
LOUIS STOUFF' 

LE KAVITAZLLEMENT DES VILLES DE PROVENCE AU BAS MOYEN AGE 

IR ravitaillernent des villes au bas Moyen Age est un theme classique de l'his- 
toriographie. Les xrve et XV' siecles sont traditionnellement considérés cnmme 
des temps de disette, de difficultés d'approvisionnernent. C'est i partir du début 
du xive siecle que des fonds d'archives plus abondants (registres de notaires, dé- 
libérations cornrnunales) perrnettent une étude de la questinn. C'est vrai pour la 
Provence (i la fois le comté de Provence et le comtar Venaissin). Dans cette com- 
munication, on se demandera grace quels documents cette enquete est possible. 
On présentera dans quelles conditions, sous I'influence de quets facteurs se faisait 
le ravitaillement des agglornérations urbaines. On examinera enfin comment se 
faisait leur approvisionnement pour les produit les plus importants de leur ali- 
mentation.' 

Celui qui veut étudier I'alirnentatinn dans les viiles proven~ales dispose de 
deux catégories de sources: 

- Les unes concernent des maisons qui en général ne sont pas des maisons de 
particuliers, rnais des maisons religieuses (communauté de religieux, hopitaux, 
écoles ... ). Dans ce premier groupe, les plus nombreuses et  les plus précieuses sont 
les livres de comptes qui indiquent pour chaque jour de I'année et pour chaque 
aliment consommé les quaiitités et les prix ainsi que le nombre de membres de la 
rnaison. On peut ajnuter, dispersés s i  et l i  dans des registres de notaires, des con- 

*. Univerricé de Provence (6 ,  Rue Jauberr. 13100 Aix-en-Provence. France). 
1 .  Le conrenu de cet exporé re riouve dan* deux livrer gue j'ai consacrés auu problemer de I'ali- 

menration ei du ravitaillemeni en Provence au bas Moyen Age : S~ouff L. , Leravirnillmcnr 61 I'ali- 
menration en Pmwtirr ou XlVe 'c XVe ri8ripr. Parir-la Haye, Mouron er cie, 1970 er STOUFF L. La ralle 
pruvcn(ii1e. Boire u m n n ~  en Provence d lofin du Moyen Age, Avignon, éditionr A. Barthéiémy, 1996. 
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trats passés par une rnaison avec un boulanger, un boucher ou un jardinier et, 
dans les tesramenrs, les constitutions de pensions alimentaires par les testateurs en 
faveur de leur veuve, précisant les quantités de grain, de vin, parfois d'huile 
allouées. Tous ces documents intéressent des habitants des villes, rnais pris indi- 
viduellement ou en groupes restreints. 11s n'en contribuent pas rnoins a éclairer le 
ravitaillernent des comrnunautés urbaines. 

- La deuxikme grande catégorie esr constituée de documents émanant des au- 
torités municipales. Statuts, ordonnances, textes réglernentaires prescrivant les regles 
i suivre en rnatiere d'hygiene, en rnatiere d'honneteré des transactions (prix, poids 
et mesures), en rnatiere d'importation et d'exportation des produits alimentaires 
s'ajoutent aux proces-verbaux des délibérations communales. Cet ensemble de do- 
cuments permet de voir quelle a pu &re la politique des villes dans le domaine du 
ravitaillement. 11s ont le défaut d'etre inégalement conservés: les prerniers registres 
de délibérations sont de 1318 i Marseille; du rnilieu et de la fin du XIVe siecle a 
Carpentras, Apt, Avignon, Barjols, Draguignan; de 1423 i Grasse; de 1426 i3 Arles; 
ils ont sonr totalernent absents i3 Aix. Dans toutes les localités, des taxes étaient 
peques sur les produits de consornrnation. Malheureusement pour I'historien, leur 
perception était donnée le plus souvent ferrne et aucune trace n'en a été conservée 
sauf i3 Carpentras oii prévalair le systerne de la régie. Dans ses archives se trouvent 
de précieux docurnents fiscaux: registres du vingtihe de lafarine perrnettant de con- 
nartre le poids du grain porté douze rnois duranr aux moulins, du vingtinne du vin ré- 
vélanr les provisions de tous les foyers apres la vendange, du soquet du uin indiquant 
les quantités de vin vendu et les noms des vendeurs, du  vingtihe de la poissonnerie 
rnontrant les quantités journalieres d'arrivage du poisson, enfin les plus nornbreux, 
les libri rizacelli, dans lesquels étaient inscrits jour aprks jour et pour une année en- 
ti& le nombre et le poids des beres abattues ainsi que la liste du bétail et du gibier 
vendus hors de la boucherie municipaie. On peut joindre i cette liste quelques tex- 
res exceptionnels: une énumération des quantités de grain achetés hors de la ville par 
les syndics en 1432, surtout le serca bladovum du rnois d'aoíit 1473 qui perrnet de sa- 
voir le volurne des b16s et le nombre de personnes se trouvant dans toutes les mai- 
sons de la cité. Décidément, la capitale du comtat est un remarquable point d'ob- 
servation pour une étude du ravitaillernent urbain au xve ~ i e c l e . ~  

Uensemble de ces sources perrnet de voir dans quelles conditions se faisait 
I'approvisionnernent des villes provensales de ce temps. Un certain nombre de 

2. Les archives cornmunalcr de Caipenrias, d'une encreme richerse, se rrouvenr i la bibliorh&que 
Inguibcrcine de Carpenrrar: les documenrs conceinanr le raviraillemenr re tiouvenr danr les séries BB 
er CC. 
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réalités doivent erre présentes i I'esprit de l'homme du xxe siecle, s'il veut com- 
prendre cette question: 

- Un premier élément intervient. 11 est géngraphique: d'oii provient I'appro- 
visionnement. 11 est lié a la situarion de la ville. Le ravitaillement ne peut se pré- 
senter de la meme maniere pour un port comme Marseille avec un arriere pays 
pauvre, un carrefonr de voies fluviales et terrestres comme Avignon, une localiré 
au coeur d'un riche territoire agricole comme Arles nu une petire ville de I'inté- 
rieur cnmme Draguignan ou Barjols. 

- Un deuxieme élément géographiqne jone un tole: les accidents climatiques 
er hydrographiques: pluies excessives, froids exceptionnels, surtout sécheresse et, 
dans la Provence rhodanienne, (Avignon, Tarascon, Arles) inondations. Les habi- 
tants des villes aux deux derniers siecles du Moyen Age étaient plus sensibles aux 
calamités naturelles que l'homme d'aujourd'hui. 

-La siruation sanitaire constitue un troisieme élément: une épidémie de pes- 
te survenant au remps de la moisson est un obstacle a un bon approvisionnement 
en grain. 

- Les événements politiques et  militaires viennent s'ajouter aux calamités pré- 
cédentes: la gnerre terrestre e t  maritime, les routiers et les pirates onr un role né- 
gatif bien connu dans le domaine qui nous intéresse. 

- La conjoncture économique dans l'ensemble des pays dn nord de la Médi- 
terranée occidentale: d'éventuelles difficultés dans les régions vnisines de la Pro- 
vence sont susceptibles de troubler le ravitaillement des villes proven~ales. Pro- 
ven~aux et Comtandins subissent les contrecoups de ce qni se passe en Languedoc, 
en Catalogne, en Ligurie et dans le Piémont. 

- La struccure sociale de ces localités joue son role. 11 y a a I'inrérieur de leurs 
murs des gens qui possedent et exploitent quelques champs de blé, parcelles de 
vignes ou jardins, qui élevent quelques retes de bétail. Le ravitaillement ne se ré- 
sume pas au commerce des produits alimentaires. 11 y a dans toutes les villes, me- 
me les plus peuplées, une partie de la population qui pratique I'autoconsomma- 
tion. 

-La question se pose de savoir si les villes proven$ales e t  comrandines avaient 
la possibiliré d'une véritable politique de ravitaillement. Que1 pouvair erre le 16- 
le des autorités municipales e t  des pouvnirs territoriaux supérieurs: comte de Pro- 
vence ou Recteur pontitical ? 

-A I'intérieur meme des localités il ne faut jamais perdre de vue que les syn- 
dics e t  les conseillers devaient concilier un double impératif: satisfaire les intérets 
des producreurs et des marchands locaux er ceux des consommateurs. Autoriser 
I'importarion de vin étranger, interdire en temps de crise I'exportation de grain, 
sont des mesures favorables aux consommateurs mais qui heurrenr les désirs des 
producteurs et des marchands. 
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- 11 faur tenir compre des contraintes qui onr presque disparu, ou en rous cas 
beaucoup diminué dans le monde acruel. 11 y a au cours de I'année un ryrhme sai- 
sonnier tres marqué des approvisionnements. Le calendrier des rravaux agcicoles, 
celui de I'élevage déterminent tres fortement la consommation des différencs ali- 
ments. 

- Enfin, comme dans tour I'Occident chrétien, le facteur religieux impose un 
rythme annuel (Caceme) et  hebdomadaire des consommations de viande et de 
poisson. 

Cetre énumérarion donne une idée de la fason dont les villes de Provence et 
leurs habitants obtiennent leur nourriture: 

LES GRAINS ET LE PAIN: Les habitants des villes proven$ales, s'ils ne vivent pas 
seulemenr de pain, vivent avanr tour de pain. Dans nombre de cextes, on distin- 
gue le pain et ce qui accompagne le pain, le rompanagium. Sur ce pain, on sair au 
moins trois choses: sa nature, la facon donr les Provencaux se le procurent, la ra- 
[ion quotidienne consommée. Les derniers siecles du Moyen Age sont une pério- 
de de profondes transformations dans la composition du pain. La qualité du pain 
ne cesse de s'améliorer. 11 cesse d'etre un pain fair d'un rnélange de froment ec 
d'orge ou de fromenr et de seigle. 11 est dans routes les villes un pain de fromenc 
pouvanr se présenter sous rrois formes: pain complet (epanis ncm joto*, <pan un 
tota, xpanis grossusx, npanis nigern), pain blanc ou pain de bouche (mpanis albur si- 
ve de boca*), entre les deux le pain moyen ( q a i n  méjans, epain rousseta). Les auto- 
rités municipales 2 Carpentras ou 2 Grasse s'efforcent d'obtenir que soit fabriqué 
du pain blanc. Les petires villes cherchent a imicer les usages des agglomérations 
voisines plus importantes: en 1426, le conseil de Brignoles passe un accord avec 
un boulanger; elle lui donne un four, une habitarion pour lui ec sa femme, une 
chambre pour son ouvrier; l'artisan s'engage en échange 2 demeurer dix ans i 
Btignoles er 2 fabriquer du nbonpain 2 la mode d'Aix appelépain de bo~cheu.~ Usou- 
ci se manifeste donc de la part des pouvoirs urbains: assurer aux habitants un 
pain de qualité. 

A l'intérieur des murs de chaque localiré, il était possible de se procurer son 
pain de crois manieres: 

- On peut le fabriquer a domicile, le faire cuice dans le four d'un fournier qui 

3. Archives comrnunaier de Brigooler, BB 4 P 27. 
4. Archives communales de Carpenrrar. BB 10 F' 12 



vient le chercher au domicile de ses clients et le ramkne une fois cuit, apres avoir 
prélevé a titre de salaire un certain pourcentage des pains cuits (a Arles, 1125). La 
présence dans les maisons de caisses, de coffres, de sacs, de cuves pour conserver le 
grain et la farine, de cribles, de tanlis, de pétrins, de planches pour transporter les 
pains au four sont un témoignage indiscutable. 11 faut seulement noter que si ce 
procédé se perpétue jusqu'& I'extreme fin du Moyen Age et au-dela, il tend re- 
culer. Dans cerraines maisons le pétrin est utilisé comme un coffre et dans plu- 
sieurs villes, le nombre des fourniers est insuffisant. En 1382, les habitants de Car- 
pentras déplorent de ne pouvoir faire cuire leur pain er les propriétaires de fours 
déclarent qu'ils ne trouvent plus de fourniers pour les te ni^.^ A Grasse, le 8 aout 
1424, le conseil constate qu'il n'y a plus qu'un seul fournier e t  décide d'en cher- 
cher uh second. Le 3 octobre, il constate qu'il y avait auparavant un second four- 
nier qui est parti parce qu'il ne gagnait pas sa vie.' Les syndics et les conseillers 
des diverses villes sonr soucieux d'assurer la cuisson du pain de leurs concitoyens, 
rnais se trouvent face a un problkme difficilement soluble: les fourniers ne sont pas 
assez nombreux pour faire cuire le pain, mais en meme temps iis ne tirent plus de 
leur activité un gain suffisant, car peu 2 peu les gens prennent I'habirude de 
s'adresser un boulanger professionnel. 

- 11 y a dans les agglomérations urbaines de Provence, des artisans appelés 
gpirtori ,  epertre-, .pistres, rtnunganierr, <panefier*, exceptionnellement "bolungiera 
qui fabriquent du pain pour la vente. 11s font i Marseille en 1273, pour chaque ca- 
tégorie de pain (pain noir, pain moyen, pain blanc), trois sortes de miches: des 
pains de 1, 2 et 4 deniers, pains dont les prix sont imrnuables, mais dont les 
poids \Tarient en fonction du prix du froment. Toutes les villes font faire des essais 
du poids des pains et fixent les rarifs. A Marseille, en 1273, on a calculé pour cha- 
que catégorie de pain 13 poids possibles en rapport avec 13 cours de I'émine de 
fr0rnent.l Les pistres, dans les boutiques desquels les clients peuvent acherer leur 
pain, sont apparemment des hornmes plus riches, mieux placés dans la hiérarchie 
sociale que les simples fourniers. 

- 11 y avair une troisikme solution: confier une cerraine quantité de grain a un 
pirtre qui douze mois durant s'engageait fournir 2 une famille le pain nécessaire 
2 sa consommation. 

Quelle que soit la solution choisie, les Provenqaux sont de gros consomma- 
teurs de pain: la ration quotidienne varie de 575 grammes a 1, 750 kilos de fro- 
rnent. Consommer un kilo de pain est une chose normale, courante dans les villes 
de Provence. 

5 .  Archives cammunaler de Grarre. BB 1 P 74. 
6 .  Sur les errair de pain er sur les rarifs, vaii fe rexce de 1273 intirulé =De regiminepnniin danr 

PERNOUD, R.: Le< rrafur muntrtpnux de Marrrille, Monaco-Paris, 1949. 
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Une érude des provisions alimentaires dans les inventaires révele que plus de 
50 % des particuliers onr chez eux des blés ou de la farine.' A Carpentras, en 
1411, 708 personnes différenres font moudre du grain au m ~ u l i n . ~  Dans la meme 
ville, en aour 1473, a la veille de I'une des plus graves diserres des régions pro- 
vengales, 290 foyers sur 566 ont des stocks plus ou moins impo~canrs.~ A Arles, 
en 1438, les chefs de feux sont 910; la meme année 363 d'entre eux font renrrer 
dans leurs greniers de 2 900 hectolitres de blés qu'ils ont produirs; parmi eux se 
trouvenr naturellement des nobles, des laboureurs, qui détiennent les quantirés les 
plus considérables, mais aussi des pesrres, des brassiers er des gens de métier. Des 
hommes qui ne possedent aucune terre produisent du blé sur des champs qu'ils 
onr pris a ferme ou en facherie. Des bouchers, des poissonniers, des pecheurs, des 
arrisans ont dans leur hostal du grain qu'ils ont produir.'O 11 y a chez un grand 
nombre de ciradins des XIVe et XVe siecles le désir de consommer son propre 
grain et aussi la prudence d'hommes qui veulent erre assurés de leur pain quori- 
dien au cours des douze mois venir. Ceux qui ne sonr pas producreurs s'effotcent 
de se constituer des provisions apres ia moisson, au moment ou les cours sonr les 
plus bas. Capprovisionnemenr en blé des villes de Provence se fait d'abord dans le 
cadre local: les habitants consornment le grain produit par le rerritoire communal, 
sinon par leur propre rerre. 

Le blé esr l'un des grands produirs du cornmerce de ce remps. Ce commerce 
se fait ii l'intérieur de chaque ville oh des marchands spécialisés, les bladiers, ven- 
dent surtour au prinremps, au momenr de la soudure, les grains accumulés apres 
la moisson. Les laboureurs vendent directement leur blé a des parriculiers; on 
rrouve chez nombre d'enrre eux un récipienr (émine, panal, civadier) pour mesu- 
ter les grains. L'idéal des communautés urbaines érait de se suffire. En réalité, 
pour certaines d'enrre elles il s'agir d'une irnpossibilité. C'est particulierement le 
cas de Marseille qui a sacrifié son agriculture A la viticulture et 2 I'exportarion du 
vin au XIIIe siecle er dont I'arrikre pays est pour une large parr srérile, elle ne peur 
subsister sans I'arrivée des navires chargés de la précieuse cargaison arrivant d'Ar- 
les er de la Provence rhodanienne. 11 y a d'autre parr un mouvemenr de descenre 
des grains de l'intérieur vers le lirroral: de la plaine d'Argens vers Fréjus; de la 
monragne de Lure vers Apr; de la moyenne Durance et des plateaux de Valensole 
er de Forcalquier vers Aix er Marseille; de la campagne aixoise er de la vallée de 
I'Arc vers Marseille; de Casrellane vers Draguignan er Fréjus d'un coré, vers Gras- 
se de I'autre,., Une enquete de 1358 monrre que le blé était transporté a dos de 
bete de Castellane a Draguignan en deux jours er a Grasse en trois jours. Dans les 

7. STOUFF, L.: Raviraillement ..., p. 30. 
8. lbidmi, p. 3 5 .  
9. Ibidm, pp. 280-283. 
10. STOUFF, L.: Arlm 2 Lafin dx Mqen &e, Aix-en-Provence, 1986, pp. 427-428 
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villages inrérieurs on utilise les mesures de Marseille, d'Aix, de Fréjus: la com- 
munauté de mesures esr le signe indiscutable de relations commerciales suivies en- 
tre deux localirés. L'arrivée du blé érranger esc souvenr la bienvenue; mais il arri- 
ve aussi que, souvenr, en cas de moissons abondanres, les conseils des villes prohi- 
bent l'arrivée des grains extérieurs. 

Fréquemment se présente le cas inverse. Le raviraillement en grain, pour des 
raisons diverses, peuc erre perturbé et meme gravement compromis. Entre 1368 et 
1484, sur 166 années, 63 sonr marquées par de sérieuses voire par de rragiques 
difficultés d'approvisionnemenc. Les crises sonr d'inégale gravité. La diserte de 
1424-1425 i Arles est due aux inondations du Rhone; elle ne concerne qu'une 
partie limirée de la Provence. En revanche, en 1426-1427, les conséquences d'un 
printemps trop sec touche i'ensemble du pays: certaines périodes ont éré parricu- 
lierem4nr difficiles: 1345-1348, 1373-1375, 1382-1385, 1446-1448, 1431-1434, 
1454.1457, 1472-1484. Face a ces crises quelle est l'arritude du pouvoir?" 

Le pouvoir territorial (le Comte er le Recreur Pontifical) lorsqu'une disette 
éclare ne sait faire qu'une chose: proclamer le wetunz bladi, interdire la circulation 
des grains. Ce wer~~nz bladi se tévele inefficace er nuisible. 11 a pour résuirat d'en- 
traver I'approvisionnemenr des communautés urbaines, de laisser telle ville dé- 
munie alors que le grain abonde dans relle autre. Le comte lui-meme n'hésire pas 
a violer ses propres ordonnances: en 1432 aupres d'Arles, en 1472 aupres de Ta- 
rascon, le prince effectue des démarches pour que ces deux localités laissent sortir 
du grain pour sa provision personnelle au mépris du uetun bladi qu'il a lui-meme 
proclamé. 

En-fait, les villes ne peuvenr compter que sur elles-memes. Elles s'efforcenr 
seuiement d'obrenir du prince qu'il ne gene pas leur action. En 1321, Grasse ob- 
rient du roi Roberr l'autorisacion de fairc venir du blé quelles que soienr les in- 
rerdictions présenres et  a venir." En 1457, Sisreron a obrenu dans ses privileges 
qu'aucune interdiction de sorrie des grains ne soir mise en application sans son 
consentement.13 

La crise commence par une rumeur (le bruir courr qu'in n'y a pas dans les gre- 
niers de la localiré une quantité de blé suffisanre pour assurer la subsistance dans 
les mois i% venir) ou par les plainres des habitants venus dire aux membres du 
conseil qu'ils ne rrouvaienr pas de blé a a~he t e r . ' ~  La date d'apparirion de la diserte 
est variable: d'aout au prinremps, tous les moments de l'année sont possibles. La 

11. STOUFF, L.: Rouiraillemeai ..., pp. 284-287. La lisrc des diserres en Provence er dans le com- 
rar de 1318 a 1484. 

12. Archives départemcntalcs des Bouches du Rh6ne B 1411 P i 1 
13. Archives communales de Sisreion. Livrv dei privil&e de Siirerun-Livre verc. 
14. h formule La plus couramment emplayée err ndubiiaiurde iariiiia ~ / ~ O I Y R I ~ .  A Draguignnn, 

en décernbre 1431, il err écrir -/#m8 lnhorutper hanr villam quodgranum non repeeiirtrad wndendamn 
(Archives communales de Draguignan. BB 8 P 3). 
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crise est particuli~rement grave, lorsque c'est a la fin de I'été ou en automne que 
I'insuffisance des provisions apparait. Les autorités s'efforcenr d'y remédier par 
toute une série de procédés. 

- Le premier consiste a s'informer des quantirés présentes a I'intérieur des 
murs. On peut se contenter de visirer les domiciles des gens qui par leurs profes- 
sions sont susceptibles de posséder des quanrirés notables de grain (bladierr, cour- 
tiers, marchands, pirtres, fourniers). k procédé le plus courant consiste a visiter 
toures les maisons de la ville (serca bladorum, perqaisitio bladorum, visitatio bladorum). 
O n  est parfois amené a faire plusieurs visites a la suite & cause de la présomption 
de fraude pesant sur certains habitants. Le résultat de ces perquisitions peut con- 
duire les autorités a I'optimisme: ainsi en avril 1469, a Carpentras, la conclusion 
esr bla& faciuntpulcra mortra." Mais le plus souvent le grain manque réellemenr. 

- La mesure qui s'impose est de conserver & i'intérieur des remparrs tous les 
btés qui S' y trouvenr. On interdit la sortie des grains, de la farine, du pain. On 
saisit le grain acheré par des forains. En mars 1340, Marseille force les parrons de 
quatre galeres appartenant a des Pisans er a des Florentins a vendre dans la ville 
le blé dont elles sont chargées. En 1442, Grasse retient du blé que des Génois ont 
acheté et, la meme année, Barjols retient celui acquis par un habitant de Dra- 
guignan.'" 

- II faur aussi accroirre les stocks en encourageant les marchands érrangers et 
locaux a apporter du blé. A Arles, cette polirique se traduit d'abord en aoGr 1426 
par la suppression d'une gabelle de 12 deniers par serier de grain importé, puis, 
devant l'aggravation de la situation, en février 1427, on décide que quiconque ap- 
portera du blé recevra une prime de 2 gros par serier.17 A Draguignan, on garan- 
tir aux vendeurs éventuels leur sécurité et celle de leurs marchandises: en 1432, il 
est dit que rous les érrangers acceptant de venir vendre du blé pourront le faire 
sortir de la ville au cas oh ils n'en tireraienr pas un prix intéres~anr. '~ D'aurres pro- 
duits peuvent servir de monnaie d'échange: en 1374 & Draguignan, en 1473 a 
Marseille, seuls sonr autorisés a acheter et & emporter du vin les forains qui vien- 
dronr vendre du grain.I9 

- Les pouvoirs locaux comptent surtout sur leurs propres achars. Pour ce fai- 
re, en raison d'une situation des finances cnmmunales le plus souvent difficile, ils 
empruntent de I'argenr soir aux marchands italiens d'Avignon, soir & leurs conci- 
toyens les plus riches soumis a une sorte d'emprunt forcé. Une fois les sommes ras- 

15. Archives cornrnunaler de Carpenrras. BB 86  P'88. 
16. Archives ~ornrnunaler de Marreille. BB 18 P 90-94; de Grasre. BB 1 P 31; de Barjats. BB 

8, délibérarionr du 22 avril 1442. 
17. Archives cornrnunales d'Arler. BB 1 ,  délibérations du 20 juiiler 1420 c i  ruivanres. 
18. Archives cornmunsles de Draguignan. BB 8 P 9. 
19. Archives cornrnunales dc Draguignan. BB 4 P 91 et  Marreille. BB 33 P 101. 



LE RAVITAILLEMENT DES VlLLES DE PROVENCE AU BAS MOYEN AGE 65 

semblées on procede a des achats sur place (en 1332, Marseille s'adresse au repré- 
sentant de la société des Bardi, i plusieurs reprises Apt et Carpentras s'adressenr 
a leur é ~ e q u e ) ? ~  En général il faut franchir les rnurs et  avoir des vendeuts étran- 
gers qui acceptent de fournir des blés. Les archives communales de la petite vilie 
de Batjols montrent que plus la crise est grave, plus on s'adresse i des localités 
lointaines: on s'adresse d'abord aux villages voisins, puis a des villes plus ou moins 
éloignées et dans les cas extremes a Fréjus et Marseille. O n  peur merne aller qué- 
rir la précieuse denrée a I'extérieur, en Languedoc par exemple. 

- Capprovisionnement des villes en remps de diserte se fait dans des condi- 
tions difficiles. On peut presque parler d'anarchie. En tous cas, c'est le triomphe 
de I'égoisme. En 1420 et 1427, Arles s'adresse en vain au Languedoc, car la sé- 
cheresse a frappé la région er le sénéclial de Beaucaire s'oppose 2 route sortie de 
bIé.2' II esr difficile de compter sur l'étranger, celui-ci contribue au conrraire i ag- 
gtaver les crises: en 1306, le Piérnont et le Languedoc acquierent du grain en 
Provence; en février 1463, il n'y a plus suffisamment de grain dans le corntat par- 
ce que de  grandes quanrirés sortent de Carpentras et d u  pays pour &re portées en 
~acalogne; en 1442, le conseil de Grasse constate que le manque de blé et  la haus- 
se de son prix son[ dus aux achats effectués par les G é n o i ~ . ~ ~  Les villes paraissent 
avoir une attitude inconséquenre. Marseille ne cesse de se plaindre a propos de res 
navires chargés de blé qui sont saisis par des pirates, elle-meme en fait autant. Car- 
pentras esr toujours tres prompte i interdire I'entrée des blés étrangers contraire 
aux intérets des producteurs locaux, s'irrire en 1426 de ce que d'aurres localités ne 
laissenc plus exporter du froment et les menace de repré~ai l les .~~ A quelques mois 
d'intewalle, on voit la meme ville tantot tout faire pour importer du blé étranger, 
tantot interdite forrnellement son importarion pour permettre l'écoulement de la 
production l ~ c a l e . ~ ~  Au total, c'est une lurte pour la vie qui s'engage entre les ci- 
tés proven$ales. 

- A  I'intérieur, des villes s'opposent i I'occasion des disettes des intérets con- 
tradictoires. La perquisition opérée en aoQr 1473 & Carpentras montre que sur 
une populatinnde 2804 personnes, 1221 n'ont aucune provision, 883 n'ont pas as- 
se2 de grain et  700 seulernent en détiennent assez pour tenir jusqu'i la rnoisson 
suivante. On s'aper~oir que les rnieux pourvus sonr les marchands, les juriscon- 
sultes, les notaires, les nourriguiers; les plus défavorisés les brassiers, les tisse- 
rands, les cardeurs ... Dans les délibérations de différentes villes on évoque les 

20. Archives cammunales de Marseille. BB 17 f' 10; d'Apr. BB 8 fn 24 er BB 14 P 179 va; er 
Carpenrras. BB 75 P 57 er BB 80 P 85. 

21. Archives communaler d'Arles. BB 1, délibérarions du 20 juiller 1420 er suivanres. 
22. Archives communales de Caipentras. BB 80, délibérations du 2 févricr 1463; de Grasre. BB 

1, délibdrationr d u  14 ocrabre 14441 er 13 mai 1442. 
23. Archives communaler de Carpenrras, délibérationr du 15 septembre 1426. 
24. STOUFF, L.: Rnuitriillemeni ... , p.77. 
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pauvres qui ne peuvenr trouver du grain. En 1475, on parle i Carpentras des 
<<murmures des gens».2' La disette a pu soulever une agitarion populaire.Tarascon 
en aoGr 1473 fournir un .be1 exemple de i'antagonisme entre marchands er pauv- 
res: les mercatores veulenr pouvoir exporter leurs srocks; les gens les plus modestes 
se plaignenr de ne pas rrouver de blé. Soumis i la pression des premiers, le con- 
seil donne 1 5  jours i rous les habitants pour faire leurs provisions; passé ce dé- 
lai I'exportarion sera libre. Or les plus pauvres ne peuvent en une seule fois ac- 
quérir les setiers nécessaires i leur pain de I'année; la conservation de réserves im- 
portantes i I'intérieur des murs esr pour eux une garanrie.2" 

- Le grain acquis par le pouvoir municipal est placé dans un local que I'on ap- 
pelle selon les lieux gabella, sestauium, unnonaria, botzga bladi. Les autorités préci- 
sent que ce blé est réservé i ceux qui n'en possedent pas. Il esr vendu i un prix rai- 
sonnable, chaque personne en recevant une certaine quantité par semaine. 11 s'agic 
d'un véritable rarionnemenc. 

On peut, pour en finir avec les blés, ajouter qu ' i  cerrains moments le pain a 
pu &re modifié dans sa composition. Les villes inrerdisent la sorrie de i'avolne, des 
chataignes, des feves. 11 a dC y avoir un pain de dijette. Le cas des villes de Provence 
aux derniers siecles du Moyen Age n'a cien d'original. On  est amené i répéter ce 
que Fernand Braudel i écrir pour le XVIe siecle. On peut reprendre l'une de ses 
formules: «le probleme du blé qui pose i lui tout seul, i% cette époque I'essentiel 
des questions relarives au ra~iraillemenru.~' 

LE VIN: A propos de la boisson, il faut signaler que I'eau occupe peu de place 
dans les texres. Les habitants peuvenr s'en procurer par des puits, par des fontai- 
nes alimenrées par des conduites que les conseils urhains fonr construire er entre- 
tenir, dans les villes siruées au bord du Rhone par les porteurs d'eau ou b a r r a l i ~ ~ . ~ ~  
Le vin tient une place importante dans les textes comme dans la vie des gens de 
cette époque. 

On admet en général en France que le xive siecle est un ternps d'accroissement 
e t  de démocratisation de la consommation de vin. La Provence ec le Comtat con- 
f i rmen~ cette idée. Les rations quotidiennes sonr importantes: 1 & 2 limes par 
jour, en ajoutant que pour les gens les plus modestes une parrie de cerre rarion esc 
absorbée sous forme de rrempe ou piquerte. 

L'idéal des hommes de ce cemps es[ de boire le vin de leurs vignes. Les in- 
ventaires révklent la présence dans les maisons du matériel nécessaire la vinifi- 

25.  lbida, p. 8 1 
26. Archives comrnunaier de Tararcon. BB 10, délibéiarionr d u  21 aoUr 1473 
27. BUUOEL. F.: Lo Méditwmnée a II monde médiierranécn aii iempr de Philippe 11, Parir, Armand 

Colin. 1966'. 
28. Sur la quertion de I'eau, voir STOUFF, L.: L a  lnble .., pp. 44-45 
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~ar ion(~resso i r ,  cuves, ronneaux). Les cadastres révelent que la vigne esr tres lar- 
gement répandue dans les rerroirs: enrre 10 % et le ciers de la superficie dans le 
C ~ m t a t ; * ~  que la possession de parcelles de vignes esr tres répandue dans les so- 
ciétés urbaines: t3 Carpentras en 1414, 77 % des lai'cs, 79 % des clercs en ont; t3 
Aries en 1437, 79  % des propriétaires sonc dans le meme cas. Le seul bien im- 
mobili'er d'un pauvre berger ou d'un brassier besogneux est souvenr une parcelle 
de vigAe. Ceux qui n'en ont pas en prennenr en facherie. Les juifs eux-memes en 
onr, les font cultiver souvent par des chrétiens, sauf i partir des vendanges oh le 
travail esr réservé 2 des juifs afin d'obrenir du «vin de loin. Tour le monde s'inté- 
resse au vin ec son commerce au détail est largement répandu dans la société ur- 
baine: en 1422 t3 Carpentras, 28 % des chefs de feux vendent du vin au cours de 
l'année. Le registre du vingrieme montre que dans une tres large mesure le ravi- 
raillement en vin releve de I'autoconsommatinn er que si les provisions sonc iné- 
gales enrre les foyers, I'immense majorité des habiranrs onr du vin au lendemain 
des vendanges. 

Qadrc 1: Le vin 3. Carpenrrar. Les moder d'approvisionnemenr (1422). 

..................................... 
parmu lesquels: 

............ cercains parce qu'ils onv vendu toute leur récnlre 
............................. cerrains parce qu'ils n'onc rien récolté 

........... Foyers ne possédanr comme provision que leur récoltes 
............. Foyers ayanr acheré rout ou parcie de leurs provisinns 

parmi lesquels: 
............................. cercains n'en onr acheré qu'une partie 

.... cercains ont tour acheté (il s'agit uniquemenr de juifs) 
................... Foyer ayaot vendu tout ou parrie de leurs récolres 

............ cerrains onr rour vendu ................................... .... 
cerrains en onr vendu une partie ..................................... 

1 

j 

29. ZERNER, M . :  Le rodari- Iepouwir el la terrp Le romlat Venairiin ponlifiiril nu &u! drr XV' lid- 
cle, Rame, 1993, p. 227. 

Nombre 
de foyers 

606 

139 
88 

18 
70 

272 
105 

84 
2 1 

141 
18 

123 
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Qadre 2: Les provisions de vin a C ~ r p e n r r s  danr le premier quarr d u  XV'ri+cle 

année L 

Année 
Voiume coral 
des provisions 
(en saurnée) 

(1) chaque année, pour quelques feux, on indique des saurnées ou des cbanas- 
tons.v d e  raisin donr il esc difficile de  caiculer I'equivalence en vin, 

Foyecs ayant 
des provisions 

Foyers visités 

aucune 

provision 

Qndre 3: Les provisions de vin & Car~enrrar. Réparticion des provisions entre les habiranrr d'apres leur 
importante. 

Foyers démunis 

1412 97 246 134 68 30 19 .34 23 

1413 84 , 209 131 8 1 36 31 5 8 19 

1418 69 162 122 75 42 25 49 16 

1420 77 192 142 67 47 18 34 12 

1422 88 171 118 94 52 29 49 5 

1423 57 227 137  58 30 14 . 24 15 

112 a 10 
raurnées 

(55 a 
1100 Iir.) 

l0B 20 
rauméir 
(1IOD 

2200 1ir.I 

20B 30 
rauméer 
(2200 a 

3300 1it.) 

30 i 40 
raumées 
(3300 a 

4400 1ii.) 

40 a 50 
rauméer 
(4400 a 

1100 1ir.i 

plurde 1 0  
sauméer 

une 
' crrtaine 
quanrité d 
rairins (11 



11 est possible aussi de noter l'importance variable des récoltes. Les intempé- 
ries onr des coriséquences sur le volume des vendanges. 11 arrive excepcionnelle- 
ment que les habirants se plaignent de ne pas rrouver de vin. Les délibérarions 
communales donnent des pénuries de vin une image moins sombre que des di- 
sertes de blé. Les autorités n'attachent pas la meme imporrance aux deux pro- 
duirs. . 

Les rerce vinorurn sont extr?mement rares. Quand le vin manque, les villes se 
contentent d'autoriser l'enrrée des vins étrangers ou de laisser les habitants aller 
chercher du vin a l'extérieur. Pour les vins, la politique constante est I'interdiction 
des vins étrangers et la grande crainte, celle de ne pouvoir écouler la produccion 
locale. ?. 

LA VIANDE: La viande occupe une parc importante dans les  exr res.'^ Ceux-ci 
permertenr de voir la place tenue par I'autoconsommarion. Les signes en sont 
multiples: 

- On s'efforce de limiter le nombre de retes de bérail élevées: a Draguignan, 
pas plus de trois chevres par habitant. 

- O n  inierdit de laissec divaguer les porcs dans les rues (& Marseille en 1318, 
Apt en 1362 et  1425, a Barjols en 1381, & Arles en 1406) er on ordonne de te- 

nir les chevres 3 I'arcache (Apt en 1383, Carpenrras en 1462). 
- A Brignoles, en 1420, a l'occasion de la venue du souverain, on décide 

d'expulser les porcs au-dela des murs. 
- Les cadasrres apporrenr leur térnoignage: un cadasrre de Brignoles des alen- 

tours de 1400 monrre que sur 294 propriétaires, 114 ont des porcs (39 %), 78 des 
chevresl(26%). 

La présence de ces besriaux est liée a I'alimentarion. A Carpentras, on abat des 
agneaux er des chevreaux au printemps pour une consommation immédiate. On 
abar des beres dont la chair est salée: brebis, chevres, boeufs, vaches. Tous les ani- 
maux peuvenr avoir cette desiination, mais ce sont surrour les porcs élevés dans les 
maisons qui sont salés. Abarrre et saler le porc ainsi élevé c'est baconar et le por sa- 
lé est un bacon. On achete parfois les betes sur les marchés er on les fait abattre et 
saler a la maison, ainsi fait a Marseille l'hopiral du Saint-Esprit er A Avignon les 
administrareurs de la cour pontificale. 

11 y a dans routes les villes des bouchers professionnels appelés rnacellierr dont 
I'acriviré est contr6lée par le pouvoir municipal qui a dans ce domaine un cerrain 
nombre.de préoccupations et multiplie les staruts, ordonnances, reglements: 

30. Sur Icr problemes posés par le raviraillcmenr en viande, voir STOUFF, L.: Rav;~aillmen~ ..., 
pp. 1 1  1-194 ei auisi STOUFF, L.: La ialle ..., pp. 79-140. 
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1. La carotte: la création d'étals, les avances d'argent aux macelliers, leur en- 
voi aux,frais de la ville dans les régions d'élevage et dans les foires, la concession 
de paturages communaux aux bouchers, des conracts passés avec te1 ou te1 d'entre 
qui s'engage i fournir une certaine quantité de viande. 

2. Le bacon: les conflits étant nnmbreux entre les autorirés et les bouchers, 
toute une série de mesures de coercition peuvent erre prises: poursuites judiciai- 
res, interdiction aux macelliers de s'assncier pour éviter qu'ils n'imposent leurs 
prix, obligation de tenir les boutiques ouvertes toute la semaine i l'exception des 
jours de maigre, interdiction de vendre des heces de Ieut ttoupeau a des étrangers, 
retrait de l'utilisation des piturages communaux, saisie et abattage des heces des 
bouchers, interdiction d'exercer le métier dans la ville, appel i des bouchers étran- 
gers. 

11 peut y avoir greve des bouchers. En réalité, malgré des accrocs, les bouche- 
ries urbaines fonctionnent. Les libri nzacelli de Carpentras éclairent leur activité: 

l .  Les impératifs religieux interviennenr de f a ~ o n  tres srricte. Pendant 140 i 
150 jours on ne vend pas de viande (45 jours du  ~Mercredi des cendres a Paques, 
vendredi et samedi de chaque sernaine, i l'occasion des vigiles, veilles de feres 
importantes). 

2. 11 y a un rythme hebdomadaire de la consommation de viande: on en vend 
beaucoup plus le dimanche que les autres jours. 

3. 11 y a un rythme quantitatif annuel: on mange peu de viande d'avril a juin, 
puis au cours de l'été les quantités s'accroissent; le maximum est atreint en no- 
vembre-décembre et le niveau reste élevé en hiver jusqu'a la veille du Carsme. 

4.11 y a un rythme qualitatif. d'avril i juin des chevreaux, des agneaux, des 
moutons; en juillet, triomphe presque exclusif d u  mouton; en aoíit-septeinbre 
place de plus en plus grande des chairs de bovins; en octobre-novembre-décen~bre, 
période oii la répartition est la plus équilibrée entre les bovins, les ovins et les 
porcs; en janvier, arrivée des agneaux dont le nombre s'accroit jusqu'i Mardi Gras. 

Le calendrier s'accorde avec celui de l'élevage et  des rravaux agricoles. L'im- 
portance de I'auromne s'explique par le fait qu'on abat des boeufs de labour une 
fois les semaiiies achevées ec qu'k ce moment les ovins cranshumants sont en bas- 
se Provence. Les beres de boucheries murones pinguer ou les bover de pinguidine sont 
tres rares. Les Proven<;aux consomment des animaux de réforme et non des beres 
desrinées la boucherie, une viande qui n'est suremenr pas comparable i celie du  
xXe siecle. 

Sur le plan quancitatif, il est possible d'envisager une consommation annue- 
lie de 26 i 30 kilogrammes par rete a la fin du XVe siecle a Carpentras. Le chif- 
fre peut paraitre faible, mais il est supérieur i celui observé vers 1840 dans les Al- 
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pes du sud. 11s sont comparables i ceux donnés par le FA0  pour 1'Espagne er la 
Grece au début des années 1960. Sans atteindre les chiffres envisagés par cerrains 
historiens allemands, on peut dire qu'au bas Moyen Age la consommation de 
viande esr relarivemenr élevée et que dans I'ensemble, les autorités onr réussi i as- 
surer ce raviraillement suffisanr. 

LE POISSON: La courbe de la consommation de viande dessine en creux celle de 
la consommation du  poisson: de 140 150 jours par an les produits de la peche 
remplacenr la viande.)' Les rivieres de montagne, la Sorgue, le Rhone, les marais 
et les étangs, la mer apportenr une grande variété de poissons, I'essenriel étant ri- 
ré de la mer et des étangs cotiers. Les pecheurs (ils sont nombreux tout le long de 
la cote et dans des villes comme Arles ou Marseille) passent souvenr des contrars 
avec des poissonniers porranr sur une année ou une période de I'année, le pois- 
sounier s'engageanr ii venir i intervalles réguliers chercher une cerraine quantité 
de te1 ou [el type de poisson (carpes brochets, anguilles, poissons de mer ..J. C'est 
essenrieltement par ce type d'accords qu'est assuré I'approvisionnement des ag- 
glomérarions urbaines (les marchands d'Avignon, de Tarascon ou d'Arles s'adres- 
senr i des pecheurs arlésiens, ceux de Grasse i des pecheurs d'Antibes, de Cannes, 
la Napoule, ceux d'Aix ii des gens de Berre, de Sanary, de la Ciotat). 

Ce poisson est transporté sur des beres de somme dans des paniers appelés 
banasta pisrearia enveloppé dans du  se1 (en 1476 il esr dit que du  poisson frais est 
arrivé pourri fauce de  sel: <pisca verenter corrt~p?ur etpatre,ff~cror daferfa ~aIa?~~reu). Les 
passages de poisson sonr nombreux aux différenrs péages et  un document marsei- 
llais de 1426 permet de voir que le poisson frais acheté dans le port est transpor- 
ré parfois tres loin jusq'en Dauphiné et en Savoie. Des carres dessinées i partir de 
ce documenr fiscal confirmenr I'influence de la tempérarure sur ce transporr: de 
juin i septembre I'airc de diffusion du poisson marseillais se rétrécit, de janvier ii 
avril elle s'élargir. 

Le facteur climatique n'est pas le seul en cause. Le Carerne se trouve dans la 
période janvier-avril. Les données fournies par le vingtieme de la poissonnerie de 
Carpenrras confirment i la fois le facreur météorologique er le facteur religieux. 
Dans maints contrars passés i Arles, les pecheurs fournissenr du poisson trois 
jours par semaine en temps normal, rous les jours pendant le Careme. A Carpen- 
tras en 1439, sur 77 jours d'arrivage de poisson, 7 sonr des samedis, 10 des mer- 
credis, 40 des vendredis; sur 756 banastes arrivant dans la capitale du comtat, 590 
arrivenr un vendredi. 11 y a donc un rythme i la fois saisonnier et hebdomadaire 
de la consommation et du commerce du poisson. 

Les autorirés urbaines s'y inréressent de plusieurs facons: 

31. Sur le poisson, vair STOUFF, L.: Raviraillenient ..., pp. 201-213 er nusri STOUFF, L.: La table 
..., pp. 144-163. 
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- ELies se préoccupenr des conditions d'hygikne. Les étals des poisssonniers 
sont rassemblés sur une place. Ceux-ci ne doivenr exposer que des pnissons de 
qualiré, ne doivent pas les arrnser pour leur donner un aspect plus frais; les pois- 
sons d'eau douce er ceux de mer doivent t tre vendus en des lieux séparés. 

- II arrive que les gens de guerre ou les inrempéries genent les arrivages er 
soienr responsables d'une hausse des prix. Toutes les villes enrendenr réserver leur 
production a leurs propres habirants. A Marseille, tout le poisson doir erre porté 
a la poissonnerie; la vente aux étrangers n'est aurorisée que lorsque les besoins lo- 
caux ont été sarisfaits, A Arles, les ptcheurs doivenr obligatoirement porter leur 
poisson dans la ville. A Grasse, en 1452, la venre de poisson aux étrangers esr 
prohibée. On a parfois recours c3 la raxarion. 

- Les besoins de la population en temps de Cartme sont aussi un souci des 
conseils et des syndics. A Aries au cours des mois de janvier er de février, le con- 
seil désigne deux ou trois hommes chargés d'assurer I'approvisionnement indis- 
pensable en cette période de demande accrue. A Marseille, a Grasse, a Barjols, 
I'attirude est comparable. Duranr ces 45 jours, le poisson salé joue un grand rtile 
(anguiiles, daurades, sardines, muges, ancliois, thon). A Avignon, pour les be- 
soins de I'htirel pontifical, du pnisson salé arrive de tres loin. 11 est difficile de sa- 
voir s'il en esr de meme pour I'ensemble des Proven$aux. 

LES AUTRES ALIMENTS: Aucun des autres élémenrs de la nourriture ne présen- 
re la meme importante que ceux cr-dessus présentés. 

- Les épices s'acherent dans les bouriques des épiciers er apothicaires. La 
guerre navale en Méditerranée entre Génois et Catalans peut provoquer une haus- 
se des prix. L'annonce de I'arrivée d'un navire chargé de la précieuse cargaison 
peut entrainer un effondrement des cours. Nous sommes renseignés sur ces fairs 
par des lecrres d'homrnes d'affaires Iraliens. Les responsables des villes ne parais- 
sent pas s'en préoccuper. 

- Le se1 esr abondant en Provence. Il joue un grand r g e  dans l'alimenrarion 
(salaison des poissons er de la viande, fabricarion des fromages, se1 gros pour la 
cuisine, pains de se1 fin ou ~alinhonr pour la cable) et les gens peuvent s'en procu- 
rer chez les revendeurs non spécialisés ou chez des spécialisres, les salerii. 

- L e  fromage est cher. 11 vienr souvent de I'exrérieur, du Dauphiné, du Mas- 
sif Central, d'lralie du sud, de Sicile ou de Sardaigne. Le beurre n'est mentionné 
que sur la table du roi René. Quant au lait il est presque absenr des textes. 11 de- 
vair y avoir un commerce du lair puisque les criées d'Arles de 1306 inrerdisent de 
meler de I'eau au lait. Les staturs de Pernes de la deuxieme moitié du XIVe si$- 
cle autorisent les habitants a posséder des chevres pour avoir du lait pour les ma- 
lades et  les enfanrs. 

- 11 y a enfin i I'intérieur ou a la périphérie des villes des jardins er des ver- 
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gers exploités par les particuliers ou par les orfolans qui écoulent leur producrion 
dans une rue appelée I'herbaria. Les fruits sont semblables, il'exception de l'abri- 
cot, aux fruits de la Provence actuelle. 11 faut ajouter les agrumes arrivés de Li- 
gurie. Les productions des jardins sont tres différentes de celles d'aujoutd'hui: ni 
tomates, ni aubetgines, ni artichauts, ni haricots. Patmi les legumina quatre sont 
d'une extreme impottance dans I'alimentation: les teves, les lentilles, les pois 
chiches et  les pois. Parmi les ortolagia le plus important de tous est le chou, il y a 
aussi des épinards, des caves, des oignons, des laitues, des coutges, de I'ail, des poi- 
teaux, du persil ... Au total une grande diversité de fruits et de légumes pour les 
habitants des villes. La seule mention de fruits dans les archives communales se 
rrouve Carpentras; en 1418 une assemblée générale des cliefs de feux décide que 
chacun d'entre eux plancera deux atbtes ftuitiers: donc une politique d'encoura- 
gement. Les vergers d'oliviers, beaucoup rnoins étendus qu'aux époques posté- 
rieures, suffisent i une consornmation moins importante qu'au xviIi%u au xrx' 
sikcles. 

A propos de bien des produits, les villes sont amenées a intervenir pour assu- 
ter le ravitaillement de leurs habitants. Elles font, comme dans i'ensernble de 
I'Occident, face aux difficultés qui catactérisenr le Moyen Age finissanr. En défi- 
nitive I'impression qui se dégage est plutot favorable. On ne paraic pas mourir de 
faim. O n  a affaire a des disetres plurot qu ' i  des famines. La qualité du pain et la 
ration deviande sont meilleutes qu'i  la fin de i'ancien régime. c'est un bilan po- 
sitif qui parait s'imposet au terrne de cette pré~encation.~' 

32 .  Les autoricés urbaines onr éré ammenees se piéoccuper des problemer posés par I'alimen- 
tation des juifr que I'on irouve dana roures Icr villes. La quesrion n'a pas éré tiaitée ici. On rrouve- 
ra un orposé sur ces problemes dans STOUFF, L.: Lrrjulfr rt Iálimeniaiion en Provenced idfin de lapé- 
riiide ~zédi&ele, dans "Armand Lunel et les juifs du Midin, Monrpellier, 1986, pp. 141-154. 


