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PAUVRES ET MARGINAUX * 

11 serait difficile de renouveler mon approche des problemes de la pauvreté, 
aprks trente ans de recberche, sans le renfort de travaux récents. 11s sont parti- 
cufierement précieux du caté de I'Europe méditerrannéeme. Sans oubüer 1'Ita- 
üe,' la péninsule ibérique a fourni une contribution importante. Aptks avoir 
participé a I'organisation Lisbonne, en 1972, grace a la tres regrettée Virginia 
Rau, d'un coiioque sur la pauvreté et l'assistance dans la péninsule ibérique au 
Moyen Age, I'Espagne, en Navarre notamment, et plus particulierement, en 
Catalogne, a enrichi le dossier de nos recherches de facon particulierement fé- 
conde.2 Pourtant, le problkme est si vaste et si complexe qu'il reste encore 
beaucoup a faire. 

* Texto de una conferencia pronunciada por el autor en junio de 1983 en la Universidad 
de Barcelona. 
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L'idée me parait tres heureuse de lier ensemble la pauvreté et la marginaiité 
pour les consid6rer d'un meme coup d'oeü. Sans doute, notre regard va concen- 
trer son attention sur le seul Moyen Age. Mais puisqu'ü y «a toujours des 
pauvres parmi nous», la question reste d'actuaiité et son étude dans le passé 
peut etre éclairée par des aspects actuels tout comme elle peut contribuer A 
l'explication du présent. Puisque l'honneur m'échoit de parler le premier, j'es- 
saierai, en quelques instants, de dégager l'essentiel de ce qui rapproche et de 
ce qui oppose, au cours du Moyen Age, les réalités de la pauvreté et de la mar- 
ginalité, dans la mesure, naturellement ob nous pouvons les saisir dans le temps, 
dans l'espace, parmi les mutations de leurs aspects. 

Qu'était un pauvre, qu'etait un marginal au Moyen Age? Les comparer sup- 
pose qu'on définisse leur condition. Celle du pauvre, je me contenterai, pour 
avoir eu déjA I'occasion de proposer les termes qui la caractérisent, de rappeler 
qu'elle est, essentiellement, une faiblesse en face des autres hommes: une fai- 
blesse relative, comportant des niveaux sépares par des seuils, résulíant de la 
privatiou des moyens d'affirmer sa présence et sa dignité personelle dans la 
société. Concrétement c'est le manque de ressources pour manger, se vetir, se 
loger, entretenir une familie; le manque de travail, de qualification professio- 
nelle; l'infirmité physique ou mentale; la limitation ou la privation de liberté; 
l'humiliation sociale; enfin, l'incapacité d'échapper cette condition ou de s'en 
relever sans l'aide d'autrui. La pauvreté est donc précarité, dénuement, dépen- 
dance. Ailleurs, j'ai eu l'occasion d'insister sur la nécessité de nuancer les degrés 
de pauvreté, d'en démeler les ambiguités, d'en reconnaltre les formes, variables 
avec les époques. Observons, en passant, qu'il ne s'agit ici que de pauvres invo- 
lontaires, subissant le sort auquei leur naissance les a voués ou qu'une infortune 
(veuvage, infirmité, accident, ruine, calamités) leur a infligé. 

Nous n'avons pas le temps de reprendre la description de l'émergence suc- 
cessive, et nimulative, des gentes les plurs représentatifs de la pauvreté au cours 
du Moyen Age. Retennons seulement quelques traits révélés par le vocabulaire 
latin puis en langue vulgaire. Le pauvre «classique», peut-on dire, ce fut tou- 
jours I'mdigent secouru par son entourage, le mendiant quetant de maison en 
maison, A la porte des monasteres et des églises, le rustre sans défense devant 
la violence, le vieillard nécessiteux, l'infirme incapable de travailler. Le temps 
peupla cette galerie de nouveaux personnages, sous l'effet des uansformations 
sociales et économiques: au pauvre rural s'ajouta le pauvre citadin, qui origi- 
nellement, était souvent un paysan chassé de sa tenure par quelque calamité ou 
par son endettement, et venu tenter sa chance dans la ville en voie de dévelop- 

durante a ldade Media (las. Tornadas Luso-Es~anholas de Historie Medieval) 2 vol., Lis- . . 
borne 1973. 
- La Pobreza y la A~istencia n los Pobres en la Cat~luña medieud, 2 vol. Barcelona 

1980-1982. 



PAUVRES ET MARGINAUX 75 

pement. Ce furent aussi, et peut-&re surtout, ses descendants, victimes aux 
xrve et xv sikcles, des diff idtés  économiques: chdmage, insuffisance des salai- 
res ont multiplié cette pauvreté Iaborieuse dont de récents travaux ont dévoilé 
la détresse en Toscane et en Espagne? Tels sont, avec les paysans criblés de 
dettes envers les usuriers, les sottoposti italiens, les «ongles bleus* flamands, 
exécutant en sous-ordre, et pour des salaires insuffisants, les humbles besognes 
des industries du drap, de la soie, du cuir et de la teinturerie: certains métiers 
sont décriés et le mépris social rejoint la misere du gain des bergers, des sau- 
niers, des matelots. L'émergence des catégories défavorisées du monde du tra- 
vail, A la fin du Moyen Age, se fait i partir de la deuxieme moitié du xrne si&- 
cle, des avant la Peste noire. A ces infortunés, auxquels les historiens appliquent 
la dénomination de pauvres epublicsn, ou «officiels», s'ajoutent les pauvres 
honteaux, existant de tout temps, incapables de tenir leur rang, mais dont la pu- 
deur voulait cacher la misere; les personnes charitables ailaient chercher parfois 
jusque chez eux et I'histoire a d'autant plus de peine A les trouver. Tous ces 
pauvres, dont nous essaierons d'évaluer, sinon le nombre réel, du moins la 
proportion numérique dans I'ensemble de la population, étaient décomptés parmi 
ceile-u. Dégrévés d'impdts, comme nihil habentes, ou légkrement taxés, ils n'en 
figurent pas moins sur les listes fiscales. Saint Thomas d'Aquin (Surnrna, 11 a 11 
ae 105 a2) en avait clairement défini la situation: «Les mercenaires qui louent 
leur travail sont des pauvres, car ils attendent de leur travail leur pain qu0tidien.n 
L'humilité de leur condition ne contredit pas leur appartenance A la Cité. Deja, 
au xIIe siecle, Jean de Salisbury reconnaissait en eux les pieds du corps social 
qui, saus eux, ne pourrait pas se tenir debout. Plus tard, ii la fin du xrve siscle 
et au début du xve si&cle, un po&te, Eustache Deschamp, et un théologien, Jean 
Gerson, les appelaient des «povres loyaux~; ils les distinguaient clairement des 
truands et des vagabonds, qui nous conduisent vers le milieu, alors en pleine 
croissance, des marginaux. 

Bien que les termes marginaux et marginalité n'aient resu leurs acceptions 
actuelles qu'a une date récente, les réalités sociales et psychologiques qu'elles 
expriment, existaient au Moyen Age.5 Comme le mot pauvre, marginal a com- 
mencé par &re un adjectif avant de devenir un substantif; une teile dérive sé- 
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Nous nous éloignons de la pauvreté. La voici de nouveau cependant, si, 
changeant de point de vue, nous placons & celui des marginaux qui font de la 
marginalité un choix et dont l'exclusion n'en est que la sanction. Ce choix, 
c'est le refus des regles du jeu, c'est a dire des conditions d'appartenance a un 
milieu. Robii des Bois est demeuré le protype des «juvenes» des xIe et xIIe si$- 
cles, laissés-pour-compte, sans doute, d'une société démographiquement pleine, 
incapable de leur procurer d'autres occasious que la violence pour exprimer leur 
dynamisme. De meme I'allemand Helmrecht est au x m e  sikcle l'exemple litté- 
raire du jeune paysan qui refuse de charger le fumier sur la charrette paternelle 
et s'expose a finir une vie affranchie, pendu comme un clochard. La «révolte 
contre le Pkre» a rameuté des jeunes dans la célebre croisade des Enfants (1212) 
et dans les bandes de Pastoureaux. Plus tard, des troupes de gueux, jusqu'au 
xvIe sikcle au moins et en toute l'Europe, ont opposé aux structures verticale- 
ment hiérarchisées des contre-sociétés organisées, ayant jusqu'i un jargon propre, 
iticompréhensible aux non-initiés. La marginalité volontaire prenait le contrepied 
de l'autorité et des principes communément admis. Au gain par le travail, elle 
opposait, entre autres, la fraude, les jeux de hasard, la mendicité injustifiée, le 
vol au hesoin par la violence; elle substituait l'oisiveté A I'activité laborieuse. 

Pauvreté et marginalité sont donc deux notions et deux réalités historiques 
qui ne se recouvrent pas. De ce qui precede, il résulte que le pauvre, meme le 
plus démuni, n'est ni un asocial, ni un exclu; le milieu qui l'assiste, loin de le 
rejeter, l'aide, plus ou moins efficacement sans doute, i vivre, au moins A sur- 
vivre. Inversement, le marginal n'est pas nécessairement un indigent, du moins 
au début de sa marginalisation. La lepre a frappé des personnes fortunées, ca- 
pables de Iéguer, des héritages substantiels; elle ne les séparait pas moins de 
leur milieu. Les sorcieres extorquaient de I'argent de ceux qui se fiaient 2 elles. 
La clientele, souvent cossue, des prostituées n'était pas sans leur sacrifier mieux 
que des aurnanes. Enfin, parmi les véritables marginaux, qui avaient délibére- 
ment rompu avec leur milieu social, quelquefois de haut rang, et s'étaient agrégés 
aux bandits qui détroussaient les voyageurs, hantaient les nuits ohscures des villes 
ou constituaient des troupes armées, ou en vit acquérir des fortunes confortables. 
D'ailleurs, a ce rnoment-la de leur carriere, quelques uns te1 Viandrando en 
France, revinrent vers la société organisée et s'y taillkrent une place. 

Les passages d'une situation a I'autre doivent en effet &re considérés. Ainsi 
la pauvreté peut conduire a la marginalité, comme la marginalisation peut en- 
trainer la pauvreté. Mais, inversament, en face de ces chutes d'une situation 
z i  I'auue, le relevement n'est-il pas possible? autrement dit, peut-on sortir de la 
pauvreté et de la marginalité? et par quels processus? 

Dans 1'Europe médiévale, la forme peut-etre la plus fréquente du passage 
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de la pauvreté a la marginalité est la fuite du paysan ruiné. Le drame se noue, 
en effet, lorsque la terre ne produit rien ou que le tenancier est totalement 
insolvable. Les calamités de la dernikre décemie du XIIe sikcle en offrent de 
nombreux exemples pour i'illustration desquels on peut citer ce texte de 1197 
exposant que «beaucoup, réduits 2 si cruells nécessité, adoptirent une vie con- 
traire a i'usage, devinrent larrons et fuiirent pendus». A cent ans de distance, 
les marginaux étaient redevenus aussi nombreux q~i'au temps de Pierre i'Ermi- 
te, Robert d'Arbrisse1 et la Premiere Croisade. La faim est aussi mauvaise con- 
seillere que la craiente des sentences judiciaires, alors fort rigoureuses. Les forets 
sont un refuge fréquent pour les paysans malheureux. Dans le pays de Moutail- 
lou, E. Leroy-Ladurie a relevé le cas d'une dizaine de familles au moins vivant 
en nomades et sans ressources &es, a la suite d'une rixe sanctionnée par un 
déni de ju~tice.~ Aux XIVe et XVe siicles, les difficultés économiques et i'en- 
dettement auquel elles donnaient lieu eurent les memes effets que les mauvaises 
récoltes deux et trois sikdes auparavant. Ainsi, le dépouillement des archives ju- 
diciaires proven~als de la prémiire moité du XIVe sikde et lyonnaises a rkvélé 
une proportion impressionante de fugitifs pour cause de dettes. Les documents 
mentionnent laconiquement qu'un te1 «est parti» et ajoutent parfois: «...on ig- 
nore o&». Parmi 40 cas en 1343 au Castellet pris de Castellane en Provence, on 
comait seulement pour 5 d'entre eux le lieu o& les fugitifs sont allés. Le malheur 
n'épargne personne; entre 1350 et 1450, des cadets de famille noble, n'ayant 
pas de fief et se trouvant sans ernploi en période de treve, s'engagent en grand 
nombre dans des bandes de routiers; parmi ces «gens sans aveu et sans éten- 
dard*, on connait le cas pitoyable d'un écuyer de 18 ans, rescapé de la bataille 
d'Azincourt, devenu coupeur de bourse deux ans plus tard.7 

L'errance de ceux dont les documents disent qui'ils sont «demeurant par- 
tout» font que i'instahilité et la mobilité soient des caracteres propres de la pau- 
vreté marginale. Les viues pourtant attirent, secrétent, et nourrissent une mar- 
ginalité sédentaite. Paris, avec ses presque 200.000 habitants était l'une des 
plus peuplées, sinon la plus peuplée, en Europe. La marginalité, étudiée par 
B. Geremek s'y recrutait parmi une masse d'hommes sans qualification profes- 
sionnelle, souvent venus des campagnes, qui louaient leurs bras A la journée et 
chomaient le reste du temps. Les sentences du Chhtelet, conservées pour quel- 
ques annés de la fm du XIVe sikde, mentionnent par exemple Colin Lenfant, 
aide-macon, vagabond, convainp de vol; il était, ajoute le texte qui le concerne, 
«digne de mourir comme inutile au monde c'est a dire d'etre pendu comme un 

6.  E. LEROY LADURIE, Montnillou, village occitan, París 1975. 
7. M. T. LORCIN, Les compagnes de la région lyonnnise aux X W e  et XVe s., Lyon 
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latron». Ce d e u  instable en ville comme a la campagne se recmtait a 86 % 
dans une zone étendue dans un rayon de 75 km. autour de Paris? 

Le miiieu urbain aux deux derniers siedes du Moyen Age constitua une 
sorte de bouiiion de culture des germes les plus nocifs de la marginalité. 11 en- 
gendrait d'immenses déceptions chez les réfugiés chassés de leurs campagnes par 
la misere et par la guerre; í'embauche espérée n'était pas au rendez-vous et I'en- 
cadrement ancestral des pauvretés viiiageoises n'était plus qu'un souvenir. Au 
déracinement s'ajoutait í'isolement et les nouvelles compagnies n'étnient pas de 
meilleur aloi. Pour les bannis, les condamnés, les tmands, les faillis en rupture 
de dettes, les prostituées, les bhtards, bref pour la masse douteuse des exclus, 
I'anonymat de la ville était un refuge. Tavernes, champs de foires, marchés, bor- 
dels, constituaient des structures d'accueil; il s'y nouait des solidarités, sur pied 
d'égalité, qui se substituaient aux dépendances hiérarcbisées auxquelles on s'était 
soustrait. La littérature a décrit, per exemple dans le Roman de Renart, ces lieux 
de perdition, «droites écoles du Diable),, 06, te1 un compagnon désireux de de- 
venir maitre, un apprenti coquiiiart doit exécuter pour chef d'oeuvre un vol bien 
réussi. Fran~ois V i o n  a rendu celebre ces lieux et ces milieux. Et c'est ainsi 
que s'explique chez beaucoup de contemporains une assimilation de l'indigent 
et du truand, confondus en une commune méfiance et une égale réprobation. 

Diverses, ambigües, nuancées, la pauvreté et la marginalité étaient-&es, a 
leurs degrés différents irréversibles? En queUe mesure et de quelles fa~ons pou- 
vait-on se relever et s'affranchir de la misere, sortir de la marginalité et etre ré- 
iutégré dans la société? En bref, le processus de la déchéance pouvait-il etre in- 
terrompu et inversé? 

La clé du probleme est double, ou, plutdt, il y en avait deux, I'une entre 
les mains des intéressés, I'autre détenue par les membres du corps social. La pre- 
mier cas suppose, chez les pauvres et les marginaux, I'espoir, sinon la volonté, 
d'améliorer leur sort. Cette attitude n'était pas générale. 11 en était que la dé- 
tresse accula a des gestes extremes. Les uns, jetant le manche apres la cognée, 
s'abandonnaient, nous l'avons vu, a I'errance et au crime. Le désespoir en con- 
duisit d'autres au suicide; encore que la documentation, sans &re muette, soit 
fort discrete, elle révele des suicides provoqués par la misere et l'abandon, par 
exemple en 1396 celui d'une veuve, chargée d'enfants, qui, dit le texte, «s'est 
détmite sur la fosse de son m a r i d  

La résignation, pour ne pas dire la passivité, fut semble-t-il, le lot de beau- 

8. B. GEREMEK, Les marginaux parisiens aux XIVe et XVe s., Paris 1976. 
9. Ce suicide a eu lieu en 1396, B Gy€, prhs de Bar sur Seine (Moüat, Les pauvres, 

288). 



80 M. MOLLAT 

coup. Combien étaient sensibles aux promesses d'éternité bienheureuse annon- 
cée par les prédicateurs? on peut se demander, en effet si ce theme de sermon 
correspondait directement i des réalités vécues. Ceiles-ci ont, sans doute, été 
perwes par un médecin célebre de l'université de Paris, Simon de Couvin, au 
temps de la Peste noire, en 1349. Préludant aux réflexions désabusées du Labou- 
reur d'une fable de La Fontaine, il constatait: «La foule tres vulgaire (turba pau- 
perrisrima) accepte volontiers la mort, parce que, pour eiie, vivre, c'est mourir.»"' 
En temps normal, d'aiileurs, un grand nombre s'accomodait de l'infortune et ne 
faisait gukre d'efforts pour s'en libérer. Animés d'une mentalité d'assistés, au 
reste assez répandue dans une société de quémandeurs du haut en bas de l'échelle, 
ils cheminaient sur la voie du moindre effort, se bornaient A suivre le calen- 
dier des «donnes» monastiques, paroissiales, confraternelles et testamentaires, et 
se contentaient d'une existente médiocre et parasitaire. Mis a part les «vrais» 
pauvres, inaptes au travail, c'est ceux-la que l'opinion fustigeait, au risque 
d'assimiler tous les malheureux aux paresseux et aux truands. 

Quant aux marginaux proprement dits, il n'existait chez certains d'entre eux 
aucun désir de retourner au sein d'una société qui les avait rejetés oh dont ils 
s'étaient volontairement aífranchis. Nous les avons vus s'organiser entre eux, 
et si, d'aventure, ils se réinséraient dans le corps social, c'étaient apres avoir 
acquis dans la marginalité les moyens, quels qui'ils soient, de s'imposer i nou- 
veau; ce fut le cas, par exemple, des chefs de bandes, devenus i leur tour seig- 
neurs et maltres. 

Quoi qu'il en soit, la perte de toute espérance est trop contraire i la nature 
humaine pour avoir été communément répandue. Ici s'ouvre un vaste cbamp 
d'études, dont nous pouvons seulement percevoir l'acces. On pourrait énu- 
mérer les mythes de I'attente auxquels les défavorisés étaient plus accessibles 
encore que les autres hommes. 11 nous faudrait une histoire de l'idée du bon- 
beur: mythe de la pureté s'exprimant dans la Pataria milanaise et le mouve- 
ment «spirituel», mythe de la paix particulierement vivace en XIe siecle, my- 
the de l'abondance traduit en permanence dans le reve du pays de Cocagne, 
mythe du regne d'un prince justicier, mythe enfin de la mutation de Fortune 
symbolisée par la rotation de la roue. L'accessibilité des pauvres et des margi- 
naux aux rumeurs et aux élucubrations de quelques prophetes était sans limi- 
tes. Aux espoirs des premiers répondaient les promesses des secouds, miroirs aux 
alouettes, avec leurs désillusions. On peut ainsi rapprocher, i titre d'exemple, 
duex propos complémentaires en leur esprit, quoique distants chronologique- 
ment. Voici d'un &té, le chef d'une émeute londonienne en 1196, Guillaume 
Longuebarbe, dont le surnom traduit le facies typique d'un marginal: «Je suis 

10. A. COVILLE, Ecrit~ contemporains sur la Peste de 13481350, in Hist. Littér. France 
XXYVII, Paris 1937. 
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le sauveur des pauvres. .. Puisez a mes sources les eaux de la doctrine du salut. 
Faites-le dans la joie. Car ii vient, le temps oh vous serez visités~?' 

Et de l'autre, voici l'espoir d'un artisan florentin, u n  de ces Ciompi qui at- 
tendaient, avec confiance l'amélioration de leur sort: «Le temps viendra oh je 
n'errerai plus en mediant, car je m'attends i etre riche pour tout le reste de ma 
vie, et, si vous voulez vous joindre a moi, vous aussi, vous deviendrez ricbes 
et nous serons dans une brillante situation.» 

Si les pauvres et les marginaux n'avaient mis leur espoir qu'aupres de 
marchands d'illusion sortis de leurs rangs ou de démagogues soucieux d'ex- 
ploiter leurs aspirations a leur profit personnel, la solution n'aurait guere pro- 
gressé. Une autre clé, disions nous plus haut, était tenue par la société elle-meme. 
La encore la distinction s'impose entre les pauvres et les marginaux. Les pre- 
miers n'étant pas des exdus, les oeuvres de miséricorde pouvaient exercer leur 
action selon les formes, variant avec les époques, qui sont l'objet d'études aux- 
quelles ii convient de se reporter. Quelques yuestions cependant exigent une 
certaine attention. L'une d'elles, semblable au problkme de l'hospitaiisation des 
malades, est de savoir si i'on visait a l'extinction du paupérisme ou seulement 
& son soulagement, de meme yu'a l'hbpital on soignait plutbt qu'on ne guérissait. 
La réponse serait identique dans les deux cas: ii n'était alors ni concevable, n i  
possible, de transformer des situations dont on ne percevait pas les causes pro- 
fondes de structure; du moins atténuait-on les effets de circonstances conjonc- 
turelles catastrophiques. On pourrait cependant observer que le statut de liberté 
offert avec un pragmatisme certain aux hbtes des défrichements tenait compte 
des exigentes sociales et psychologiques et créait du travail. Une enquete menée 
dans la région de Caen en 1297 prévoyait ainsi l'emploi de 7000 mediants.'" 
Surtout, on doit noter i'institution des Monts de Pgté, comme une preuve d'une 
prise de conscience authentique des données morales autant que sociales du re- 
dressement de la condition du pauvre. Le pret avec un intéret tres faihle, par- 
fois nul, subvenait & une urgence, tout en respectant la dignité du bénéficiaire, 
encouragé a devenir, par son travail, l'artisan de sa propre réhahilitation. 11 
faíiait lui tendre la perche, et qu'il la saisisse. 

La réinsertion du marginal présentait beaucoup plus de difficuités, parce 
qu'il n'est pas d'entrée de jeu disposé A s'y preter. 11 est inutile de s'attarder 
aux formes de récupération contrainte; esquissées a la fin du M o y a  Age; eíies 
ne se sont développées qu'i l'époque moderne. La répression du vagabondage, 
le travail forcé, le «renfermement» dit «des pauvres* par une extension abu- 

11. Wiron. of Wiiiim de Newburgh, VoU. Rer. Brit. Script. 82, Londres 1885, 11, 
466473. 

12. C. HIPPEAU, Quelques observations pmpos d'une enquete en 1297 par le baiiii 
de Caen sur les chauss6es de Grbon, Troarn ei Varaville, in Mémoires Soc. Antiq. Nor- 
mandie, XX, 1953, p. 367. 
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sive de ce terme, ne pouvaient pas aboutir a des réinsertions dignes de ce nom. 
11 est tres remarquable que la cbarité médiévale ait trouv6 dans les ressources 
de sa miséricorde des principes tres en avance sur leur tempsu S'il était rela- 
tivement aisé d'accueillir des affligés, la visite des prisonniers pouvait constituer 
une approche riche de développements. Ceux-a se sont alfirmés, avec éclat, i 
partir de la fin du XIe siecle, parce que certains hommes se sont portés a Ia 
rencontre des marginaux et se sont fait accepter en leur compagnie. Toute action 
miséricordieuse doit tenir compte de la dignité humaine. Le pauvre, y compris 
le plus abject, a bénéficié du vocable de pauper Christi, naguere réservé aux 
moines. C'est de ce nom qu'un Robert d'Arbrissel, ainsi que les auues emites, 
ses h u l e s ,  appelait les marginaux qui l'avaient adopté comme l'un des leurs. 
La fondation de Fontevraud a valeur de symbole. Marginal parmi les marginaux, 
avec lesquels il avait réussi i faire tnmber les obstacles et réduire les distances, 
i'ermite a exorcisé la foret, comme plus tard saint Franqois d'Assise a entrepris 
de sanctiiier la ville. Pour raliier les marginaux, il faliait i tre crédible aupres 
d'eux, comme aupres des pauvres. 

A grandes enjambées, nous avons essayé d'emprunter un parcours rapide 
et de suivre les cretes. C'est trop et pas assez a la fois. Une invitation noter 
les donndes de problemes qui semblent importants ne les résoud pas, en pose 
de nouveaux et en omet beaucoup. De tres baut, nous avons essayé de discerner 
dans I'immense foule des deshérités du Moyen Age, deux groupes différents, 
mais voisins, et souvent en symbiose. 11 reste une inconnue: leur nombre. De 
bons travaux, fondés sur des documents fiscaux et démographiques, ont abouti 
2 d'effreyants résultats: parfois 75 A 80 % de maiheureux, selon, bien entendu, 
les époques, les pays, les villes et les campagnes. L'enquete est commencée. 
11 faut la finir, un probleme historique en effet ne prend sa véritable portée 
que dans la consid6ration de tnutes ses ditnensions. 

13. Pour I'assistance en France, cf. Cahiers de Fanjeaux, n.' 13, Assistance et Charité, 
Toulouse 1978; et J. Imbert et mllab., Histoire des Hdpitaux en France, Paris 1982. 


