
HENRI BRESC 

LA DRAPERIE CATALANE AV MIROIR SICILIEN, 1300-1460 

La situation ucolonialew de l'économie sicilienne médiévale est bien connue: 
C. TRASSELLI, dans des essais brillants, a d é f i  la base de l'échange qui la 
fonde c o m e  le ubiiome draps-grains* et N. DEL TREPPO et J.-P. CWILLIER 
ont &mment démontré que c'était bien la définition qu'entendaient appliquer 
les milieux responsables du pouvoit et de l'économie catalans. Sans grand suc- 
c¿s, il est vrai, h long terme: jamais les pays catalans ne paMendront h s'as- 
surer un monopole durable des aafics avec la grande ?le, car i i s  ne sont pas 
grands consommateurs de son froment; ils ne disposent pas d'autre part, pas- 
sée l'wrpénenn de Pese de Mitiada, de grande compagnie de commerce ca- 
pable de tenir les deux bouts de la chahe commerciale, en Sicile meme a 
dans les pays imponateurs de grain et de faire face h ces concurrents efficaces 
que sont lea firmes toscanes de la seconde génCration, Suozzi, Pazzi, Médicis. 

La Catalogue et les pays que la documentation notariale sicilienne lui as- 
socient normalemuit, Valence, Majorque et Minorque, ont par contse réussi une 
splendide pcrde technique e t  marchande, imposant i la Sicile et aux marchands 
t o m  qui la desservent l'achat de sea draperies: un mouvement dCjh sensible 
au début du xni' si¿& et qui ira se dCveloppant au xv'. La réussite de n t t e  
indusaiaüsation inspuera aux dirigeants politiques siciliens, de la dynastie ara- 
gonaise, le désir d'une manufacmre des draps qui rétablisse I'autarcie perdue 
h la fin du XII' sikie. FrédCric 111 tentera en vain i'implantation h Palerme 
de cette entreprisc, mouant &si avec les aspirations de la dynastie angcvine; 
són échec manifeste la loi de fer de l'échange inCgal dans la Méditerranée du 
second Moyen Age. 11 est vrai que subventions et incitations diverses ne pou- 
vaient etre qn'knpuissantes devant une conjonaure économique qui favorise, 
juque sous Charles Quint, l'exponateur de froment: les ciseaux des prix se 
sont ouverts au xnr' siede, les p rk  du froment augmentant vite, d'abord saus 
la pmsion du flux démographique, puis, aptes 1348, anarchiquement, par 



i'effet des grandes famines et des pestes. Ceux des draps et des produits de 
l'artisanat restent stables et modérés, favorisant le producteur agricole. 

L'ktude des informations recuillies dans les registres notariés siciliens per- 
met de préciser cete conjonture: proto-statistique dans sa méthode, on le re- 
comaltra volontiers, elle offre cependant une histoire précise de la diffusion 
de la draperie catalane dans Rle et suggkre quelques hypoth&ses d'interpréta- 
tion: souplesse de i'appareil productif catalan, disponibilité ii la mutation tech- 
nique, qui permettent de répondre aux exigentes de la mode et aux besoins 
des Siciliens. Au mntraire &une histoire écrite de Barcelone, elle n'insiste pas 
sur la corrélation entre production drapiere et développement du milieu des 
marchands exportateurs, mais bien sur i'autonomie et la vivacité du milieu 
industriel, abseut de cette documentation, mais bien principal responsable et 
moteur et qu'il ne faudrait pas ignorer. 

La draperie catuhne dans I'irnportation sicilienne 

Le tableau nP 1 indique l'origine des pikes de draps vendues A Palerme 
et dans les localités voisines, Termini, Corleone. Le commerce de détail n'y 
a pratiquement aucune place, car nous n'avons tenu compte que des draps en- 
tiers et des demi-pikes. La premiere période n'apporte qu'une information 
fragmentaire et imprécise, et l'on ne se réferera qu'avec pmdence aux pour- 
centages des valeurs des diverses draperies achetées par les détaillants. 

Quatre grands moments se dessinent: un marché réfractaire aux draps fla- 
mands, dominé par les marchands-drapiers toscans et catalans, sert d'abord de 
débouché aux produits de i'industrie des pays de ces importateurs. C'est la 
situation entre 1300 et 1350: la maitrise d'ensemble du marché appartient aux 
Toscans qui écoulent les draps toscans, de Florence et de la Garfagnana, les 
produits lombards et génois. Ce ne sont pas seulement des produits chers et 
les Pisans importent meme en Sicile I'«orbace», le mauvais drap épais dont on 
fait les manteaux des travailleurs. Le hasard d'une dmmentation mediocre 
sousévalue sans doute l'importance de la draperie catalane et languedocienne 
dans i'achat sicilien. Présents des 1309, les draps de Perpignan se multiplient 
apres 1325, en meme temps qu'apparaissent les draps de Narbnne et de Car- 
cassone importés par les Perpignanais et par les Génois. 

Vers 1360, tout change, tres bmtalement: une dmmentation précise mon- 
tre le triomphe des draps flamands, et, si Pon en croit les contrats, du «Vervi*, 
c'est-iiüre des draps de Wenvicq qui constituent pres de 58 % des pikes 
vendues A Palerme et plus de 98 % des draps flamands importés. Peut-&re 
s'agit-il d'une dénomination générique pour les saies de la «nouvelle draperien 
flamande et brabanqome. Si les draps italiens reculent devant cette affensive, 



TAELEAW N: 1: LES VENTES DE DRAPS A PALERME 

A) PIECES VENDES, EN POURCENTAGB 

Origine 1298-1349 1370.1399 1400-1429 14M-1439 1440-1449 1450-14J9 

Itaüaa 90% 22,3 % 0,9 % 1,6 % EA % 4.1 % 
Franm-flamands 1 % 58,6 % 19,6 % 5,s % 125 % 8.7 % 
Catalans 5 % 11 % 69,2 % 70,8 % 68,9 % 66,8 % 
Aragonais 0,4 % 
Occitans et 
G a w m  3,3 % 1,l % 6 % 03 % 5.7 % 1,9 % 
Champuiois et 
n F r a n ~ s s  22 % 0,2 % 
Normands 0'5 % 4,6 % 0,OS % 0,l % 0.3 % 
Anglais 4,l % 19,6 % 10.7 % 19 % 

Nombre de pib 
ECS 360 1180 1120 1654 

B) VALEUR, EN POURCENTAGB 

Italiens 54,6 % 32,5 % 3,19 % 7,l % 
Franco-flamands U N 51 ?6 27.5 % 10,l % 
Catalans 27 % 7,7 % 62,4 % 60.5 O h  

Aragonais 
Occitans ct 
Gascons 8 % 0 7 %  3,s % 0,4 % 
Champenois et 
uPran@sx 3,l % 
Normands 4,s % 0,006 
Normanda 4.8 % O,% % 
Andais 2.A % 21.3 % 

Now avons cala16 les vaieurs absentes des conttats; ce sont donc des ordres de grandeur. 
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les dsaps catdans et occitans sont presque totalement él'minés Vdence et Bar- 
celome se maintiennent seuls comme fournisseurs, tandis que Petpignan dis- 
parait du marché sicilien. Ce sont évidemment les Génois qui portent la res- 
ponsabiité de cette mutation profonde: la totalité du drap flamand importé et 
vendu passe entre leurs mains. Pourtant il cotite un pleu plus cher que le drap 
catalan; s'il s'impose sur le marché sicilien, c'est que les Génois ont otienté 
les cirmits commerciaux. 

Puis vient, graduelle, la revanche des draps catalans: 69 pour 100 pikes 
vendues entre 1410 et 1419, 71 entre 1420 et 1429, 70 entre 1430 et 1439; 
la résistance des draperies franco-flamandes est faible: eiies n'assurent plus que 
13 % des ventes entre 1410 et 1419, et 21 % entre 1420 et 1429, pour tom- 
ber B moins de 6 % pendant la décennie suivante. Et pounant nous avons 
comptabilisé sous cette tubtique des «Vervi» qui sont peut-6tre des imitations 
catalanes; les positions de la draperie franco-flamande sont defendues, de plus 
en plus, par les productions de Beauvais, le «Belvi», meilleur marché que les 
dtaps brahan~ons, et commercialisées par les Catalans; et, apres un effacement 
presque complet entre 1430 et 1439, qui correspond B I'effondrement de I'ac- 
tivité génoise, on assistera B une timide réapparition du «Vervi> vers 1440. 
Le formidable succes des draps catalans entrdne, dans son sillage, I'apparition 
sur le marché de draps languedwiens, gascons et aragonais, bon marché eux 
aussi. 

Parallelement, a partir de 1430, s'affirme la présence du drap anglais, de 
qualité mediocre et de prix modéré; pour l'essentiel, ee sont les demidsaps 
(asemipanni») de I'Essex; aprbs deux décennies de succbs mitigé, ils s'impo- 
sent, peu avant 1460, c o m e  I'une des draperies ~rinci~ales pour la quaiiti 
courante, contribuant sans doute au recul des pmductions catalanes. A partir 
de 1450, en effet, avant m6me la grande crisi politique qui secoue le monde 
catalan, I'industrie des pays de la Couronne d'Aragon, qui a C O M U  son apo- 
gée, marque le pas; du moins, le marché sicilien lui échappe-t-ii en partie. Elle 
ne fournit qu'un peu plus des deux tiers des pikes vendues B Palerme, tandis 
qu'on note, aprbs un réveil notable de l'exportation franco-flamande, le redres- 
sement des exportations toscanes, encore peu nombreuses en volume, mais déja 
importantes en valeur. La corrélation est évidente avec la multipiication B Pa- 
lerme des maisons de commerce toscans de la deuxieme génération, essentieiie- 
ment florentines. 

Chacune de ces grandes vagues correspond bien B un essor intsinsbque de 
la draperie dans chacun des pays producteurs: aprbs la premiere industtie cata- 
lane issue, lors de la guerre des Vepres, par sécession, de la draperie langue- 
docierne, le marché sicilien a refleté le d4veloppement de la saiettetie flaman- 
de et brabancome, puis anglaise c'est maintenant la reptise de I'activité floren- 
tine qui s'exptime au miroir sicilien. Ce dernier ne manque pas non plus de 



eonfimer - g r o s s i h e n t -  I'anemie de la grande exponetion champenoise 
des draps de Chaons 8 la fin du mv' sikle, un r e d  peutatre aussi, de i'ii- 
dustrie nomande et ü laisse supposer un mouvement d de diffusion des 
draperies gasconnes vers 1450. 

La magnifique serie des ventes de draps enregistrées par les notaires de 
Palerme rend parfaitement compte du mouvement comercial, aprh 1360 au 
moins, dans sa composition qualitative; les inventaires se montrent beaucoup 
plus sdectifs: üs ne retiennent que les origines brillantes, Fionnrr, Montivil- 
liers et, si on les suivait, on ignorerait totalement la presence en Side du 
drap flamand ou catalan. Pour les couleurs, au contraire, les ventes sont pau- 
vres d'indications, et les inventaires riches, mais imptécis: ils permettent sede- 
ment d'avoir una idee des couleurs appréciées par les Siciliens et de faire une 
ventilation assez s k e  des p i h s  par couleur pour cenaines qualités prestigie- 
uses (le Florence, par exemple). 

La conjoncture de la mode 

Le tableau n." 2, fondé sur aprh de 800 indications (pour un nombre un 
peu inférieur de vetements: on y a comptabilisé les informations sur les man- 
ches, les capuches et les chausses), nous montre des permanentes évidentes et 
une conjoncture de la mode. Permanence: l'borreur des Sicüiens pour le blanc 
et pour le jaune (qui fait une timide apparition entre 1360 et 1399), mais le 
tableau no cenfirme pas un gotit pour le noir, qui fait pourtant partides dassiques 
de la giographie commerciale. Conjoncture: le long déclii des bleus et des 
verts (avec une reprise vers 1430 de ces derniers), l'irr6sistible ascension des 
couleurs obscures, le bmn, le violet, le tanné, le paonasse. Le noir surtout qui 
uiomphe apres 1440: une piefe de v8tement sur trois. 

La prédominance de certains coloris, la presence de qualites appréciées et 
bien spéciiiées nous renvoie une histoire du gotit et de la mode qui n'est 
pas sans relations avec Ievolution d'une géographie commerciale rien moins 
que statique. Mais quelles relations? Avant 1360, bleus et vers dominent lar- 
gement: leurs origines assurées sont, pour l'azur, la Catalogne (les upalmeiless), 
pour le ublavos plus soutenu, Perpignan, Narbonne, Chalons et Genes. Le vert 
vient de Genes encore, le rouge est florentin, teint en escarlate de agranas, le 
viola, bmxellois; le noir reservé aux tuniques de deuil n'apparalt pea dans 
les inventaires et si l'on note des préciosités tres précoces (vhtements partis 
d¿s 1307, vert upistaches, vert ajaunes), la gamme est pauvre et s'ordonne 
autour &une couleur sans joie, le bleu, sur lequel tranche le rouge florentin. 

On retrouve, apres 1360, l'aazolino~ miianais, le bleu alombardiscuu, le 
bleu de Chalons, ceiui de Perpignan. S y  ajoutent un acdesto catalan, a 



TABUUIJ N? 2: COULEW DES VETEMWTS DE DRAP DE LAINE SBLON LES 
INVENTAIRES (m ~ ~ t a g e )  

R o w s  22' 24 30 133 28 24 
BINS 37 32 34 27 12,6 128 
Blmcs O 12 4 4 O 2 
Vens 15 15 9 7 14,5 9,3 
Jaunes O O 4 O O 0'5 

gironais en particuiier, de nombreuses variétés de draps de Florence (agare 
falo*, dleste, bleu, azur, paonasse, noir, tanné, violet), et un grand nombre 
de couleurs et de qualités nouvelles, rosé, orange, ucindreoe, accolé, apoil de 
liona, *impériai~. L'essor du commerce des produits Cranco.flamands. Wervicq 
et Beauvais, ne modifie gnere le rapport des couleurs. On se déprend un peu 
de bleu et du vert pour des teintes obscures qui sont typiques des vilies de la 
vaUée de la Lys, mais sans mpture: le commerce génois et vénitien pouvait 
sans doute tirer des industries franmflamandes ce qui correspondait au goíit 
des Siciliens, en particuiier pour les rouges. 

La rnode de l'obscur ne bat son plein qu'apres 1400: Lierre (noir), Beauvais 
(paonasse, noir, bmn, aferreti») semblent favorisés; mais chacun se rnet au 
gout du jour: noir de Barcelone, de Florence, de Perpignan. La merveiUeuse 
plasticité de l'industrie de la teinture multiplie les concurrents sur le match6 
Sicilien. Si les Cktalans offrent surtout des tissus bleus et verts, ils ont étendu 
leur g a m e  au noir, paonasse, agarofaloe, brun; puis on verra du Carcassone 
afirreriw, du Perpignan rouge, ou noir, et l'Angleterre offrira aussi des rouges, 
des esadates et des nous, tandis que J 3 0 ~ n e  tendra a spécialiset son offre 
dans des verts et des verts-obscurs qui reeonueront un grand sucds sur le 
marché Sicilien: entre 1420 et 1440, ce seront plus de la moitié des draps 
florentins vendus en Side (et de couleur précisée). 

Aprhs un certain recul, la mode des couleurs obscures bat de nouveau son 
plein vers 1450. Ce sont les ann6es &une extraordinaúe diversification des 
dénominations de couleuis et, sans doute aussi, d'une nouveUe curiosité de 
la demande sicilienne: cramoisi, argenté, plombé, torquoise safran, fleur de 
pommier, couleur de peche, de noix et aussi des variétés encore incomues, 
comme les cordeííats majorquins, les uostedese flamandes et anglaises, les avin- 
tinin er les uvintiquattrinis catalans, les abeghinats*, les abristons*, toutes 
les variétés de axotta* (les premihres qualités de chaque lieu de produaion) 



et les inevitables imitations, Montiviliem d'hgieterre, ~Vemin catalan, ubni- 
xiliatsn de Valcnce. Dans cette vaste gamme de tissus, les spécialisations s'en- 
uecroisent: les Catalans dominent largement le drap noir et les bmettes et 
font ~pécialite du plombi et du morat (ou b m  ude molatan), laissant le paon- 
asse, de production plus délicate B Beauvais et B Florence. 11s dominent aussi 
les bleus (mais le acéiesten est florentin ou de Wervicq) et le rouge, mais le 
ugranan reste florentin et le msat beauvaisis. Le vert, clau ou obsnu, demeure 
une spCti&té florentine, mais le vett d'uherbe* et le vert ugain sont des in- 
novations londoniennes. Les Catalans ont remarquablement diversifié et amé- 
lioré une offre qui atteint une haute qualité: imitations, teinmes adaptées aux 
g&ts nouveam (argent6, cramoisi, plombé), fiiesse de la textwe et solidité 
du drap. Us rc'iuoduisent le blanc. Seuls les Florentins offrent alors B la 
S ide  une gamme supérieure de produits: diverses qualités de vert, blanc aussi, 
fleur de pommier, safran, et les incomparables «grana». 

L'étude des couleurs permet d'autre part de formuler l'hypothese que c'est 
la demande sicilienne qui a imposé l'offre couleurs et qualités. On ne re- 
muve pas en effet ailieurs une mode aussi decid& et durable du bleu, d o r ~  
que i'abandon du blanc, le go0t du rouge sont universels dans les pays italiens; 
de m b e ,  si le nou a connu une vogue générale aprh 1400, cate mode ne 
semble nulle part aussi solidement établie. A cette originalité sicilienne, il est 
probable que répondait une adaptation des pducteurs exportateurs. La variété 
des qualités et des couIeurs dans chaque production locale nous semblent signi- 
fier qu'une wnmence  vigoureuse opposait les pays fomisseurs pour la con- 
quete du dCbouch6 sicilien. Qualit6s et prix sont l e m  ames principales, sans 
négliger l'hw du fait politique les mesures protectionnistes de la Couronne 
d'Aragon. Une gamme étendue de qualités, le cboix déiibéré de l'exportation 
de masse caractCRse pour l'essentiel le triompbe des drapiers catalans; l'expul- 
sion des Génois, puis des Florentins a fait le reste, bloqunnt pour plusieun 
années l'essor de l'importation de draps anglais. Pendant la semnde moitic 
du XXV. siede, les Catalans avaient 6té excius du marche. Leur tevanche monue 
bien que, dans les relations commerciales, les éiémmts politiques demeurent le 
levier nécessaire pour exploiter pleinement les potentiaütés économiques. 

La place du drap cataian dans l'échaile des quaiités et des prix 

Vers 1300, l'écheiie des ptix oppose des draps de qualité courante, l'escar- 
late non teint (4 t d  la canne), ou médime, c o m e  le ugarfagnanon qui 
coúte moins de 2 tari, 3 la canne, au blni de Chalons, une saye t r b  prisée 
( B  22 tari.iO), tandis que Pescarlate teint en wgrana, (tres probablement B 
Florence) attcint 36 tarí. La variation est on t voit formidable, de 1 B 16. 



Fig. 1. h p s  vadus sur le m d C  sicüien pendant le m sikle. 
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Fk. 2. h p s  vmdus sur le marche dcüia atrc 1400-1460. 



Noae d-entation laisse cependant vide un place intermédíaire: entre 1's.- 
carlate non teint et le bleu de U o n s ,  nous ne connaissons pas de qualitC et 
de prix moyens. 

Ce sont sans doute les produits de l'industrie perpignanaise qui I'ocnipent: 
B partir de 1319 les doniments se muitipiient qui l'attestent. Le bleu et m- 
taines qualités du vert de Perpignan cobtent entre 8 tad.4 et 14 tarl.10. A un 
niveau B peine inférieur, apparaissent des fabrications anonymes (vergé, uvir- 
gato*, B 8 et 9 tarl, umischiaten B 7 tad, ugambellinon B 6 tatf) ou italiennes 
(amischiaton florentin B 5 tarl, bleu de Genes 6 7.10), tandis que le bleu de 
Chalons continue de domina l'écbelle avec 25 tad.10 et 26 tad.10, les d r ap  
de qualité exceptionnelie demeurant pour lo=: apparait seulement le violet de 
Bnurelles, attesté uniquement en 1331 B un prix qui dépasse 66 tad la cannc. 
Les memes prix seront maintenus jusqu'en 1350: de 5 A 8 tarl pour le «mis- 
chiaton de 6.10 B 7 tarl pour le ubleveton génois, 6 pour le bleu de Natbonne, 
12.10 pour le umesclatn de Montoiieu, de 7 B 14 pour des bleus d'origine in- 
cenaine; et on les retrouvera, en dépit du mouvement des prix, jusqu'i la fin 
du m' siecle: 3 tarl.16 p u r  un ugambellino grossiern, 7 tad pour le drap 
de Languedoc, 8 pour le bleu ulombardescon, 11 et 17 pour le drap milanais, 
12 pow le drap noir, 21 p u r  un milanais uazolinor en 1373, 60 pour un 
escarlate --sans doute florentin- vendu par un Toscan en 1378. Peu de 
grandes variations dans les prix unitaires, doncs, mais une présence massive 
de uViMn aux prix telativement élevés et de draps toscans fort cdteux: on 
peut estimer de uViwin, dont les documents taisent les valeurs unitaks, B 
9, 15 et 18 tatl par canne. Quant au ~Florencian, il vaut 26 tarl (~Florencia 
de Xonan), 26.15, 27 et la pike 12 onces et plus, ce qui confirme une lon- 
gueur, attestée par la suite, de 14 cannes. 

Globalement, le niveau des prix moyens reste elevé; il ne connaitra de 
baisse décisive (-- 27 96) qu'apres 1400, avec i'invasion des pmduits catalans: 
le moins cher, le ufrixunin, c'esta-dire le drap grossier, vaut de 5 tari.10 par 
canne en 1426, B 7, 7.12, 8 et quelquefois 9. Les prix unitaires des draps de 
Perpignan, de Barcelone et de Majorque oscillent autour de 10 tari par canne, 
aitre 8.10 et 12.18 2/3 et l'ensemble des prix des draps catalans ne c o d t ,  
au cours de la premiere moitié du xv' sikle, qu'une croissance modérée: de 
2 onces.12 par pike en moyenne en 1420-1429, et 2 onces.15 en 1430-1439, 
B 3 onces.9 en 1440-49 et 3 onces.8 en 1450-1459. Cette augmentation a &te 
d'ailleurs causée en partie par le développement, au sein de l'ensemble catalan, 
de variétés plus couteuses, comme le drap de Sant Joan (13 tad.6.4 et 14 tarl 
h canne) celui de Sant Llorens de Momys, le *Be a la mchin (udrap de la 
Bn i la croix), celui de Campmdon, le noir de Ripoll et par tous les produits 
dits «de bon teintn, en paniculier les brunettes. 

L'amdiomtion et le rencbéxissement conioints des draps catalans ne doit 



TABLEU N.O 3: LES PRIX DES DUPS DE LAINE SUR LE MARCHE De PALEWE (m tari par -e) 



- «osteda» 90 
escarlate anglais 9 
aviilagesu 
K~SEY 10 

CHALONS bleu 22 112 18.10.4 
-26 112 

- *smasaldino» 
BARCELONE noir - azur 
«CATALANISCUB 
GIRONE 
MAJORQUE - nou - bleu 
S. JOAN 

LANGUEDOC 
NARBONNE bleu 
MONTOLIEU mesciat 
CARCASSONE 
- céleste 



pas masquer qu'il s'agit, globalement, de draperies bon marché. Seuls cenains 
draps languedociens (ugambellinix, blanquettes de Toulouse et de Gignac) et 
gascons, et les demi-draps anglais font partie de la catégorie de prix úiférieu- 
re: 7 tarí par carne pour un anglais ustrettox, 1 once.18 par p i k  pour 
un ~Languedoc~x, 1 once.12 pour un Gignac ou pour un aGascogna*. 

L<I draperie catalane et la consommation de masse 

Le développement &une consommation de masse des étoffes repose, en 
Side, sur la draperie catalane: une industrie mrale, montagnarde, dispersée 
en un tres grand nombre de petits centres, a porté sor le marché sicilien les 
produits peu couteux qui ont conquis des franges étendues de consomrnateurs. 
Nous avons identifié plus de 25 villes et villages producteurs; quelques-uns 
ont sans doute échappé a noue enquete, mais nous pouvons deja dérnontrer 
que le réseau des fournisseurs catalans de la Sicik s'étend a toute la Catalogne, 
a la frange cbtiere du Royaume de Valence et a l>iUe de Majorque; le quali- 
ficatif de acatalaniscux s'étend en effet Q I'ensemble des pays qui parlent ca- 
talan au XIV* siede, comme celui de acatalana aux marchands de Valence, de 
Majorque et de Minorque, et d'Alghero. 

La draperie urbaine est assurément la plus anciennement exportée en Side: 
des ses origines, I'industrie perpignannaise a lancé ses produits, mais en quan- 
tités encore m6diocres. 11 en est de meme, entre 1350 et 1399, pour les jeunes 
draperies de Barcelone et de Valence, et deja une fabrication mrale, autour 
de Girone, dont les tissus prennent le nom, a une place importante en Sicile. 
Entre 1400 et 1430, c'est la draperie de la montagne, des centres de la vaUée 
du Ter et du Haut-Llobregat, de la Cerdagne, puis de ceux des districts d'Olot 
et de Besalh, qui comaissent une diffusion, encore mesurée. Le gros des étof- 
fes catalanes vient de Perpignan et de Barcelona. 

De 1430 a 1459, les drapiers siciliens, familiarisés avec le détail des tech- 
niques et des préparations catalanes, précisent plus souvent le lieu d'origine: 
on peut ainsi controler, par la consommation sicilieme, I'extraordiire dif- 
fusion de I'industrie dans les pays catalans. Cinq centres fournissent plus de 
300 pikes, Perpignan, Majorque, Barcelone, Valence et Girone; Barcelona do- 
mine t rk  largement, avec prbs de 1500 pibces, et les quatre grands centres 
urbains foumissent 3358 p i k s ,  48 % de la production catalane (68 % de la 
pmduaion dont le lieu de provenance est indiqué, mais il est probable que 
les drapiers ont inscrit un acatalaniscu» générique pour des produits mal con- 
nus, provenant des centres mineurs). Parmi les petits centres drapiers, uois 
présentent un niveau important de production, Sant Llorens-de-Momnys, le 
*Santu Laurennix des notaires siciliens, qui comprend aussi une variété de 



draps ude passages*, c'est4dire plus étroits, et sans doute aussi une variété 
de luxe dite ua la gradigia* (ainsi nommée du gil de Saint Laurent?), Sant- 
Joandc-les-Abadesses et Olot, important pour ses uburcls~ et ses agarnkhi,. 
Auws centres notables, Sant Mateu au Royaume de Vdence, Betga, i'ensem- 
ble Camprodon-Prats, et Tortosa, Besa ,  Puigcerds. 

Les prinapales qualités de draps catalans sont généralunent assodées 8 un 
lieu de prcúuction, et refletent leurs uaditions, lew tour de main: la plus 
répandue est la ublanketta, (141 pikes ainsi qualifiées), qui n'est pas n h -  
sairement blanche, mais peut &e aussi verte ou aburella*. C'cst la specialité 
de Sant-Lloremde-Morunys. Puis vient la upalmella>~ (120 p i b ) ,  générale- 
ment assoáée A Ia couleur umischio*, en provenance de Girone (69 % des 
upalmelles~) et de La Bisbal; le ugambellino~ (96 112 pikes), équivaht du 
camelin des draperies franco-flamandes, et partagé par plusieurs centres: Gi- 
rone, Olot, Barcelone; le ucordillatu>p (25 112 pikces), noir, rouge, blanc, est 
la spécialité de l'industrie majorquine et valencienne, tandis que le ubmxülatu* 
et le uVirvi» (imitations des Bruxeiies et des Wervicq) ne sont produits qu'8 
Valence, mmme le uBelvi» (imitations de Beauvais) A Girone. Mais la présence 
de ces uois demieres qualités n'est qu'épisodique. Le ufrison,, peu abondant, 
est toujours présenté sans couleur ni keu d'origine. 

Les couleurs différenaent nettement les prcúuctions locales: noir de Per- 
pignan, de Ripoli, de Camprodon et de Castello, brunette de Sant-Llorens, 
aburel» d'Olot et de Sant-Joan; les rouges, rares, sont barcelonais ou de Sant- 
Jaume; les bleus, les azurs et les célestes sont des produits de Barcelone et de 
Besalt; les verts, de PuigcerdA; les blancs, de Sant-Llorens, de Solsona, d'Olot. 
Sans spécialisation étroite, les principaux centres catalans ont su populariser 
en Sicile des productions bien m u e s  des notaires et des marchands. La for- 
midable marge de ucatalaniski» montre, certes, qu'il restait des trous áans la 
connaissance des techniques et des productions, mais la draperie catalane est 
la sede qu'on puisse étudiet, partir des sourccs siciliennes, avec autant de 
ciétail. 

Commerce des draps et diacpora marchande 

La diffusion de la draperie catalane est étroitement liee $ la diaspora mar- 
chande des Catalans en Sicile áans un premier temps: commergants comman- 
dités per les uparayres* barcelonais et perpignanilis d'abord, ils sont concentrés 
8 Paletme et leur marchandise reste rare. De 1360 1390 ce sont les Génois 
qui vendent la totalité des d t ap  catalans comn~ercialisés 2i Palerme: c'est le 
grand reflux du commem barcelonais et le maigce mmmerce des produits ca- 
talans est a s d  par le relais de annpagnies toscanes, s a n ~  doute. Avec le 



IHM-1349 1310.1399 1400-1419 1420.1429 1430-1439 144131449 1450-1419 Tobic 

PERPIGNAN 15 6 35 128 167 67 126 514 
P~RPIGNAN *DE PAS%AGES* 8 4 3 15 
PERPIGNAN .DE VILLAGES* 9 9 

MAJORQUE + f 88 156 345 557 112 1146 
MAJOWUE de Bux 2 2 

Vnmce 
VALENCE *DE PASSAGPS~ 
VAENCE de Campo 
SANT MATEU 
~ T E L L Ó  (DE LA PLANA?) 
TORTOSA 
Momu 
M*NnPSA 
S m  JAUNB 





Fig. 3. La drsprie cstalane sur k match¿ sicilien (13W-1460). 

triomphe de la politique d'expansion de la Courome d'Aragon, les Catalans 
reprennent en main la vente de leur draperie, B 100 % jusqu'en 1430. Apr&s 
1430, les Toscans leur reprennent une part mineure de la vente (de 5 A 10 % 
selon les qualités), mais une part croissante: plus de 30 % du drap perpigna- 
nais, prbs de 30 % du drap de Girone, 44 % du drap de Majorque, aprbs 
1450, mais 18 % des t<catalaniski» seulement. La solidité des compagnies mar- 
diandes toscanes oppose, on le voit, une concurrente sévere au mmmerce arti- 



sanal des Catalans -sur leur pmprc tensin- et on s'explique mieux les me- 
sures antiflorentines d'Alphonse qui a litteíalement tenté de déraciner le grand 
commerce toscm dans Vile, mais sans s u d s .  

La fragilité de la diaspora ca&e et son incapaaté B conserver I'hégé- 
monie de l'impoaation drapi&re sont sans doute liées B un archaisme rdatif 
de ses structures commerciales: les dra~iers catalans fondent bien des com- 
pagnies, mais de faible capital, et surtout ce sont des compagnies sans sum-  
sales multiples, facilement surclassées par la deuxibe génération des compa- 
gnies toscanes i nom familial, Médicis, Pazzi, Resolmini et Strozzi, et m€me 
par les compagnies siciliennes, les Agliata, les Bonconte et les Crapona, toutes 
animées par des immigrants sinois et pisans. On saisit, bien avant 1460, les 
signes d'un déclin du commerce catalan des draps dans alors que la pan 
des produits catalans importés ne recule gukre qu'en valeur, devant la mis- 
sance d'une frange italienne et anglaise de haut luxe. 

La structure du commerce drapier catalan en Sicile est en effet artisande: 
les marchands sont tres nombreux, 15 entre 1400 et 1419 (pout un seul gé- 
nois et deux toscans), 41 entre 1420 et 1429, 50 entre 1430 et 1439, 65 entre 
1440 et 1449, 43 encore entre 1450 et 1459. Mais chacun ne fait d'abord que 
des affaires modestes et rares sont les marchands qui se fixent B Palerme; 
átons Joan Jaubea de Perpignan, Naras de Burdils et Galseran de Aquilo de 
Barcelone, Guiilem de Spich de Majorque, avant 1430. Disposant de faihles 
moyens finanáers, ils ne réalisent que des ventes de faible valeut unitaire et 
dépendent de l'appui des proóucteurs et des exportateurs barcelonais, Arnat, 
Junyent, Lobera, Suvent. Vers 1435, on commence i áistinguer quelques mai- 
sons puissantes: Pere et Andres Amat, présents B Palerme jusqu'en 1457, Ber- 
nat Totsans de Majorque, et surtout les Ailegrs de Barcelone; Francesc et Joan 
Allegra importent, entre 1440 et 1459, plus de 24000 florins de draps et, 
B la moa du second, en 1448, son inventaire comprend 14 bailles de drap, 
93 pihes, pour 288 onces (1440 florins), une forte houtique de grossiste. Les 
Catalans exploitent B fond leurs relations avec la Cout d'Alphonse, ils four- 
nissent en draperier hauts fonctionnaires et courtisans, ainsi que le roi, et m&- 
me les troupes de Don Gonsalvo de Ixar, gouvemeur de Tropea. 11s réalisent 
nussi de beaux coups avec I'aristocratie d'origine ibérique, comme Francesc 
Ailegra qui vend pour 1200 onces de drap au comte de Modica, un Cabrera, 
tanáis qu'il trouve un fiancement important aup& d'un Moncada. 

Mais il manque B ces marchands si actifs un réseau de áistribution dans 
les uterresp siciliennes: on ne compte que quelques merciers catalans, Peri 
Zavacteri et Miquel Agramunt B Saacta, Jayme Zabaaerü B Alcamo. Cette 
faiblcsse est en réalité le reflect d'une activité limitée des Catalans dans l'é- 
change sicilien: iis ne sont pas les gran& achetnus de froment qu'aurait 
souhaités la monarchie, tatalane comme casrillane. 11s laissent done Védiatrgc 



TABLEAU N: 5: VARlETPS ET COULEURS DES D R 4 R  CATALANS SUR LE MARCHE 
SICILIEN, 1298-1459 

~Mischiator Obscurr Rouges 
- 

PERPIGNAN 1 8 (1  paonasse) 2 (1 sgarofa- 
lo*) 

PUIGCERDA 3 

RIPOLL 2 nous 

29 (25 brunettes, 1 3 
morar) 

82 (72 burels) 

BERGA 2 «gambelliniu 5 bmnettes 

GIRONE 40 «gambellinir 115 22 (2 plomb6s, 2 
32 apalmeiieia morats) 
3 ebegbinati~ 
6 sBelviu 

BARCELONE 11 egambeiiinir 33 10 ( 1  paonasse, 1 22 
2 «gambeliottiu morat) 
1 «beghinator 

BARCELONX. ~ D K  LA BE. 2 burels 1 

Bleuí Blancs Verts Jauner 

1 1 

1 89 (57 blan 2 
quettes) 

10 



VALENCE 1 .garnbeiiinoa 
12 ~cordeliatir 
18 nbruxillatir 
1 riVervia 

<Cordellatir de Majorque 

Blanquettes cataianes 

eBristona catalan 

nFrison* catalan 

1 

S 

10 noirs 

43 1 brunette 1 

3 noirs 2 

7 noirs 2 1 

72 198 (5 noirs, 37 bm-23 24 29 
nettes, 136 mo- 
rats, 12 burels, 2 
«ferreri*, 5 plom. 
bés) 

27 burelles 17 12 

3 7 (5 noirs, 2 pao- 2 (1 imphiai, 1 2 argentés 4 
nassesf 1 cramoisi) 



Tnsis~ü N? 6: h PART DE LI aNATIONS CATALANB DANS L'IMPORTATION 

1. DES DRAPS SUR LB MARCHE SICILIEN 

% des 
cntalans 6,15 2,6 78 69,3 62,6 70 42,75 
Valwr totile 
des ventes 
uvcgisttks 
(en onccs) 15598 U80 478 2251 4707 15081 15518 

11. DE3 DMPS CATA- SUR LX MARCHE SICILXEN 

% des 
caraliuis 81,8 O 100 943 91 9025 70,88 

aux mains et A i'initiative des marchands locaux, Toscans sicilianisés de Pa- 
lerme et Juifs des boutgs; les Catalans ne sont donc pas maitres du jeu com- 
merciai, ils ne se fixent guere, ne s'intéressent pas aux nouvelles pmductions 
insulaires, comme le sucre, si important comme moyen de paiement, et ne sont 
pas des clients régúliers du bI6 sicilien, qu'ils achetent en période de famine. 
Ils ne peuvent donc pas exploiter le spléndide capital offert par l'iidustrie 
nationale, qui sera finalement capté par le commerce génois et toscan. 

Vu de lir Sicile, le probleme du déclin catalan au xv' sisde apparait in~crsé: 
les succ2s wmmerciaux des années 1400-1450 conttedisent la thiorie classique, 
dont la coricordance avec les présupposés de l'histoite politique aparalt sus- 
pecte. Au miroit sicilien, le Compromis de Casp ne signale aucun grand échec, 
aucune inversion de la tendance ni tupture court terme; et Pon n'observe 
pas non plus de décadence des trafics ou de la présence catalans dans les dé- 
cennies successives, tandis que le tole d'Alphonse semble bien de les avoit 
favotisés au maximum, tant dans le domaine marchand que dans ceux de la 
haute administration et de la féodalité (le monde aulique restant dominé par 
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les Castülans trastamaristes). Au contraire, les ann6es 1440-1460 annocent la 
&se des entreprises commerciales barcelonaises: le recd de la part des Cata- 
lans dans l'imponation et l'exportation confirme l'échec du *pacte colonial* 
repris par Alphonse; mais peut-&re sommes-nous victimes d'une erreu~ de 
perspectives: s'est le nouveau dynamisme florentin qui d6passe les couunerccs 
catalans, sans signifier nécessairement que cnw-ci sont condamn6s par une 
crise interne. 

Une autre révision semble encore s'imposer: le pr6uppos.6 de la priorité 
du commure sur la production des draps dans les pays catalans, et la centra- 
lité de Barcelone, avant la mse de la guerre civile, ne recoivent pas de confu- 
mation dans la documentation sidienne. L'industrie drapiete, au contraire, 
apparalt largement autonome, ind6pendante des rbseaux propres de commercia- 
lisation et d ' q r t a t i o n  d6veloppées par les marchands catalans, capable de 
s'adresser aux milieux du grand commerce italiens pour imposer ses produits. 
Cette autonomie et cette souplesse invitent A porter l'attention sur l'6volution 
de cette industrie dans ía longue durée et posent la question de ses relations 
avec les entreprises d'exportation. Les succ&s de la draperie catalane dans la 
premiere moiti6 du xv' siecle, qui se pmlongent pendant tout le xv~', mani- 
festent l'efficaate de son appareil productif et son insertion précoce dans le 
commerce meditenanéen. 


