totale incorporation au royaume 
des anciennes possessions du comte de Toulouse et d 'affirmer la prépondé
rance ahsolue de la route exclusivement "fran�aise" entre Paris ou les villes 
de Flandre et le 1 ittoral méditerranéen; ceci au détriment de la route du 
Rhóne, dont le seul <lébouché naturel était le· port de Marseille, dans le 
comté <le Provence. Une attention particuliere fut portée a la voie "régorda
ne", la "Ricordania" des troubadours et auteurs de chansons de gestes, voie 
royale empruntée par saint Louis au retour de la Croisade, par Philippe 111 
lors de son voyage en Languedo� ( 1283) et par son fils au retour de la 
campagne militaire dans le Roussillon. C'est par �ette voie aussi que furent 

'º'R. BIUJN, Annales, p. 23 (année 1393); Y. RENOlJARD, Comment les papes d'Avignon
expédiaienl lcur courrier, "Rcvuc Historiquc", CLXXX ( 1937), pp. 1--29 
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acheminés, d 'Aigues-Mortes vers Par is et Rouen, 241 marins génois pour 
equiper la flotte en construction au Clos des Galées49

• A Al�s, confluaient 
deux itinéraires, l 'un venant de Nimes, l 'autre de Montpellier. De la, la 
route regordane remontait la vallée du Gardon, passait au pied de l 'impo
sant chateau de Portes, gagnait Genolhac, Villefort, la Garde-Guérin, puis 
Le Puy, Brioude, lssoire et Clermont-Ferrand. Les muletiers empruntaient 
également, mais moins souvent, une autre voie qui, au départ de Nimes ou 
de Montpellier, les menait aussi � Clermont-Ferrand, en passant par Saint
J ean-du-Gard, Florac, Mende et Saint-Flour. C'était la "route du Gévau
dan ff . 

Les transports par voie de terre, vers le Nord, mobilisaient alors 
d'importantes caravanes de muletiers50

• Ceux de Perpignan, les "aventu
riers" s 'en étaient fait une spécialité, tout d 'abord en portant les draps de 
Catalogne aux foires du Languedoc, puis en s'aventurant beaucoup plus 
loin, tr�s régul i�rement au cours des années 1418-1430 notamment, sur ces 
routes du Nord, pour mener jusqu'a Paris les bailes d'épices des "mar
chands poivriers" de Barcelone. Un peu plus tard, en novembre 1449, un 
de ces "aventuriers" de Perpignan s'était mis, pour un an, au service d'un 
facteur de J acques Coeur; son premier voyage devait le conduire, lui et ses 
chevaux et ses "roncins", aux foires de Lyon51

• Tous ces trafics passaient 
par Montpellier et parfois par Nimes. En 1418, deux marchands de Barce
lone engageaient Francesco de Peramola, "courrier", pour qu'il porte des 
lettres � Montpellier, Paris et Bruges. 11 promettait d'atteindre Bruges en 
quinze jours, alors que le temps habituel était de vingt-deux ou vingt-quatre 
jours. 11 recevrait, pour cette course, trente-quatre florins d'or d' Aragon, 
plus quatre florins par autre jour gagné; s 'il arrivait en retard, il serait tenu 
de restituer I 'argent'2 • 

49
R.H. BAUTIER, Recherches sur les routes de l 'Europe médiévale. l. De Paris et des 

foires de Champagne d la Méditerranée par le Massif Central, "Bulletin Philologique et 
Historique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques" (1961), pp. 99-143. 

50J. COMBES, Transports terrestres a travers la France centrale a la fin du XWe el au
commencemenl du XVe siecle, "Fédération historique du Languedoc-Roussillon. XXIX 
Cong�s", Mende, 1955. 

510. ROMESTAN, Perpignan et les foires de Pézenas el de Monlagnac aux X/Ve et XVe 
siecles, "Fédération historique du Langucdoc méditerranéen et du Roussillon", Montpellier, 
1976. 

52C. CARIIBRE, Barcelone, centre économique. 1380-1462, 2 vol., Paris-La Haye, 1967,
pp. 106-107. 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

http://estudiosmedievales.revistas.csic.es



ENTRE GtNES ET BARCELONE 527 

Tout indique que les draps tissés dans les villes du Nord ne gag
naient que rarement Barcelone en passant par Marseille mais, au contraire, 
régulierement soit par Aigues-Mortes ou les autres ports du Languedoc-53, 
soit directement par voie de terre, en transitant par Montpellier4. Une 
importante Société drapiere de Barcelone, celle de Llobera de Junyent, 
fondée en 1413 et confirmée une douzaine d'années plus tard, avait établi 
des comptoirs a Montpellier et a Avignon, par lesquels elle contrólait les 
arrivées des draps de Flandre, revendus tant dans les petites villes de Cata
logne, qu 'a Perpignan, Majorque et Valence; elle en expédiait méme en 
Orient55 •

Au XIVe siecle, Avignon devenait, avec l'installation des papes 
d'origine aquitaine ou limousine, avec la prépondérance des cardinaux et 
curialistes de memes origines, une ville véritablement fran(;aise56

• La ville 
connut alors, en peu d'années, le plus extraordinaire développement démo
graphique et économique de tout l'Occident: ville prospere, siege de gran
des compagnies financieres57

, marché de produits exotiques, centre de 
nouvelles industries de luxe. 11 parait aussi, que les papes et les rois de 
France ont, tout naturellement, agi de fa�on a faire des ports du Languedoc 
fran�ais, déja débouchés exclusifs de l 'Auvergne, de París et de la Flandre, 
les comptoirs privilégiés ou devaient transiter les négoces d' Avignon avec 
le monde méditerranéen. La volonté politique fut ici déterminante. Les 
démarches des agents royaux trouverent un hon accueil chez les marchands 
du fait de la difficulté, et méme souvent de l'impossibilité d'etablir, d'A
vignon, des relations régulieres et sores avec Marseille. Les guerres entre 
les prétendants au comté de Provence et, plus encore, les razzias et dépré
dations des Compagnies de "routiers" ou des simples bandes de brigands, 

s3E. BARATIER et F. REYNAUD, Histoire du comm,erce, p. 121.

s-tc. CARR!!RE, 8C1rcelone, p. 463. 
55/bidem, pp. 520-5� l. 

,S4\B. GUIILEMAIN, La cour pon1ific<1/e d'Avignon (1309-1376). Étude d'une sociélé, Paris,
1962; N.P. ZACOlJR, Papal re¡:ulation of Cardinal households in 1he XIV Century, 
"Speculum", 50 (1975), pp. 434-455; A.L. CoURTEI., Les cliente/es des cm·dinau:c /imousins 
en 1378, "Mélangcs d' Archéologic et d'Histoirc de l'Écolc Fnm'raise de Rome" (1977), pp. 
889-944.

57Y. RENOUARD, Les relalions des papes d 'A vignon el les Compagnies commerciales et
bancaires de 1316 a 1378; Recl,erches sur les Compagnies commerciales el bancaires utilisées 
ptir les papes d'Avignon avanl le Grand Schisme, Paris, 194::?� J. COMBF.S, Les papes 
d'Avignon el le Languedoc médierranéen, "École antiquc de Nimcs" (1969), pp. 37-55. 
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créaient un lourd el imat d 'insécurité, et meme de terreur. La guerre était 
partout présente en Provence au coeur des préoccupations ... et des affaires. 
Les lettres écrites d' Avignon a Prato, dans les années 1380-1395, donnent 
constamment des nouvelles, jour apres jour parfois, sur la présence des 
troupes armées, sur les projets d'intervention et les déplacements des prin
ces. Ces lettres disent aussi que le plus gros des affaires consistait � vendre 
des armes et des équipements pour les hommes de guerre: " ... de janvier a
aujourd'hui, nous avons vendu tant d'armes, entremaille, bassinets, harnais 
de jambe, brassards et gantelets que cela monte a environ six cents florins" 
(18 janvier 1385) et de rappeler, deux mois plus tard: "les mieux et le 
meilleur de ce métier, c'est la maille"58 

En tous cas '.' la route d'Avignon a Marseille n'est pas sOre; elle est 
meme dangereuse: "De Marseille ici, les communications sont rompues par 
le fait que les gens de Lan�on et d' Aix ont, sur la route de Salon et des 
Baux, volé des mulets chargés de poissons et capturé des gens, dépouillant 
des Marsellais et des Hommes de l' Isle ( = Isle Saint-Geniez = Martigues) de 
deux mille tlorins" (mars 1383)59

• Dix ans plus tard encore, au temps des 
dures carnpagnes de Raymond de Turenne contre le pape et le comte de 
Provencero : "On ne fait rien en tant qu'épices ... Et comment pourrait-on 
en faire? Nous sommes assiégés par eau (par le Rhóne) et par terre"l'll. 
Les marchands se détournaient de cette route provern;ale souvent impratica
ble et préféraient s 'intéresser aux ports du Languedoc. 

Narbonne et Montpellier, en tant que places d'affaires, en ont 
bénéficié. L'aftlux des étrangers dans Montpellier prend alors un tour 
spectaculaire. De riches Compagnies tlorentines s 'y install�rent et assu
raient le négoce des draps ainsi que les trafics de l'argent, en relation avec 
leurs associés ou leurs correspondants de Barcelone et de Valence. Une 
"pratica" florentine du xv� siede faisait clairement état de ces relations et 
done du role joué par la ville de Montpellier comme relai entre l'ltalie 
d'une part, la Catalogne ou le royaume de Valence, de l'autre; ici la rubri-

ssR. BRUN, Ann.ales, 1� 18 janvia el le 17 mars 138�; R. BRUN, Notes sur le commerce 
des tlrmes a A, 1ignon au X/Ve sit�de, "Bihlioth�quc de l'Ecolc dcH Chttrtcs", CIX (1951), pp. 
209-231.

j
9R. BRUN. Anna/es, le 15 murs 1383.

60N. VAJ.OIS, Raymond de Turenne el les papel' d'Avignon. 1386�1408, "Annuairc Bullctin
de la Société d'Histoirc d-.: Frafü:c" (1889). 

61R. BRUN, Anndes, le 16 avril 1393.
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que intitulée "como tornano e marchi di piu luoghi con quelo di Valenza" 
ne cite, en dehors de l' Ital ie (Pise, Florence, Venise) que Montpellier et 
Avignon62

• La Compagnie de Lorenzo Tacchini et Rainaldo Manelli, bien 
documentée de 1428 a 1431, dont le siege se trouvait � A vignon, avait une 
filiale � Montpellier; présente régulierement sur les foires de Pézenas et de 
Montagnac, elle entretenait aussi des �orrespondants en plusieurs villes 
d'ltalie (Florence, Milan, Venise, Pakrrne), a París, Bruges et Geneve et, 
surtout, a Barcelone, en la personne de Fantino de' Medici. A Barcelone= 
celui-ci recevait, toujours par l 'intermédiaire de Montpellier, du blé et de la 
grana ( = cochenille) de Tarascon et d� Pro vence, toutes sortes de qualités 
de toiles de France, des plumes <.J 'autruches, spécialité de Baucaire, et, 
aussi des produits exotiques apportés de Venise et de Pise63

• Une autre 
Compagnie tlorentine d' Avignon, certainement tres liée a la cour pontifica
le, celle de Galvano de'Salviati et d� Giovanni Ventura, possédait des
cornptoirs tres a�tifs a Montpellier, Aigues-Mortes, L\!ucate et Narbonne.
Elle se livrait aux memes traflcs et, de plus, expédiait par les navires de
Florence, en 1429, des draps et uu miel en Egypte, de l'argent vers Tunis
et des halles de pastel en FlarnJreM . C'est hien par Avignon et Montpe
llier, alors étapes ohl igées ._ que s 'effectuaient les négoces, tellement variés
et essentiels, des produits de Bourgogne, de Savoie et d' Allemagne. Les
marchands du Languedoc venaient I ivrer et vendre dans les villes de Cata
logne de riches chargernents de toiles de 1 in ou de chanvre, des bordats de
Saint-Flour, des toiles de Borch ( = de Bourg-en-Bresse) et de Constance,
ainsi que les fOtaines, les fils, les mercie di Milano, les objets allemands de
cuivre et de laiton. Dans la seule année 1428� en octobre et en novembre,
les hasards d'une documentation, forcément lacunaire, font connaitre deux
fortes expéditions de toiles et de fils, d' Avignon � Barcelone: d'abord des
bordats d'une valeur de mille livres pour le compte d'un changeur de
Barcelone; puis trente-huit bailes de ces bordats et quatorze bailes de burc,

valant mille trois cents livres expédiées � Collioures, pour le compte de
Michel Negre de Perpignan65

• En octohre 1400, deux marchands de Bar
celone s 'associaient pour trois années; l'un (Ramon de Navel) apportait huit

62
M. DEL TREPPO, / merca111i, p. 309.

63/b{dem, p. 291 sq.
64

C. CARRERE, Barcelone, pp. 466 s4.
6.sA. GARr.JA I SANZ et M.T. FEkRLR l MALLOL, Asseguranc:es, docs. 138 et 140. 
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mille livres et l 'autre (Johan de Junyent) deux mille livres; le but de la 
Société était de gérer une "botega" spécialisée dans le négoce des draps et 
des toiles de France, ils faisaient également acheter des futaines a Génes. 
Leur Société était représentée a Avignon et a Montpellier par Ramon del 
Puech, montpell ierain, qui devait percevoir, por commission, 1,5% de la 
valeur des produits achetés par lui. Certainement prosp�re, la Société fut 
reconduite en 1404 pu is encare en 141066

• 

De ces affaires, est résulté un certain courant d'émigration des 
Languedociens a Barcelone. Les négociants accompagnaient leurs marchan
dises et finissaient par s'installer h demeure dans la ville. Venaient avec 
eux, parfois, des hommes du Centre du royaume; ainsi Roland Gibal de 
Clermont en Auvergne qui épousa la tille d'un notaire de Barcelone; ou 
Jean Marjohan, originaire <le Bourg-en-Bresse qui travallait pour la Com
pagnie Calvi de Barcelone et d' Avignon; ou encore Michel Guillaume, 
originaire de Bourges67

. 

De fa�on plus décisive encore, plus remarquahle, la ville de Mont
pellier s 'est beaucoup enrichie des commerces suscités par les Florentins ou 
autres Italiens, et des apports de population qui en résultaient. Ce fut, dans 
l'histoire de la ville, un ferment d'essor économique. Les Consuls promet
taient des all�gements fiscaux aux nouveaux arrivants et leurs espoirs ne 
furent pas dé<;us, ni par le nombre, ni par la qual ité économique et les 
disponibilités professionnelles. Le registre des exemptions, de 1422-1442 
fait état de 404 entrées dont plus d'une centaine de marchands; permi eux, 
53 étaient engagés dans le grand trafic international, dont dix-huit Italiens: 
des Piémontais (Boniface, Michel et Louis de Nou), Siennois (Andrea de 
Mariano), Pisans (Pierre Jean de Griffy), Florentins surtout (Nicolas Mag
nelli, Lorenzo Cervelli), Vénitiens (Nicholas de Nicholozis) et aussi Jac
ques de Proxida, venu de Béziers mais d 'origine napol itaine. Tous partici
paient aux grandes entreprises de Montpellier. lis achetaient des maisons 
dans le quartier des affaires, en particulier rue Embousque d'Or. Segondin 
Bossavin, originaire d' Alba (entre Savone et Turin), possédait IA un grand 
hOtel, acheté en 1448, une botega pour la vente des étoffes, une tau/a de 

66
C. CARRnRE, Barcelone, p. 163.

67Bibliothcquc Municipule de Montpellicr, Proccs-vcrhal de la Marque de Catalognc, f.
140; G. ROMESTAN, Les 1nL11·chands Languedociens tltms le royaume de Vclience au X/Ve 
siecle, "Bullctin Philologique et Historique du Comité des Travaux Historiqucs et 
Scientifiqucs" (1969), pp. 115-192. 
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mazel de bou sur le marché, des vignes. des olivettes, et deux propriétés 
rurales dont la Riveira de Lelers, au bord du Lez. Pierre de Griffy a épou
sé, en 1439, la filie de Pierre Morages, poivrier, et veuve d' André Pavez, 
changeur68

• 

Ces Florentins ont largement contribué a l 'ouverture d' Aigues
Mortes au grand trafic maritime. De juin a décembre 1429, une galée, 
nouvellement construite dans les chantiers de Narbonne, armée par une 
Société gouvernée par Priore de Mariotto, de Florence, entreprit un long 
voyage d' Aigues-Mortes A Leucate, la Nouvelle, Collioures, Barcelone, 
Valence, Málaga, Cádiz et l 'Ecluse en Flandre; le retour se fit par les 
memes escales et d' Aigues-Mortes, le navire fit ensuite route jusqu'A Porto 
Pisano69

•

En tout état de cause, ce Languedoc oriental disposait de ressources 
naturelles suffisantes pour alimenter un intense trafic régional et susciter de 
fréquents mouvements de navires. Les ports de Leucate, de La Nouvelle, 
puis Vias, Sérignan et Agde surtout, étaient des ports d'expedition des 
grains70

• Certes, ni la production ni les négoces ne pouvaient se comparer 
avec ceux de Sicile ou de la région de Naples, ou meme de fa Basse Pro
vence. Barcelone et G�nes recevaient surtout leur approvisionnement en blé 
de la Sicile. Cependant, sur le plan de la qual ité, les marchands catalans 
appréciaient d'autres grains, manifestement supérieurs. Les différences de 
prix en portent témoignage: en 1445, les comptes d'un riche négociant 
barcelonais, Johan de Torralba, indiquaient que les grains de Sardaigne se 
vendaient de huit � neuf sous la mesure de Barcelone; ceux de Sicile, de 
Naples et de la Maremme toscane de onze a douze sous; le blé "de France" 
était a treize sous et la qualité dite "torsella" fram;aise, � quinze sous71

• 

Ce commerce était, pour la plus grande part, dans la main de petits négo
ciants, soit de Barcelone, soit plutót de petits ports de la cóte, en particulier 
Sant Feliu de Guíxols; ces hommes formaient, � plusieurs parents, de 
petites sociétés familiales relativement modestes et discretes; souvent pro
priétaires de barques, ils allaient chercher eux-mémes leurs chargements 

68 
A.C. MARJN, L 'immigration a Montpellier au XVe l'iecle d 'c,pres les registres

d'habitanage (1422-1442), "1 lOe Congrcs Nntionul des Sociétés Savantes", Montpellicr, 1985, 
11, paris, 1986, pp. 99-123. 

69M. DEL TREPPO, / merc,mti, p. 105. 
70C. CARJIBRE, Barce/one, p. 565; M. DEL TREPPO, / mercanti, p. 395.

71/bidem, p. 377. 
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dans le Languedoc. Mais les Languedociens armaient aussi leurs navires et 
venaient vendre leurs grains sur le marché de Barcelone: ainsi Guillaume 
Armand de Sérignan et Jean Margues de Béziers72

• Pierre Griffy, de Nar
bonne, plus actif semble-t-il que tous les autres, faisait, en 1453, charger 
mille deux cents setiers de grains, sur le "lleny" d'un patron de Palam6s, 
pour les conduire � Barcelone, en souscrivant, pour ce transport, une assu
rance de deux cents livres aupres de deux changeurs de Barcelone73

• 

Ces blés des plaines et collines du Languedoc alimentaient aussi un 
courant d'exportation, pas du tout négligeable, vers la ville de G�nes. Une 
société minutieusement mise au point devant notaire � Génes, en avril 
1453, réunissait Michel Balestairo de San Remo, patron d'une barque, et 
Galeoto Celesia, marchand, visiblement négociant en grains. Balestario 
devait aller h Sérignan ou h Agde, pour charger autant de blé que sa barque 
porrait en prendre; ce blé, livré en Languedoc par son associé, est � con
duire � G�nes dans les meilleurs délais et y sera aussitót vendu "in dicta 
barcha vel in terra". Le profit de I 'opération sera réparti au prorata des 
apports: d 'un cóté la valeur de la barque et le "naulo"; de l 'autre, le prix 
du blé, les frais d'acheminement et, éventuellement, ceux entrainés par les 
emprunts d 'argent h Montpell ier. En ce cas de capture par un navire pírate, 
toutes les pertes seraient au compte du marchand; en cas de naufrage, au 
compte du patron de la barque74

• On voit ainsi que l'organisation d'un 
transport, somme toute modeste, provoquait tout de méme la mise sur pied 
d'une "societas" en bonne et due forme; et surtout le contrat met clairement 
en évidence le recours A un ou des pr@teurs, "capitalistes" done, de Mont
pellier, alors que les ports d' embarquement ne se trouvaient pas tout pro
ches de la ville. En ce sens, Montpellier s'affirmait comme une "place 
d'affaires". Quelques années plus tard, un autre Génois s'engageait � con
duire un chargement beaucoup plus important. 11 devait aller � Savone 
(arrét de deux jours), puis A Marseille (trois jours) et gagner ensuite Ai
gues-Mortes ou il était tenu de rester pendant vingt jours pleins dans le 
port, pour y charger des grains, du vin et du vinaigre. De retour l Génes, 

nlbidem, pp. 383-384. 

73A. GARCIA I SANZ et M.T. FERRER I MALLOL, A.uegurances, doc. 180 (prime de 3%).
74ASG, Notaio Oberto Foglictta, filza 3, acte 85.
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le frét lui sera payé quinze jours apres son arrivée. Ceci pour le compte 
d'un seul marchand, Jacques Isard de Ntmes75

• 

Les bois des Cévennes ou des Pyrénées méme, ceux-ci amenés � 
N arbonne par tlottage sur 1 'Aude, animaient de grandes activités de cons
tructions navales. C'est au bord de l'étang de Bajes, ll Capeles non loin de 
Narbonne, que furent construites les dix galées pour la Croisade de Louis 
de Bourbon, en 1318. Le roí était alors intervenu pour aider le finance
ment, accordant un crédit de soixante mille tlorins d'or a quatre marchands 
et changeurs de Montpellier. Le chantier, véritable ville-neuve née de rien, 
protégé par un cercle de palissades, comptait maisons, ateliers et dortoirs 
pour loger cent vingt maitres charpentiers, soixante calfats et nombre de 
femmes occupées � tailler et coudre les voiles. Les bois venaient, pour une 
large part, des foréts royales de l 'intérieur76

• Cette activité de construc
tions navales, au port de Narbonne ou daos les environs, s'est longtemps 
maintenue, pour répondre, alors, aux commandes des armateurs et des 
négociants. 

Cependant, Narbonne et Agde vendaient quantité de bois, de mats 
fabriqués et des rames aux Catalans, et ceci suscitait de bons négoces, 
attirant vers la cóte des hommes parfois de tres loin. Un marchand de 
Limoges, Pierre Peles, agissant pour le compte de Jacques lsern de Qui
llan, vendait, en 1392, h Berenguer Rovira, un lot de quatre cents "este
lles" de bois pour faire des rames de galées, 288 autres "estelles" pour 
rames longues et douze grumes de bois de ch�ne; plus un autre lot de vingt 
mats de sapin, � prendre au Grau de Narbonne et� livrer, le tout, � Barce
lone77 . 

Au chapitre des produits naturels, propres h des expéditions h 
courte distance, principalement vers la Catalogne et la Ligurie, les notaires 
notent communément, toujours sur des navires de faibles tonnages, du 
miel, de la cire, des amandes et plus souvent, des barriques de vin, de 
vinaigre ou de tartre. Utilisée comme mordants pour la teinture et l'appret 
des draps, pour ceux de qualité commune plut6t, la "raisine" de Montpe-

75ASG, Notaio Antonio di Fazio, filza 18, parte 2, acte 42 (14 mai 1460). 
76Ch. de la RONCitRE, Une escadre franco-papa/e en 1318-1320, "Mélanges

d' Archéologie et d'Histoire de l'École Fran�aise de Romc", XIII (1893), pp. 399-418; J.P. 
SOSSON, Un compte inldit de construction de galeres a Narbonne (1318-1320), "Bullctin de 
l'lnstitut hiatoriquc beige de Rome", XXXIV (1962). 

77C. CAR.lffiRE, Barcelone, p. 188. 
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llier était tres appréciée et s'exportait jusqu'en Flandre. Les marchands et 
drapiers de Catalogne s'en rendaient aussi acquéreurs: en 1456, une cargai
son de vingt tonneaux et vingt-quatre de tartre, pris dans un port du Lan
guedoc, était amenée a Barcelone78

•

En retour, les patrons de navires ou les marchands de Ntmes et de 
Montpellier trouvaient les produits de la peche, de l'agriculture et de }'in
dustrie drapante. Pierre Dalma, de Montpellier, investissait a Barcelone, en 
novembre 13 86, la somme, importante tout de meme, de 107 florins d 'or 
dans l'achat de quarante jarres de thon et de dix paniers de figues a trans
porter a Montpellier79

• 

La plus grosse affaire était alors celle des draps de Catalogne ou du 
Roussillon, de Perpignan en particulier, expédiés et vendus sur les foires du 
Languedoc, a Pézenas et a MontagnaclK> . Des les premi�res années 1400, 
les marchands drapiers de Perpignan se lan�aient dans }'aventure lointaine 
et allaient vendre leurs draps le royaume de Majorque, en Sicile et dans le 
Languedoc. Les foires de Perpignan perdaient de leur importance tandis 
que celles de Pézenas et de Montagnac, soutenues par les interventions 
royales et épiscopales, s'imposaient vite et devenaient d'actifs carrefours 
des transactions pour une vaste région. Les marchands du Roussillon y 
étaient les plus nombreux. Toutes les "criées", les avis royaux ou consulai
res de franchises ou de privil�ges, de garanties accordées aux négociants 
étaient réguli�rement publiés dans Perpignan. Les drapiers de la ville é
taient souvent et attentivement sollicités, bien accueilis aux foires. 11s y 
avaient leur consul, chargé de veiller a la qualité des étoffes et de dénoncer 
les fraudes. Leurs draps bénéficiaient d'une bonne réputation dans tout le 
Midi fran�ais. Les plus gros acheteurs, toujours présents, venaient de Mont
pellier, de Nimes, Al�s, Anduze et Sommi�res81

• 

180,idem, p. 460. 
79

A. GARCIA I SANZ et M.T. FERRER I MAU..OL, Assegurances, doc. 57.

a>o. ROMESTAN, Perpignan el lesfoires, cité; IDEM, Draperie roussillonnaise et draperie 
languedocienne dans la premiere moitié du XNe siecle, /bid., Montpellier, 1970; La gabelle 
des draps en Languedoc (1318-1333), /bid., Montpellier, 1974; J. COMBES, Les foires en 
Languedoc au Moyen A.ge, "Congrcs régional des Fédérationa hiatoriques du Languedoc", 
Carcassonne, 1952, pp. 8S-96. 

81
M. OOURON, ús achats enfoire d'un marchand drapier d'Anduz.e (1408-1418), R,idem,

pp. 59-77. 
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Tout ceci demeurait, somme toute, dans le cadre circonscrit de 
trafics de caract�re régional: échanges de produits de consommation cou
rante destinés ll des marchés relativement proches. Les marchands de Mon
pellier, de Nimes y trouvaient, bien sQr, leur compte et certains ont pu, 
grace h ces négoces aux horizons limités, batir de belles fortunes. Ceci 
d'autant plus que d'autres transactions, d'autre nature, élargissaient le 
champ des initiatives et des profits. 

Par voie de terre, Barcelone recevait de grandes quantités d'argent, 
en métal ou en monnaies. Ce trafic, relativement régulier, trouvait sa sour
ce et sa justiflcation dans le cours tr�s élevé de l'argent ll Valence ou, dans 
les années 1420-1430 par exemple, son rapport avec l'or n'était que de 8,5, 
soit un prix tr�s supérieur ll celui pratiqué sur les autres places, plus au 
Nord. Transitant réguli�rement par Montpellier, étaient ainsi expédiées vers 

, 

la Catalogne des monnaies fran�aises et, plus souvent, des barres de métal 
venant d' Allemagne ou de Serbie, par l'intermédiaire de Venise. Les Com
pagnies florentines installées ll A vignon et ll Montpellier, qui contr61aient 
une bonne part de ce trafic, avaient des correspondants ou ll Venise ou h 
Raguse. De Barcelone, !'argent était réexpédié vers le royaume de Valence 
et, de 1�, dans le monde musulman. De décembre 1428 � octobre 1329, 
Faustino de' Medici recut ainsi, en cinq envois, au total, 2.933 mares 
d'argent, soit environ 715 kg.82

• Au retour, Barcelone faisait acheminer 
vers Montpellier et Avignon, toujours pour le compte des Florentins, de 
l'or, essentiellement d'origine africaine, soit de l'or en poudre (auri tiberi) 

venu directement des mines du Soudan, soit de grosses pieces, des "doubles 
mauresques". Cet or gagnait ensuite différents marchés, principalement 
Venise, et, lh, servait ti payer les épices achetés en Orient, A Alexandrie 
d'Egipte. La "pratica di mercantanzie" florentine du XVº siecle consacrait 
toute une rubrique aux équivalences entre le marc, unité de poids pour l 'or 
et l'argent de Valence, et les mares de Venise, Florence, Pise, Avignon et 
Montpellier. L'auteur de ce tratté de commerce voulait ainsi démontrer les 
bons profits que les hommes d'affaires pouvaient tirer de ces échanges 
argent contre or; il prenait l'exemple d'achats_ en "doubles" de Grenade 
revendus � Florence avec un bénéfice, affirmait-il, de 22 % 83

• 

12M. DEL TREPPO, / mercanti, pp. 295-299.
830,ídem, pp. 300-302 et 309.
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Tous ces trafics et ces spéculations sur les cours des métaux et des 
monnaies ont fait de Montpellier une place marchande et financiere vérita
blement internationale84

• Pendant un long temps, ses marchands ont con
trólé et relayé les transactions d' Avignon et des Compagnies florentines en 
Méditerranée occidentale. Ils ont aussi largement bénéficié de liens privilé
giés avec Barcelone. Ces liens tout naturellement essentiels au temps de la 
domination aragonaise, n'ont pas été rompus, sur le plan économique, au 
temps de la domination francaise. Bien au contraire. Les premieres grandes 
entreprises de Jacques Coeur allerent en ce sens. En tous cas, les Montpe
lliérains étaient, dans les premieres décennies du XVe siecle, a Barcelone, 
établis a demeure, exer�ant différents métiers du commerce et de l'artisa
nat. En retour, les marchands catalans entretenaient alors régulierement un 
consul � Aigues-Mortes85

• 

Force est pourtant de constater que ces relations privilégiées, et 
l'essor des négoces en Languedoc devaient beaucoup a des circonstances 
politiques favorables, telle la volonté royale de développer cette facade 
méditerranéenne et de l'incorporer parfaitement, sur le plan économique 
également, au royaume de France; et, peut etre davantage encare, aux 
guerres et a l'insécurité qui accablaient la Provence · et Marseille, dans le 
temp ou les papes francais, leur administration et leur cour, faisaient d' A
vignon une ville prospere, gros marché de consommation, privilégiant tout 
naturellement les relations avec le royaume. 

Au total, la politique a, pendant tout ce temps, largement comman
dé l' économie. En apporte la meilleure preuve une certaine fragilité des 
situations. L'étude de l'évolution des trafics, de ceux de petite échelle et, 
plus encore, de ceux de grande ampleur, ne peut méconnaitre les aléas que 
provoquaient, d 'une saison � l 'autre parfois, les guerres ou les renverse
ments d'alliances. Définir des "courants" commerciaux stables est forcé
ment rester dans l'abstrait, alors que les lettres marchandes, les contrats 
notariés, les comptabilités des Compagnies (.f!n l'occurence, celles de Tos
cane), les délibérations municipales également témoignent toujours d'une 
extreme sensibilité des marchés, de tluctuations incessantes, parfois m�me 
brutales et considérables, des demandes, des prix et des changes. C'est 

84 
A. GERMAIN, Histoire du Commerce de Montpellier anlérieurement d l 'ouverture du port

de Cette, Montpellicr, 1861. 
85C. CARIIBRE, Barcelone, p. 131.
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ainsi, par exemple, que le destin financier de la muda vénitienne d' Aigues
Mortes, institution que l 'on pourrait croire solidement établ ie et bien ródée, 
et, de plus, insensible aux querelles qui sévissent en Méditerranée occiden
tale, que ce destin financier done parait éminemment sujet a de graves 
hasards. Les encheres (incanti) pour l 'affermage de cette muda étaient au 
plus haut en 1423 et le Sénat envisageait meme de mettre alors sur pied 
deux convois, l'un au printemps, l'autre en automne. Mais, cette année-la, 
la guerre Aragon-Genes, en particulier le sac de Marseille, ont provoqué 
un tel climat d'insecurité que le capitaine de la muda ne s'aventurait que de 
mauvais gré sur les cótes de Ligurie et de Provence; on supprima alors 
l'escale de Savone. En 1425, le voyage fut completement annulé. Mais tout 
reprit tres vite et, a partir de 1426, l'organisation atteint a nouveau son 
meilleur rythme: les encheres montent et les prix des noli baissent. Ce qui 
n' empéche que, par la suite, tout au long du xv

e siecle, les montants des 
incanti connaissent encore des hauts et des bas, partois importants, qui 
traduisent non pas des fluctuations passageres de la conjoncture proprement 
économique ou financieres, mais bien celles de la conjocture politico-mili
taire, toujours prédominante, ici comme ailleurs86

• Tant il parait alors 
évident que, année par année, saison par saison, les guerres, les alliances, 
et méme les entreprises plus ou moins hasardeuses et intempestives des 
pirates imposaient leurs lois. 

RÉSUMÉ 

Pendant les XIVe et xv
e siecles, les attaques des pirates ont, dans 

toute la Méditerranée occidentale, gravement compromis la sécurité des 
transports maritimes. A cela s 'est ajouté, au cours de longues années et 
particuli�rement a partir de 1420 enviran, la guerre entre Catalans et Ge
nois. La fac;ade maritime "franc;aise", c'est-a-dire les ports du Languedoc, 
entre Narbonne et Aigues-Mortes, n'était pas � l'abri de toutes les attaques; 
mais elle a, tout de meme, bénéficié d'une situation relativement privilégiée 

86
B DOMMERCQ, Le trafic commercial de Venise au XVe siecle. Le Convoi d 'Aigues

Mortes, "l lOcme Congres des Sociétés savuntes", Montpellier, 1985, 11, pp. 179-195. 
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et d 'une certaine sécurité. Ceci est encore favorisé par la poi itique royal e 
qui cherchait a développer les activités maritimes de ce l ittoral. Les expor
tations de produits naturels, principalement les grains, tenaient, dans ces 
trafics, une place importante. Mais, de plus, la région offrait la possibilité 
d'importantes relations par voie de terre, grace a la route relativement aisée 
qui mettait en relations Avignon d'une part et Barcelone de l'autre. Au 
temps de la papauté d' Avignon tout d'abord, et meme plus tard, Montpe
llier devint ainsi une place de transit pour les affaires, commerce et finan
ce, entre Avignon et la Catalogne. D 'importantes sociétés florentines é
taient intéressées dans ces échanges. Enfin, Nimes, Montpellier et Narbon
ne étaient les débouchés tres actifs des routes venant du Nord, soit de 
Bourgogne, soit du royaume de France. Aigues-Mortes devint alors, avec 
la muda de Venise, un des grands ports internationaux de la Méditerranée, 
mais toujours soumis aux mauvais hasards des conflits politiques et de 
l 'insécurité des mers.

SUMMARY 

During the XIVth and XVth centuries, piracy throughout Western 
Mediterranean endangered maritime trade. This insecurity increased becau
se of the war between Catalans and Genoese, specially after 1420. The 
French coast --that is to say, the ports of Languedoc, between N arbonne 
and Aigues-Mortes-- was not entirely safe, but had a relatively advanta
geous situation and a certain security. This was enhanced by the kings of 
France, who tried to expand the maritime activ-ities of this coast. The ex
port of natural products, 1 ike cereals, had a very important place in the 
trade. Bedides, the region was connected, by land routes, with Avignon 
and Barcelona. At the time that the Papacy was tranfered to A vignon and 
even later, Montpellier became the key centre between A vignon and Cata
lonia for business, trade and finances. Very important Florentine groups 
were interested in these exchanges. Finally, Ntmes, Montpellier and Nar
bonne became active markets for the routes coming from the North (Bour
gogne, kingdom of France). Aigues-Mortes became, thanks to the Venetian 
muda, one of the most important Mediterranean ports, although it was 
always subject to the political conflicts and the insecurity of the sea. 
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