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Les vestiges d'un baleinier basque coulé à Red Bay, Labrador, vers 1565 
comprennent nombre de baniques utilisées pour le transport d'huile de baleine. 
L'analyse des barriques permet de reconstituer des étapes de leur itinéraire entre 
plusieurs ports de l'Atlantique septentrional. L'espace dessiné ainsi prend son sens 
historique P travers des concepts liés à I'extension sociale et spatiale du 
capitalisme maritime au XVIe siècle. Puisant aux sources à la fois archéologiques 
et archivistiques, nous étuiions des faits visibles a trois échelles de regard: à 
l'échelle de l'océan, l'espace des barriques est unifié par l'activité des armateurs 
baleiniers alors qu'à l'échelle de l'atelier, l'espace apparaît comme cloisonné 
selon la division du travail des artisans. Ces perceptions sont conciliées, à 
l'échelle intermédiaire de Bordeawr, par l'étude des tonneliers baleiniers qui 
pemet de saisir leur apport à la construction de l'espace atlantique septentrional. 

Brad Loewen 



Cette thèse étudie les vestiges archéologiques de 1% barriques d'huile de baleine trouvées sur 
l'épave d'un navire basque qui coda, vers 1565, dans la rade de Red Bay (Labrador). Des études 
historiques ont montré que cette côte accueillait chaque été, dans la seconde moitié du XMe 
siècle, plusieurs navires et équipages basques de pêche à la baleine. Notre étude, à la fois 
archéologique et historique, situe les barriques dans le contexte de la construction de l'espace 
atlantique septentrional. Nous étudions les barriques et l'espace maritime à travers trois échelles 
de regard, qui forment aussi le plan de cette thèse. 

A l'échelle .océan., nos analyses archéologiques, notamment la dendrochronologie et l'étude des 
mesures, permettent de placer les barnqws à plusieurs endroits précis au coun de leur vie, depuis 
l'extraaion du bois en Bretagne jusqu'd leur naufrage au Labrador, en passant par leur fabrication 
à Bordeaux et leur dernier embarquement sur la cbte basque. Dessinant l'espace atlantique 
septentrional des barriques, ces lieux étaient liés par le déploiement d'une industrie d'armement 
dont l'un des points de concentration était à Bordeaux. A l'échelle qtel ie~,  l'examen détaillé des 
objets, notamment des traces d'outillage associées à chaque opération manuelle, permet de 
dégager une division du travail liée B l'itinéraire océanique des barriques. 

Nos percephons divergentes des fiits et de leur espace propre - un espace unifié par l'activité des 
armateurs et un espece cloisonné selon la division du travail des artisans - sont conciliées par un 
indice qui retient notre attention, des marques de propriété qu'arborent plusieurs fûts. 
Apparemment associées aux membres de l'équipage, ces marques laissent croire que ces gens 
aussi participaient activement à la construction de l'espace atlantique septentrional. A 1 'échelle 
intméûiaire du port de Bordeaux, on constate que les to~el ien  se sont formés en communauté 
ou le travail manuel et la participation au monde du capitalisme maritime caractérisaient le métier 
et les carrières des tonneüers individuels. Ce double sens, distillé dans les marques de propriété, 
permet donc de comprendre les barriques et l'apport des gens de fortune moyenne à la 
constnictioa de l'espace atlantique septentrional, vers 1565. 
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Red Bay et la pêche P Ia baleine, vers 1565 

Cette thèse est coastruite partir d'une coUection de fiitailles provenant du site d'm baleinier basque 

coule, à l'automne de 1565, dans la rade de Red Bay au Labrador. Au XVIe siècle, 

la cdte nord du déiroit de Belieile bourdoanait au rythme des équipages qui veoaient s'y installer à 

l'kt&, au debut de la saison de navigation, et se retiraient quand la glace reprenait leurs mouillages. 

L'huile qu'ils obtenaient du lard de la baleine ûanche et de la bdeine du G r d a n d  (Balaena 

mysticetus et Eubuluenu glacialis) etait ramenée en Europe et commercialisée dans des nts appelées 

abaniquew, chacuae Quivalant B un quart de tomeau. Reutilisées année après année, les barriques 

comme celles de Red Bay accumulaient des traces d'un usage propre au commerce d'huile et ainsi, 

ces vestiges jettent une lumière riche et originale sur un aspect particulier de I'histoue des baleiniers 

basques au Labrador. 

À son sens plus soutenu, cette thèse se veut une étude sur l'espace maritime que ces barriques 

dessinaient, à mesure que se déroulait les différentes ktapes de leur fabrication et de leur utilisation. 

L'itinéraire cocnmençait daos les chênaies de la Haute Bretagne au moment de l'extraction du bois de 

ionneUerie, se poursuivait dans les ateliers de fabrication A Bordeaux et continuait dans l'un des pons 

d'armement baleinier des provinces basques du Labourci, en France, et du Guipiucoa, en Espagne. 

Depuis ces pons, les barriques effectuaient le grand saut au Labrador et, de retour il l'hiver, elles se 

dispersaient dans les marchés d'huile des pays de la Manche (surtout la Normandie, l'Angleterre et 

la Fiandre), avant de regagner la Biscaye1 au printemps et d'entamer de nouveau la traversde de 

Ahtique. Appr4herider ainsi l'espace de ces objets, c'est une invitation à le comprendre. Pour cela. 

nos sources ne sont paf seulement archéologiques, mais aussi documentaires, issues du même contexte 

historique que les futailles. Dans cette perspective d'me étude objet-éwit, le défi m&hodologique est 

de meme sur le même plan vestiges et archives. C'est h l'aide du concept d'espace maritime que cette 

thèse tente de faire coavager les sources matérielles et écrites de l'histoire. 

L N ~ ~ & h t ~ L B * ~ I J t P ~ ~ g a a & m a d u X V L . s i k I e n d & i g a c 1 i f o t e d e I ' ~ d  
Pays Basque, & part et d'autre & la âontièrc hco-epagnale, et comprend les régions maritimes de la Viscaya, du 
Guipiizcoa (Esp-) et du (Fm). On appelrit la habitants BiscUeus ou Basque; cf. J. M o n #  Les 
voyages avennrretllCL.. (Poitiers: Pélican, 1 5 59). fos. 1 3v- 1 4 ~  .Entre BiIlcbau & Laredo est ia diputic Desturia & 
Bucivr.QakpuplccaQBga&ruiw . L a B o c D m m m k l k r g ~ l ~ v U l l r a s [ . . . ) L m ~ d e S P i a n  
Ie)iM de Luc se nomment Basques, Biemoys, & NavMoys & sont fort vailiaru & hardis a la mer.. 



L'espace maritime permet en effet d'approfondir le sens historique des baniques de Red Bay. 

Cette notion d'aespaco confère d'emblée des tirnites géographiques réelies à l'histoire des barriques, 

limites qui ne correspondent pas nécessairement aux frontières tracées, par exemple, par le 

rayonnement commercial des d ies  ou par l'État moderne et ses empires outremer. Si la genèse de 

l'espace atlantique septentrional, au XVP siècle, est attribuable à l'extension du capitalisme des 

grands armateurs pooantais. le nouvel espace océan n'aurait pu se consmire ni se remplir sans 

l'appon des gens de mer de petite fortune - marins, tonneliers et aunes hommes de métier -. dont la 

participanon massive à la pêche terre-neuvienne srniaurait autant les rouages du capitalisme maritime 

que la culture matérielle. la sociétii et les institutions propres à l'Atlantique septentrional. L'objet 

témoin qui est la bamque d'huile de baleine incarne la dualite socioprofessio~elle entre I'matein 

et le marin, entre le marchaad et l'ouvrier. Son analyse en regard du concept d'espace maritime révèle 

l'originalité de l'Atlantique septentrionai au XVr siècle. Ce concept ddbouche donc sur I'énide des 

facteurs de cohésion spatiale. en l'occurrence les contraintes matérielles. spatiales et temporelles du 

commerce maritime mais, ce Faisant, il permet aussi de déceler des défalages annonçant les ruptures 

qui seront reks  B la coastructioa des empires coloniaux au sikle suivant. Mieux comprendre le XVIe 

siècle mantirne, il michanin entre k Ponant médiéval et l'Atlantique colonial, devient ainsi un objectif 

de premier plan de notre lecture des baniques de Red Bay. 

Le pdi&ie que cette dièse établit entre l'objet et le texte se situe au cœur du contraste, parfois 

trks marque, entre une perception de i'espace émergeant d'une étude archéolo@que et une autre 

s'appuyant sur les archives notariales et judiciaires. En régie générale, l'analyse des fonds 

archivistiques amène à percevoir un espace maritime irradiant d'un seul poht tel que la côte basque 

ou le port de Bordeaux, d m  que l'examen des provenances du matériel archéoiogique tend à decrire 

un espace maritime décentré ou, encore, dot6 de multiples centres interdépendants. Lorsque la 

démarche dome préséance au tkmoignage des objets, comme c'est k cas ici, cette disparite des 

espaces se manifeste au moment où l'on entreprend le dépouillement des fonds. Aucun dépdt 

archivistique seul, de Londres & Valladoiiâ, ne permet de retracer l'ensemble de l'itinéraire ailaotique 

des W e s  de Red Bay. Qui plus est, pour l'etape entre les ports bretons et Bordeaux, les références 

sont ih ce point rares qu'elles seraient scientiEiquement ma probantes si l'existence de cette dupe 

n'était pas attestée par I'archéologie. Le témoignage archéologique revele donc des lacunes 

archivistiques iosoupç~nnées~ En revanche, si l'archéologie met en lumi- la divergence entn 



l'espace construit par les armateurs et celui vécu par les artisans, seul le recours aux archives permet 

de déceler le Weur commm de ces deux expériences. Ce recours permet en effet d'étayer 

l'hypothése seion laquelle les gens de mer #médiocres. aiiraient c o n t n i  activement a la consmictioa 

de Pespace océan, ce qui nous amène en retour ii degager de nos barriques un sens cohérent Ce va-et- 

vient entre les objets et les écrits sert donc il élargir la aparallaxea de notre regard sur les barriques de 

Red Bay et sur l'espace atlantique septentrioad vers 1565. 

Bu-, 1565. Le naufrage d'un baleinier. 

Les havres de la rive nord du d&oit de  elle-ile renferment les vestiges d'au moins quatre grands 

baleiniers de la seconde rnoitid du XVIe siècle, tous construits sur la côte de la Bircaye. Leurs 

ferrernents ont roui116 et se sont dissipés rapidememt daas l'eau, ne laissant que des empreintes dans 

la charpente, mais le milieu aquatique est plutdt favorable à la conservation des vestiges organiques. 

Outre les corâages de chanvre, les cbaussm de cuir et les paiUasses d'esparto, les pièces 

architecturaies en chêne sont à tel point intactes que le pas rythmé d'outils sur les membrures et les 

rognures logées sous les vaigres apparaissent toujours, comme si, dans ce royaume enseveli, le temps 

n'existait pas. Dans les cales reposent encore des rangées de futailles. d'où s'est écoulée il y a 

longtemps l'huile de baleine qui fut le commerce principal de cette &te dite par les Basques de Zerio. 

la côte de la Balek2 

Le rkit de l'un de ces nadhges est maintenant bien connu Ea mai 1565, il M o ,  dans la 

province basqw de Guipu2c08, l'équipage du San Juan de Pasajes est sur le ddpart. et certains marios 

vendent I l'avance leur part da huiles encore i obtenir. Entre autres, les €&es Domingo et Simon de 

Ecbaniz, harpo~eurs d'office, vendent plusieurs barriques dont une qui est achettk par le notaire du 

port, Domingo de Hoa. Six ou sept mois plus tard, après une p&he hctueuse, le Son Juan se trouve 



avec d'autres baleiniers biscakns dans la rade de Buitres ou des avautours-Blancs.' - le Red Bay 

d'aujourâ'hui - avec une mortesbarge de 900 B 1 000 bartiques d'huile. Comme les équipages sont 

1 terre, affairés aux travaux de fin de saison, une tempête hivernale se lève. Les amarres de proue du 

Sm Jlmi cedent et le aalioo, en reculant, heurte la cdte sous le regard horrifie des hommes et, la quille 

rompue, se met A prmdre l'eau. Le lendemain le navire, immobile et le tillac sous les flots. est 

dépouiU d'autant de biens persomels, de vivres, de poulies et de cordages que l'équipage peut en 

r e a i p g a  avant de retourner au pays à bord d'un baleinier voisin, la Nuesrra Seitora de lu Conçeçiun. 

Le 28 mai suivant, les assureurs de Burgos dédommagent le capitainearmateur du San Juan 

pour sa pate d'huile et de matériel. Aussitôt, plusieurs membres de i'huipage, dont les fières Echaniz, 

font du notaire Hoa leur procureur, le mandant pour réclamer du capitaine Ramon de Arrieta, dit 

Borda, leurs parts des gains. En même temps, les armateurs ordoment le sauvetage des barriques 

submergées. L'issue de ces initiatives n'est pas sonnue, mais on peut penser que les amateurs du Sun 

Juon aient m i s  la main sur une quantite appréciable d'huile car. en 1575. les Echaniz revendiquaient 

toujours leurs parts devant la cour d'appel, il Valladolid. 

Les vestiges archdologiques permettent de cornp1tite.r l'histoire du naufrage survenu a Buitres. 

Le navire est à la d&ive, drossé par des rafales du nord-est sur l'île Saddle, à I'entrée du havre. Dans 

la tourmente, on tranche les haubans et les mâts sont abattus dans un effort désespéré pour maîtriser 

le mire. Heurtant I'Ih en reculant, le talon reçoit le choc et se sépare de la quille. Le navire s'affaisse 

'Cenoniedqucab9d'unrrpérrdepbtsgcmGJieer~dduuunrouti~~du XIV.dècle. Cj: A Sauer, .Oar 
Sebuch.. (Brcmai: Dnrtsches ScMahrtsmu- 1W). p. 35: .Es folgct Mugia MOgii) an der Ensenada de Mugia 
(Ria & Camadhs), ebenfUs nthrdlich d südüch durch zwei markante Kaps gekemzeichnet, Cabo Viiano (Vilen) 
und Csbo Torihm (kqw c* Twane) bm. Cabo de la E h  (cape Buare). c'ber Cabo Finisterre ( c a p  t'inistene). . . 
@t es weiter 4 Muros (Uoris) ...a Q s'agit du cap k plus i ~'OUCS~ ai Galice. Ce routier contient d'autres rwes 
en Braslgr dont la toponymt d été VanSfiris telle quelk au Labrador: ~ele-Ûe, Château, Blanc-Sablon, Br est... 

Le hm, oisau migramire b b c  de t a i k  moyaiae (percnopth ou vautour blanc)* figure dans la mémoire 
basqw comme la compagne des c o n d u c t ~  de vaches Ion du déplacement printanier des troupeaux ii la montagne. 
CJ C. DeadPbae, .EL isbtt vascm, in X (hm, dir., E W  Hema &enfzhk (Arraiol: Txona Emkan, 1999, pp. 
18-19: a b  ahmtams Soulctins] han imicntado una de las m8s benas ucpresiones que puech imaginane para 
ôesigilard aümodw, O ktibc Mmoo, &hlbi&b cnm& IJsîcl, "Ir dama blanc8 &l carMno de las vacas", clan alusion 
a !a trashuiriinria que coincide con d retomo del buitrc migrador y la primavera a la montaiia~; mria (la blanche) est 
ai outre î'anaai nom bssquc du bduga P. Bakker, &es noms basques de divemes @ces & baleines avant 1700., 
in L db go& h Gascogne à Tene-N~11vie (Puis: Éditions du CTHS, 1995). pp. 27 1-282. 

Dirrs ies tOndp espagnols du XW sièck, on lit ausi Buyles et bytcs* mais plur s ~ u v ~ i t  BUW, hispanisme 
dépourvu de risonance historique qui donna niemnoi  ies Buttes SUT les cartes fiançaisa au si ic le  suivant. 



dans Seau en glissant sur la P t e  subaquatique jusqu'a ce que le gaillard seul demeure visible. L'hiver 

arrive; ses glaces gnigait l'accastillage qui mule de chaque cote, enminant au fond les porte-haubans 

et le mobilier de bord. Quand l'été revient sur la cote, d'aucuns s'attaquent aux vestiges du bâtiment 

gisant par six brasses de fond. (ni anache les trois ponts, peut-dm en y accrochant des grappins 

hisses ii l'aide du cabestan ou de la marée montante. Des fkagments de baux et de bordages vont 

s'enîouir loin de la faréne éveatrée qui, dans un dernier mouvement, s'ouvre comme un livre sur le 

fond marin, couvrant ainsi les objets deja tombés du oavire auparavant: les haubans, l'accastiillage. la 

vaisselle et les instruments de navigation. Des centaines de barriques d'huile, libérées de la carcasse 

qui les emprisonne, regagnent la surface; seulement 196 demeurent. écrasées, au fond de la cale. 

Le port de Red Bay au Labrador, dans le d&oit de ~ek-i le ,  est reconnu depuis les années 1970 

comme le centre basque de la pèche & la baleine au XVI' siècle (figure 0.1). Désigne en mai 1979 

comme lieu d'importance historique nationale par la Commission des lieux et monuments historiques 

du Caaada, Red Bay a et6 ensuite l'objet d'importantes fouilles sous-marines. De 1979 à 1985. des 

plongeurs de Parcs Canada ont découvert wn moins de s k  épaves du XW sikle dans le havre et 

fouille en profondeur les vestiges d'lm baleinier & trois ponts dont les structures architecturales et une 

charge partielie de fiitailles subsistaient! 

Bien qu'aucun indice ne confirme B lui seul l'identité de l'épave, les vestiges se rapprochent 

a plusieurs dgards des faits documentés sur le naufrage du Sufi ~uan! Primo, la date d'extraction du 

' R G r r i i i s , ~ ~  Wen in the New Wodd: the Red Bay Wrecb, in G. BMs, dù., Ships d S h i p u e c k  of 
Adcas (London: Thamcg ad Hudson, 1988), pp. 69-84; J.-P. Pro& Les Basques et la pêche & la baleine au 

LP&rd~mXV?sièc&(Ortrwa: Parc~Canidq 1993), pp. 5-11. 

' S. Barkhm a R GRII*T, 4 h r s  fid mken Basque @con in LabrPdc~, Cmirdan Geogrqhic Juumai, 97, 
3 (déc. 1978-jan. 1979), pp. 6063. Lcs @miprlcs réfirniocs sont AHPGO, üi- 179 1, fo. 20r-21 r (Mo, 20 a d  
1569; III-1791, fo. 33r-33v (Orb, 1 mai 1565); iII-1791,fb. 34r-34v (Mo, 1 mai 1565); iü-1792, fo. 41r-42r (Otio, 
8 juin 1566); ARChV, Plchos civiks, Wds M d o s ,  no. 31, caja 160-1, fo. 3ûr-30v (1575); c f :  S. ~ ~ t o s  
V s s c o s y l e s p s c a i a s ~  I - 15 V-l7l%, in Ec Ay- dir. a S. Batkham, coord., IISQEOQ 3. LOS V ~ O S  en 
el mpax, A~lrBtti~o N e .  Siglas XYIy XMI (San Sebutün: ETOR, 1988). pp. 26164, spic. p. 1 12. 



bois des futaiUes. au plus tard en 1563 selon la datation des cemes de croissaace~ permet d'éliminer 

un bdeinier similaire au S m  Juan, la Mugddine de Bordeaux, perdue au même endroit ea 1574 et 

dont les vestiges restent vraisemblabIement il découMir.' Seconda l'épave fut jetée sur I'ile Saddle 

par un vent du nord-est, c'est-Adire une #tempête hivernale similaire ii celie qui s'est abattue sur le 

San Juan. L'épave échoua en reculant, ce qui correspond a la précision donnée dans le récit 

concemaat la rupture, du côte du vent, des amarres de proue. Tertio, le aportm de l'épave de 200 à 250 

toaneaux, calculb ii partir des vestiges et de la formule utilisée en Biscaye sous l'administration de 

Philippe 11 (1556-1 598), correspond la pleine charge du Son Juan. soit de 900 1 000 barriques, 

alkgude par les ~chaniz? Quarto, la reconstitution des événements swenus durant les mois qui 

suivirent le na- est compatible avec l'histoire de la récupération d'huile du Sun Juan en 1566. 

En effet, les glaces avaient rase l'accastillage avant que les ponts fussent violemment anaches? Si ces 

éléments n'excluent pas une évenhieile tierce hypothèse sur identité de I'épave, il semble bien qu'il 

s'agisse du San Juan, coule B cet endroit en 1 565. 

Les 196 barriques mis au jour auraient donc représenté environ le cinquième du chargement 

du baleinier. Elles couvraient une zow de 15 mètres par 6 mktres et, au total, 17 rangées de barriques 

subsistaient sur la longueur du gisement et 7 sur la largeur (figure 0.2). Rangés dans la cale a la 

F. Guibai, A d j s e  bp~uchrw)~]logique &s t;#wes dp Red ûùy (Lobrahr), contrat: 1632 YO-173 (Marseille: 
Laboratoire de botanique historique et palynologie URA 1 1 52 CNRS, Novembre 1 995). 

7 L. Turgeon a notamment cherck à attn'bua !'identité de ce navire a la bfug&lim de Bordeaux. Ce baleinier 
d'environ 250 tonneaux de port, lui aussi construit en Biscaye, tùt pris dans les daces a Red Bay en 1574 avec une 
charge partidlc & 450 banîques driuilc, &nt une cinquantaine itait rénipérœ l'année suivante. C' L. Twgeon, op. 
c'if. et AûG, 3E 5413, fo. 3Slr-353r (N. D u p a  20 février 1574); 3E 541 5, fos. 390~. 392r-393v et 424r-325~ (ibid., 
9, 9 et 12 mars 1575); 3E 5416 (ibid, 5 décembre 1576). R Grenier relate l'histoire suivante: le lendemain d'une 
saison de fouiiles, une tempête du nord-est (!) brisa les mouiliages de la plate-forme de plongét, qui échouait sur les 
Twin Islands. Les gens de Red Bay d6gagcaient la plate-fornie a voyaient, la où le ressac autour d'eUe avait creusé 
Ie fond des membrures d'une épave en chêne. Mais les archéologues n'ont pu retrouver l'endroit. S'agit-il de la 
Magdeliile? 

' L'CpM umit titi jaugée à 208 fonelrrhr-h9, d o n  le riglunent d'État pour la construction navale, et i 
20% de plus, ou environ 250 t o n e l ' ,  selon k calcul d'&&ment de l'époque. Quatrc barriques égalaient un 
tommu. LP. Pmuk #Essai sur la jauge des iuWcs basques au XW siklb, in L'aventure m.t ime.  dir goHe Je 
Gascogne à Tene-Nime (Paris: Éditions du CTHS. 1995), pp. 1 15-124; J. ilibio Serrano, aMCtodos de q u e o  en 
d Wb, Rm* dc Hi- hbrrd 6.24 (1989). pp. 29-70; 1. Caudn Soto, Los &rrcos W e s  Je Sig10 XV 
y fa Gran Annada & 1588 (Madrid: San Martin, 1988)- pp. 92- 123, 

' La ma~r*graphie r la distrikmcm der vmesagcs ushitechuam, ainsi que la mort da enisinea fmés aux vestige* 
ont pads de reconstituer les étapes de la formation du gisement. Cf: M.-A Bernier, rapport iMdit sur la formation 
du gbemcnt de Rai B q  (Orta-: Parcs Cuudr, Section d ' a r c b é o ~  &posé 19%). 



manière des marios, les mts reposaient sur le ventre, la douve de bonde en haut, leur longueur parallèle 

à la quille du navire. Jusqu'à trois fiitailles étaient superposées dans la partie centrale de la cale. A 

l'origine, les trois niveaux de baniques, les unes nichées dans les creux formés par les autres. auraient 

atteint la hauteur du premier pont. Toutefois. les fiitaiUes s'étaient effondrées en cassant leurs cercles 

végetaw, laissant les douves disposées en deux couches entrmêiées de f~nçailles.'~ 

Ces vestiges ont étd ramenés à la suroice et examinés A mesure de l'avancement des Fouilles. 

puis remis A l'eau dans ua entreposage permanent. L'étude sur place a été menée par L. Ross, en 

1979, et par C. Bradley, de 1981 d 1983. Dans leurs rapports, les deux chercheurs presentent des 

images contrastantes des vestiges. En effet, les élhents de barriques retrouvés durant la premikre 

année étaient éparpillds et entièrement disloquds, ce qui a nécessite une étude par type d'élément 

(douve, fonçaille, cercle...). En revanche, dans les strates inférieures, certains assemblages étaient 

presque intacts; l'étude de Bradley repose sur ces dernières donnies (figures 0.3 et 0.4). P a d  

l'ensemble des vestiges, quelque 3 800 pièces ont dte retenues pour constituer une collection de 

réference; en effet, ce type d'objet, couramment rencontré sur les sites à'epave, demeurait peu connu 

sur le plan scientifique. La conservation des pièces a été assurée par les laboratoires de Parcs Canada, 

a Ottawa, entre 1985 a 1994, dans un processus faisant appel à l'agent stabilisateur poly6thyIPne 

glycol (PEG), au séchage ii koid et à un nettoyage superficiel. 

D'autres vestiges subaquatiques oonhent la vocation de Red Bay, au XVlc siècle. comme 

le centre d'me importante adMt6 baleiniêre. L'dpave brûlée d'un deuxième gros porteur repose 

devant la cdte continentale et, dans un passage entre la rade principale et le bassin intérieur, par deux 

mttres de fond, gît l'épave d'me apinasse de pêche de 9.5 rnetres de longueur." Toutefois, la plus 

grande densité de matériel se trouve près de I'ile Saddle, dans le secteur où a été trouve le baleinier." 

Celui-ci recouvrait les restes de trois .chaloupes. baleinières de 8 mktres de longueur, mues à la rame 

" ta Qwes sont ks p k s  î c m g h h i c s  d'tut fit, les foaçaiiles les pièrer transvdes qui coimituent la fonâs 
insCris à chaque bout du tiit. 

P m  Cana& Section d'archéologie (ûttawa), Coilff<ions 28M a 29M. 

l2 Parcs C a  Section d'archéologie (Ottawa), CoUection 24M 



et ii la voile, et abandoun&s avant 1565.13 Enfui, enfoui entre le baleinier et l'üe Saddle etait du 

matériel associe aux activités sur l'fie: os de poisson et de baleine, tuiles en terre cuite, memb~es 

isolées de chaloupe et une rampe d'accostage servant d'embarcadère ou de lieu pour haler les baleines 

sur la grbve. 

Sur Ille Sadde P I'entrée de la rade, directement en hce du baleinier, des archéologues de 

I'Univenit6 Mémorial de Terre-Neuve ont m*s au jour les vestiges de la station baleinière de Buitres. 

Celle4 était articulée autour de sept fonderies, chacune composée de deux A quatre fours, qui 

suivaient la rive orientale de cet îlot rocailleux, il 3 ou 4 mètres au-dessus de la mer. Plus haut sur la 

pente, et du côté du vent, étaient des édifices en charpente recouverts de nirles rouges qui auraient 

abrite les ouwias et les maténaw servant au travail. Chacun de ces entrep6ts-logis se rapportait à une 

fonderie; daas leur contour ont été retrouvés des fers d'herminette et d'autres outils de to~eliet. Ce 

village industriel était ancré ih trois endroits par des sortes de lieux communs. Au food de l'allée des 

fonderies. surplombant le détroit de  elle-ile, se trouvait un cimetière comportant 125 tombes 

orientées vers l'Est. En haut de l'allée, sur le versant nord de l'îlot, un étang senait de point d'eau. 

Et au milieu, l'embarcd&re, place principale de Buiires, à seulement douze brasses de l'endroit où le 

San Juan vint couler M jour en un désolant spectacle. 

M V i  wîncitnt wbila*, in C e  Geqrcphc, 188.7 (1998), pp. 55-57; cf J. Tuck et R Grenier, *A 
16th camiry Basque whraig M o n  in Labrado~. in Scientitipf Americm, 245, 5 (1981), pp. 180-190. spéc. p. 186. 



Red Bay et la pêche P la baleine au X W  sikfe 

Alors que les voyages morutiers pour la TerrmeuveL4 en provenance de la baie de Biscaye sont 

documentés depuis 15 17,'' les mentions de baleinier ne remontent qu'en 1 538, selon les recherches 

de I. Bernard, S. Bar- et de L P .  Proulni6 Ces équipages basques semblent s'être destinés B la 

côte sud de Terre-Neuve d'oh iis ramenaient de la chair des cétacés, s a k  et encaguée, à la manière 

de la pêche qu'ils pratiquaient en Galice.17 Toutefois. dkjh ai 1536, des gens de Fontarrabie venaient 

pour la morue & ~ r e s t , ' ~  dans le cheml de Belle-île ou une véritable entreprise huilière aurait et& 

fond&, selon H. Harrisse, entre 1 54 1 et 1 544. '' Cette date serait confirmée, selon S. Barkham et J.-P. 

Proulx, par le témoignage d'un marin saint-sébastiennais en 1576 qui situait la preaière expédition 

baleinihe ih 33 3 s  auparavant, c'est-Mire en 1543?* S'ensuivit une période de croissance cyclique 

où les Basques guipiizcoms et labourdaim rivalisaient sur les lieux de pèche, tant& paisiblement. 

" Nom anpki & la toponyme a h  farrneuvb. qui indique une région plus vaste que la seule h de T e ~ e - b h e ,  
renvoie à ron MI @qraphique dll XVIe siècle et suit l'usage adopte par Parcs Canada. J.-P. Proulx (1993). op. cit., 
p. 20, n. 28 a Les Buspus n b @ c k  O la bolcine au L u b r d w  au XYT s M o .  kiiaù! Baliak! (rapport déposé. 
Onawa: Parcs Canada, 1995), p. 3, qui cite R Bélanger, Les Busqries c t a , ~ ~  l'estuaire 3u Suint-h~retir, 1535-1635 
(Montréai: RcrPa & I'UNversitC du Québec, 197 i ), p. 36 et L. Turgmn ( l986). op. cil., n. 2: #Nous avons prefhe 
employer l'orthographe ancienne [...] qui semble ddsigner toutes les iles et côtes du golfe du Saint-Laurent. ii 
comprendrait une aire géographique tr& étendue qui comspo<d a la partie oriemaie du Quebec, a la partie méridionale 
du Labrador et a I'ensembIe des provinces maritimes actueiles.. 

Is J. &rmrQ op. cit., d'aprés l'acte de vmte a Bordeaux de 5 milliers 1 cent de morue verte par Iehan de Bayard, 
marchand de Saint-Jean-de-Luz. Jerrcneuva n'est pas mentiomk. ADG. 3E. 9796, s.E (23 septembre 15 17). 

l6 C'est la Qte ch pndm eomat d'avitaillmt connu pour un bakinier, b Sre1019 de Bourg en Gironde. ADG. 
3E 98 16, fo. 18% (8 janvier 1538); cite dans J. Bernard #La types de navires ibmques et leur infiuence sur la 
CO- nade dans les ports du sudaest de la Franw. in Actes cfir colique intermtioml d'histoire maritime, 
Lisbonm (Paris: SEVPEN, 1960) et reproduit dans S. Barkham (1988). op. cit., pp. 68-70. 

" S. BarLhun .Los Vascos y las pcscen'as tmmtlmti cas...*, op. ci& pp. 30, 37-39 et 60. La chair de bai- 
trouvait preneurs encore vers 1 565, a Touiousc a en Haute Bretagne. ADG, 3E 5405, fos. 68 l r-682r et 70%-706v 
(N. Duprat, 3 et 7 novembre 1565); 3E 5407, fo. 1055r-v (ibid., 10 septembre 1566). 

'' H Biggaq A cdkctim of daCumonts dating to Jaques Cartier Md t k  Sina De RokwuI (ûttawa: Archives 
pub1iqucs du Cliudr, 1930). p. 462. ii s'agit de tétnoilguea reçus & capitaines tme-naivim a Fonurnbie, ie 23 
septembre 1541. po da EsQagnoIs aiquksn sra les activités & Rokrvsl a de Cania. Les gens de Saint-Jean-de-Luz 
~IC~à300liaKsduditroit ,UnCapitaiaeditquequendilestall iauhawc&Br~ea 1536,aucwinaVirc 
.espagnol* n'était clans le d&oi  mris que 3 de Saint-Sébastien et 2 de ûrio pêchaient à Terreneuve; ibid, pp. 453- 
454. 

a ARC, P l e h  civüa. Rodn'guez fimecidos, 54.3 12- 1, fo. 60v ( 1 576). S. B- ~Doeumentary evidence for 
16th opaiiy Ilrrqir prhiline SI@ in tk Sirah ofBelle isb* m G. Story, EyrClpan settlement d mpioikztion 
in AtEdc C d  (Saint-Jean: Mcmonal University, 1982). p. 53; J.-P. Pmuk (1993). op. cit.. p. 19. 



tantôt en recourant aux armes. En 1559, la paix bco-espagnole du Cateau-Cambrésis mit un terme 

à cette premiixe pinode. 

La paix permit aw Guipulcoans de dominer cette pêche, saas toutefois éliminer les 

Labourdains qui. sur la quinzaine de baleiniers qui quittait la côte chaque p ~ t e m p s  au milieu des 

années 1560, ai armaient de m B quatre. Dans chaque navire montait une soixantaine d'hommes de 

plusieurs m&ers: musse, marin, calfat? charpentier, harpomein. thonier, tonnelier, barbier, maître, 

capitaine-armateur, et cœfem. Le nombre d'armements plafomait, dans les années 1570, A uw 

trentaine, presque tous guipkcoans. A cette époque faste, Buitws accueillait jusqu'il 15 bâtiments de 

200 il 400 tonneaw, une cinquantaine de chaloupes baleinihes et environ 900 hommes?' Le déclin 

en signaid par la perte soudaine d'informations à la fin des aanées 1570. Le dernier voyage labourdain 

qu'on connaisse eut lieu ea 1 579 vers la même année. les archives espagnoles re fietent uw chute 

sans prkcédent du nombre d'expéditions guipiucoanes? Même si l'on recense des voyages jusqu'8 

la fin du siècle, l'activité baleinière s'est peu il peu dteinte dans le détroit de Belle-ile après 15803 

Ainsi la grande pêche baleinière du Labrador apparait comme un épisode isole dans l'histoire 

des pêches terre-neuvienws au XVlO sikle, épisode dont la genèse semblerait s'inscrire dans l'essor 

génkral de la navigation transatlantique, mais dont la disparition - qui va & l'encontre de cet essor - a 

suscite plusieurs tentatives d'explication. Certains citent l'épuisement des troupeaux. d'autres 

postulent qu'un refroidissement climatique aurait pousse les baleines ii Spitsberg, a la limite du Gulf 

M. BuWiui5 Aspocs of 1iJe ubarird Spanish Basque ships Jirring tk 16th century, with pciaf  rvjrenw to 
Tewamw whaling voyages (Ottawa: Parcs Canada, 1981). p. 34; L P .  Proulx (1993). op. cit.. p. 23. 

L. Tw$eob ap. cit. (1 994). 

31.-P.RXibt(1W5),@rdére 129arpdmoiapourlaquiazesiu*adc 15601 1575, n'enrecenseque 13 pour 
la décenm'c des mies 1 580, q. cit., p. 2%. 

D'w artiinc maure. Pactiviré s'est déplacée et üamfbnnée en me exploitation mixte âe pèche a de traite. 
E m  1583 et 1587, L. Twgeon ditectc la pinétration de l'estuaire du Saint-Laurent par des Labourdains, aion que 
M i s o w u t m p o i n t d c ~ d e s ~ b s s q u a a ~ ~ d i k i t d u X V ü * ~ .  L.Turgeoq .Françaiset Basquedans 
le gob ei 1'estuak de Saint-Laurent au XW' siecle: de la pèche à la traite, L 'Euskmen, 14.2 (1992), pp. 45-58, et 
@êàmn ksp# du Labaud dois k go& et F m  du !Saint-Laureut au XVl' siècb, in LAwniure mOntinw, d i  
go@ & Garcogrts à T e n e - N m  (Paris: ~ditioa du CTHS, W S ) ,  pp. 213-234 et O. Carpin, L'Histoire d'un nior 
L 'e- CYiadien & 1535 à 169 1 (Quibec: Sept~~~ûion, 1995). pp. 79-8 1. 

S. kkhmh, a m  da i'éimhtbn de Ir pide sur les côtes de l'Est canadienm, in L Aventure maritime* L golfe 
& G a q p  a Tem-NQUW (Pasis: Édition & CïHS, 1995). pp. 173- 180. rpCe. Pp.176-177. 



~trecfmy #autres encore mettent en cause la conjoncture économique qui dentissait toutes les pêches 

et l'effort des Anglais et des Hollandais pour chasser le pavillon espagnol de l'Atlantique du ~ o r d ?  

Vu que le déclin fut précipite soudainement vers 1579, aucune de ces explications ne satisfait 

entierement. En fait, les raisons de ce &clin oaal ne sont pas plus claires que celles qui sous-tendent 

la fondation de l'entreprise huiliere vers 1543 et ses fluctuations au cours de son existence. 

Une autre question concerne le poids relatif des Basques daas la pèche ii la baleine. Selon 

Barkham et Roulx. les GuipSucoans se seraient tain6 un monopoie sur les l ieu de pêche que défiaient 

seuls les c o d e s  protestants, la prospérité des Guipimoans n'étant minée que par le roi d' Espagne 

qui, lorsque la guerre menaçait, empêchait les baleiniers de quitter la sécurité de leur rade de 

~asajes.~" s i  cette perspective a le mérite d'exposer l'apport des Biscaiens a l'histoire des pèches 

terre-neuviennes. elle n'éclaire ni sur la nature cyclique de leur entreprise ni sur l'imbrication des 

baleiniers dans l'économie du Pooant. ûr, les amateurs basques ne jouissaient pas d'une autonomie 

d'action. L. Turgeon a exposé I'endettement des Labourdahs auprès des créanciers bordelais, tout 

comme Barkham a signale le rôle des assureurs de Burgos daas la pèche des Guipiucoans. La côte 

basque w présentait pas non plus un marché significatif pour l'huile, celui des pays de la Manche étant 

de loin plus important. Ces constatarioos conduisent au bilan plus nuatlck d'une Biscaye riche en 

marins et navires, mais court de capitaux et sans marché intérieur. 

Cette historiographie, qui couicide avec la commémoration des pêches basques par la 

Commission des üeux et monuments historiques, a marqué l'interprétation des découvertes 

archedogiques de Red Bay. Les vestiges ont parfois été vus comme la concr&isatioo des hypothèses 

historiques; ce fut le cas de I'Qave qu'on avait identifie comme le San Jiion bien avant que l'étude 

L. Hacqwbarà, Migratie, l v o o n  en habitat van de Gro«ilaadse dvis  (Balama Mysticetus) L. 1758) 
in de Atlantische Archtis in de t7de CCUW,, Lutru, 30 (1987), pp. 123-142, et aTraankokerijm op de kusten van 
Spiukigea; wat & historicbe-ucbeoiogie ans uvan Iccrt*, in L. Haquebord a W. Vroom, din., Wulviimmr in dr 
G d n  Eetnv (Amsterdam: de Bataafihe Leeuw, 1988), pp. 49-67. 

a S. Barkham, dos Vascos y las pescaiahu transat1anticas.-.m, op. cit., pp. 128- 136. 



archblogique n'en fit la démonstration? Si l'exemple est ponctuel. il n'empêche que la 

c o m ~ i m  des vestiges est demeurée B la remorque des recherches en archives ii cmctére basque 

maritime. Oa saurait peut-être même imputer à la bureaucratie la pénurie de véritables perspectives 

archéologiques car les thèmes commémoratifs. tirés des uchivcs. &aient énoncés préalablement au 

début de l'adyse des vestiges et dotés de force exécutoire par h Commission des lieux et monuments 

historiques. En prenant les objets comme point de ddparf une &tude sur les barriques de Red Bay peut 

alors apporter une perspective originale sur les baieiniers et sur 1' Atlantique septentrional vers 1565. 

Voir par a m p k  le the  du rapport de L. Ross nir la tiitaille découverte en 1979, edité I'awit suivante: 
Sixteentiwrennvy msh Basque capering techno-: a repwt of lhe stuved containersfotrnd in 1978-79 ori th4 
wmck of tk whrr&itqi&fimn San Juan, SU& in Red &ly, Lobn&r, AD 1565 (op, cit.). Mime à la suite de I'orude 
rigotmuc de M.-A Bank 'M h fbmatîon du gisanait subraquatique a k fecoupcment des Xquences de dépôt avec 
ks ivinmients connus du mhagt et du wvetagc du Sari J m *  I'identiEication ne peut èüc consi&& comme 
concluante. La tendance actuelle est d'appeler Sépave ale phm i  Sm Jum;  fl: É. Rieth, aConstniction navale à 
6anc-bord en Miditermie et Atlantique (W-rn sièck) et 'signaturcs architeauralcs': une première approche . * srdrdqpqus, in É. Rieth, dir., MZdiemmfir antique. Pêck, nmiguîion, cmmerce (Paris: CMS, 1998)' pp. 177- 
187. 



Cbapitrt 1. 
Reganls sur la tonneNerie maritime 

La tonnellerie dans l'histoire 

Activitk attestée depuis I'AntiquitkT la tonneUeRe s'est attirée un regard savant déj8 au MIF siècle, 

q m d  marcbands et douaniers se peiicb&ent sur la question de la jauge des füts? C'est donc à cette 

époque qu'émergèrent l a  grands é!aioas du commerce en Atlantique, tels que la pipe de Séville, la 

barrique de Bordeaux et le baril des ddbouchés occidentaux de la Hanse qui faisaient respectivement 

la moitie, le quut et le douzième d'une mesure employée commmément en contexte maritime, le 

atomeaut3' A la h du W sikle, la capacité, ou acontmance~~ de la plupart des futailles locales 

s'était stabilisée. Toutefois, l'expression scientifique de la capacité des Ets restait à formuler. 

Géomètres et mathématiciens éprouvaient une fascination durable pour la forme à double parabole 

tronquée du tomeau, dont le volume fut enfin théorisk en 16 15 p Johannes ~eppler." Son traite sur 

la jauge des tilts vinaires s'avéra ddïnitif car. depuis sa pa~tion, on ne rencootre aucun nouvel 

élément théorique, les manuels d e s ~ é s  ih l'instnrctioo des jaugeurs se limitant à la seule manipulation 

du bâton de jauge, ou .verge, ddj& calibre." La période de stabilisation formelle des mts correspond 

aussi ik la fondation des institutions propres aux tometien. A partir du XIIlc sikle, ces artisans se 

dotkrent d'organismes de solidarit6 comme les co&éries et les corporations et d'instruments 

d'autoréguiation comme les con@ôles sur la jauge et la qualit6 de qu ouvrage.^ 

" rr? S~~lirtes at L<Igrjhm t h  Mcrgro CW to tk end of tk Reign O/ King Henv th Sixfh, vol. 1 (London: 
Baskett, 1769), pp. 7,22; U. Stroma, Pückl  von mein gedecht und von abenwr, Ca. 1390 (L. Kunas, dir., Bonn: 
Deutscher PapierfBbrikm, 1990), fo, 40r. G. Reiscb, M ~ & f i l o s o f i ~  (Freiburg: 1503); G. de La Court, b 
Fabrique er tcvlge &i la jauge ou diapaon, qui est f'inrtrirment avec kquel on examine la graiukur et capacité des 
tmmuuret -cnCrr&res(Lyori: Michel, 1567); L. îborndyke, afisierbnrt, Ars v i s t u d i ,  or Stercometry., 
Isis 40 (19491, pp. 106-107. 

" F.C. Lane, Goxmagcs, Mediml and Modcnc. fi-ic Histcuy Metu, sa. 2, 17 (1964). pp. 213-233; M. 
Morineay J'gps et merhades ck j~ugeuge unciennes et m&ms (Pan's: Cahiers des Annales 24, 1966); J.L. Rubio 
Saniao' op dt.; J.-P. Ra& .€saai sur Iii- des aavires basques au XVI' si&, in L *menCure mdtime, cfir go/@ 
& Gxscogne à T m e - N m  (Paris: CTHS, 1995), pp. 1 15- 124; L. Fr& Co- N ~ ~ L T  r Galedes nu Ribeira de Lisbaa, 
A amîmqb d no sécufo XMpao a Rd<i do Cab (Caacais: PammOnia Hisio- 1997), pp. 59-87. 

" J .  Keppler, NOM stereomehia biiomm vimmorum (Li: Plancus, 16 1 S), réédité daw F. Hammer, dit., 
J ù h m s  K e e ~  Gesammlte Werke, vol. 9 (Muuieh: Beck'sche, 1960). 

a C/: Chdes Esb'tzmt, L'clgrr-cuftwe rustique & MM ChmIes Estienne et Jean Liebarft* avec ... la fabrique et 
u q e  & &E'rrugP (Pd: de la Vigne, 1640). 



Quand la tomellerie attira de nouveau l'attention scientifique au XVlIlc siècle, son intérêt se 

situa dans les techniques de fbbrication et âans le mode d'emploi du tomeau pour le commerce de 

vins et de poissons. Entre 1763 et 1787 les encyclopedistes Diderot, Fougerow de Boadaroy, 

Duhamel du Monceau et Panckoucke portèrent un regard rigoureux mais non moins probléinatique 

sur la tomeuerie il main? En effet, leur int&êt manifeste pour la technique manuelie contraste avec 

des futailles archCologiques de la même paioâe sur lesqyelies on observe déjh de nombreuses traces 

d'usinage. Ces objets, provenant des épaves de lu Belle armée 1 Rochefort en 1684, de l'Amsterdam 

charge à la ville du même nom en 1742, et du Machmil de Bordeaux coulé en 1760, suggèrent que 

l'effort des encyclopéàistes pour décomposer l'art de tonneilnie en une série d'opérations distinctes 

faisait partie d'un grand projet visant B reproduire ces gestes mécaniquement. Selon les vestiges 

arch&logiques, les premières machines de to~el ler ie étaient une scie verticale pour débiter les 

douves, qui remplaçait donc le métier du amerrandiem, a un rabot rotatif pour biseauter le pourtour 

du fond qui éliminait l'ouvrage du 4 I e u r  de fonds.. Ces témoignages laissent croùe que le projet 

des encyflopedisies était dors de repenser k travail manuel afin d'appliquer les solutions mécanis&s 

B la production, comme le disait Adam Smith en 1776 dans The Wealth qfhrations: 

... the invention of al1 those machines by whkh labr is so much facacilitated and 
abndgeâ, seems to have been originaiiy owing to the division of labor? 

La division du travaû de tomellerie, avant-projet de la mécanisation, semble donc avoir dte largement 

achevée entre le X W  et le XVIIIe siècles. 

mtistiao JP 10 HenntwuWde Gmmio de T o l l p h  de Spvilkt (ZP Carruteria) (SiviUc: Pauonato Ricardo Cmta Leai 
dd Consjo Gcnaai & Hcnnandades y C o M a s  de la Ciuâad de Sevilla, 1979); L P .  Sosson, .La struwe sociale 
de 1i corporation médiévale: l'exemple des t o d e f s  & Bruges de 1350 B 15O0*, Rowr & I '  & phiIoiogre & 
l'Histoire 44 (1966). pp. 457-478; De Lespinasse, Les métiers et corporcrtrons & Iu ville & Paris, vol. 1 : 
Or&nmmes @mIIPruies MT-XVIP siècle (Plris: 1886); I.-R 2immcrmaan, Les c o m p p m  & métiers à 
Sirasbourg (Stmbourg: 1971); F:P. Langhans, As Corporaçdes ubs Of'kios Mecünicm. Subsirlim p u  a sucl 
Histbn4 2 vob. (Li*-: Imprensr NacionJ, 1946). 

" D. Diderot, Kerau~, .Chstaip, mFadoi~,  mFr&m, a s i n  a asaulc*? in EiKycilopéie & Di&rot et 
d21enrkrt (Puis: 1763); A F0ugmu.x de Bondaroy, .L'art du tonneiieri. (Par& 1763). Desc~l#~tiolls des mts et 
métiers (Genève: Skatiine R c p ~ t s ,  1984); R hrhamel du Monceau, Truité g é d r d  &spusches (Paris: Soiiiant et 
Nyon, F Dcsrim, 1777). t. 2, d o 0  X, ctiipitn 1; V i i  & C1airboiq dir., EmycI@e & PmiLwicke (Paris: 
Pauckoucke, 1783-1787), mTrait6 des pe~chcy,, Partie, îW Section, et .Des Banils pour le transport de Hareng 
di*, pp- 395-399. 

Y A Sn&, ?h WCdh of Nd- (LOndm, 1776; repr. New York: lm), VOL 1, p. 5 1. 



Une troisi&me perspective sur la tonneUerie date des années 1874 à 1949, lorsque sont parus 

en France et en Ailemagne des manuels techniques destinCs au tonnelier désirant mécaniser soa 

atelier?' À l'instar des encyclopédies, ces manuels décomposaient la fabrication en opérations 

successives, pour ,muite proposer une gamme de machines de marque conçues pour effectuer les 

mêmes op&atioos. Voila donc que s'achkve le projet de mécanisation enclenche au XWF siècle, 

ciblant de petits et moyens ateliers ne pouvant s'équiper que d'un appareil mécanisé A la fois. 

L'après-guerre correspond au nouvel intérêt scientifique pour le métier ii main désormais en 

voie de disparition. Des enqu&es museales et ethnographiques abondent, menées par le mu& des 

Arts et traditions populaires en France en 1943 et le musée de la Vie wallonne ii Likge en 1949." Si 

la survirance de méthodes ~ ~ l l t l e i i e s  après quatre siècles de modernisation peut surprendre, il faut 

voir que la coexistence de techniques périmées et de pointe sembk une constante dans l'histoire des 

technologies." Toutefois, plus les anciennes structures du mener se sont dilapidh, plus la 

transmission du savoir s'est fiagiiisée et ce, au point de ne plus se faire. depuis longtemps. que de père 

en fls. Une certaine gravite habite donc les enquetes, gravit6 exprimée par le tonnelier devenu 

mushlogue Jean Taransaud en 1976: 

À cm moment où les techniques nouvelles transforment progressivement des pratiques 
demeurées immuables pendant de nombreux siècles, il a semble nécessaire - et peut- 
être était-il urgeut - de dresser un inventaire des caractéristiques traditionnelles du 
mdtia, de sa technologie propre et de ses m6ihodes de fabricatio~.~ 

* PuJinDisormtaux, H On. W. Maigae, N m ~ l l l  manuel cornph du tonnlier et rlir jimgeage (Paris: Mulo, 
1874, 1897); A Renan!, h tomeIIerie a lo portée & tous (Paris: Maîftte. 192 1 ); R Brunet, Mmnrel& tomellerie 
(Paris: %ili;irc t 948); H Kindh., Lb H w & s  BortchIers d KÜ$m (Brcmcn-Hom: W. mm, 1 949). 

Archiva du Musée da Arts a Traditions populaires. Enquêtes de G. Moinet (Vendée, 1943). Ms 1 8 1 0. I S. e!t 
D. ~ ~ [ n f m a p ,  1943), MI 1810.1-5; E. Legros, .La tormcUcrie i la main à Huy., h p ë t e s  ciL M&e de 
& vie walIbme 26 (Liège, 1949): V, 55-6. 

" Cj X. Otao a P. Yoldi, M b î k v ~ ~  Kwpr!l@Ie& tolteiem, t~ltlteliers (üuiiea: Xabi Chao, 1987). et J.-P. 
Hi&& Otrtib des Vi'rolts et Toinneliers th Bor&&s (Talence: Presses Universitaires de Bordeaux, 19%)- 

* I. T;riiauQ k h m  & b =Ue~e (Piris: la Roue da ü m q  1976). p. 1 1; ej: K KiRy,  lk Coopr's Cr@ 
(L.Ondon: Balcer, 1972), p. 1 1: af would Wrc to stske a c b  for a piaœ in history for the band of ordinary people, men 
wbo workadwidithcslriaoftbeabrndsandtheswertofthmhw, oftraàcs~bcllwtiU hrvea historylongertiianany 
dynssty or house of kings.-.- in this country toûay thac are now vcry few, not a 'happy few', as apart fiom one 
reluivdydbnacht&tndeisfiiiisbaî.~ 



Les deraihs décennies ont vu une augmentation considdrable de la littérature sur la 

tomelierie, non Seulement A la suite des recherches archivistiques et muséales:' mais a w i  parce que 

l'archéologie ne cesse pas d'apporter des donées nouvelles, notamment sur les fùts ayaat été 

r6utilids comw paroi de puits4* ou sur les outils et les chutes de bois provenant des stations de 

pecbe? Sunout, les sites d'épave regorgent de quantites teiles de fiitailie qu'ont kt6 développtks des 

approches analytiques propres ih ce type d'objet? L'on pense ii des comparaisons objets-écrits 

P. Daetme, lkr H d h u c h -  Eur F-m& F ~ F i e & l ~ / i o i r l i c k  Grvlen ( k ü n ,  Leipzig: W. Vobsch, 
1930); H. Wnn, Fassbinder, F w b d n :  Kunst und Hmdwerk (Wien, München: Manutius, 1968); R. Salaman, 
Dtctionary of WOarAYOTking Tools, é d  rév. (London: Unwin Hyman, 1989). 

Daehne, déplorant la popiianté des tonneaux en métal, se lamentait ironiquement en citant le satiriste romain 
Pcroius: d, combien du bidon daiu le monde!. [.Oh, wie viel Leem gibt a auf der Welt !a]. 

" Ce genre de construction fLt recensé sur 35 sites de camps militaires datant de l'époque romaine. G. Ulben. 
4htischer H o m  aus Rcgashrp, hyerisck Yorgeschichtsblatt 24 (1959), pp. 629; cJ K Kilby, op. cit.. 
planche 58 et pp. 99-100; un fÜt romain trouvé à Silchester (Angîtterre). D'autres fûts de puits proviennent de Santa 
Waia (Caroline du Su4 1575 a 1 585) et de Louisbourg (Cap Breton, 1740 a 1765). S. South, et ai,, Artifoc~sfiom 
Sanu Qem (Cohunbia: University of South Carolina, 1988), pp. 19 1 - 199; W. Stevens, Rrchaeological crxcavariotrs 
ut Fortrem of Louisbowg, 1975-76 (Ottawa: Parcs Canada manuscrit 394, 1977-79). pp. 7 1-73, 1 1 O- 1 13. 

* D. Lalande, aArchasological excavations at BowDésiu: Basque presence in the St. Lawence estuary.. Northeast 
H i s f œ i d  Archmlqy,  1 8 ( 1989), pp. 10-28; F. Nieiion d A McGain, La station kaleinikm barqtre J4 la baie ctu 
Milieu: recherche arcMologque 1987 srrr le site EiBi-/O. Municipalité de la Côte-Nord du Golfe Saint-Laurent, 
1987; 1. Tucù, 1984 Excavaîjons at Red Bay, Labradori., Archmhgy in Newfmndlarrd and Labrador, 5 ( 1984), pp. 
24247; *Excavations at Red Bay, Labrador, 1985*, ibid., 6 (1 985). pp. 150-158; et 4Jnearthing Red Bay's Whaling 
History., Nd& C q q k c ,  168, 1 (1985), pp. 50-57; A. Azkarate, J. Heniandez a 1. Niiiiez, &Ileneras UTCOS 

&1 @O M. Esndio arqueok@co y cmfexto hisiorico (Chteam &.si Labrhr) (Victona-GasteU: Gobimo Vasco, 
1992); L. Hacquebord ~Traankokcrijai op & kusten van Spitsbcrgen; wat de historiche-archcologie ons ervan leert*, 
in L. Hacquebord a W. Vrwm, din., W Q ~ ~ ~ S Y L I L ; I I ~  in Je G o d n  Evrnv (Amsterdam: de Bataafxhe Leeuw, 1988). 
pp. 49-67. 

Parmi les sites d'éprve où h âitaiiie n'est pas indide, recensons: (1) un navire hanséatique chargé de brai, a 
Gdansk, vtrs 1450; coUcction du Musée maritime de Gdaiisk; cf: J. Litwin, d'"e copper wreck'. The wreck of a 
mcdiwal ship r a i d  by the C d  Mantirnt Musrum in û&t& Pol&, Intenmti0lyli Jmmd of N4uticuI 
A~civredogy, 9,3 (1980): 21 7-225; (2) Lu Lmdm de Gênes, galion âe guerre codé a Nicc en 15 16; htaiiies in sim; 
cj: M. Guirout, E. Rieth, LM. Gmmd, Le Nmre Gémis de ViIIefianck. Un mujkogie & /SM? (Paris: CNRS, 
1989); (3) la MW Rose, navire du roi anglais, le Soient, 1545; coüection du M' Rose Trust, Portsmouth; cj: M. 
R d q  Ikc Mary Rase: Ihc E h w k m  md RaPsmg of H m  Ym's Fbgslrip (LonQii: Conway, 1982); (4) la Nuestm 
S e h a  tk At&, navire de trésor espagnol, Floride, 1621; coltction de cercles de fer du Md Fisher Maritime 
Mu- Key West; (5) LAI Be& barque & Cavelier de La Sak, Taros, 1686; coUcction de la Texas Historid 
Conma'wsioq C o @ c  Station; (6) k S#ml navire de guerre britmiquc, Bay Buiis (Terre-Neuve), 1696, coilection 
de Parcs Canada, Ottrwq cf, V- Myim 4 d h s  of the Saphirs,, C d m  Cdlectw* 20,2 (1985), pp. 34-36, et 
Arti$xisjbm th0 1 ltkcennvy wreck o f k  Siphire, Bay Bufis, N H d a n d  (Ottawa: Parcs Canada, 19%); (7) 
h Gd+, navire e p g d  portant dau a manin. saint-Dortiiagrre, 1724; finailles in sinr; CJ P. B o r d ,  E. Pérez 
Month et C. Apestcgui, &., Lu menCuru de1 GllPCklfupe (Bardona: Lunwerg, 1997); (8) la frégate britannique 
I'InMrm'blt, L 1758; îuWb in ddr; cj: B. Lrvay, The Ropl N i ' s  First ImIMmibfe, 1 7 U l V 8 .  TIR Ship. 
the weck d mowv (PoCtSmOUth: [nvinciik CollJcrvaaOty 1988); (9) le Lk B d ,  navire amifi* 
DeIrware, 178 1, coilcction du S tate of Maryland, Milton 



realisees par K. Sbackelford, entre des futailles trouvées en Virginie et les lois coloniales sur la 

tomellerie, et par R Hu&, atre ks objets provenant de I'Amsierdonr et les listes d'afnètetnent du 

même navire!' Toutefois, seul le rapport initial sur les fùts de Red Bay signe par L. Ross constitue 

un jalon en la matière, I'auteur ayant pu identifier des signes* surtout les traces d'outillage. aptes P 

Wuire des techniques de tomellerie ik main.' Parmi cette littérature vieille de six siècles. nous avons 

recueilli quelques .cl& pour comprendre les barriques de Red Bay dans le contexte de l'espace 

atlantique septentrional vers 1565. 

Ven une probl4matique axée sur kS futailles archéologiques 

Quand A. Tchm-a s'interrogeait sur .quand le tonneau remplaça I'amphorem. il soulevait aussi ua 

p b k w  d ' M e  archéologique. Or, la dhuverte routinière d'amphores sur les sites d'&pave antique 

a donné lieu aw méthodes d'analyse qui permettent souvent de localiser la provenance de ces jarres. 

d'appmdre ce qu'elles contenaient et même de cerner l'identitd des e~pediteurs-~~ La disparition de 

l'amphore au profit du toaneau en haut Moyen Âge a fait en sorte que nos connaissances sur 

l'échange daas I'Aatiquitd sont souvent plus précises que pour les périodes moios reculées. La 

connaissance du tonneau apparaît donc comme un nouveau ddfi, de la même façon que hier l'étude 

de I'amphore. 

Une problématique axée sur la tomelierie se doit en premier Lieu de prendre conscience du 

potentiel qu'ofçent les coaPaissances historiques déjh aquises. L'on sait qu'aprés l'émergence d'une 

" K Shrkdfbd, =The Casks h m  Co*, Hiswrc Tr&s* 1 (Wirimkirg: Colonial WiUamsimrg, 1988), pp. 
38-5 1; etude néanmoins &'%lie par Ir comparaison de lois virginiennes aux Nts irlandais; R Hulst, Sasks as a 
Pedjlle Materid: An A m b d q i d  Typobsy ad a thrtaierl Rccmmdom, in I. Gawrooskî, dir., A m w l  RepM 
@rlr w A ~ r r k p i r "  F-oyt 1986 (Anisbabm: VOC-Ship "w Fanbiion, 1987). pp. 73-85. 

' L. Rwi, WnaliCm $mid &squ C m  lkch@y... (Ottawa: Parcs C n r Q  1980); C. Bradky, 
PreIirnikqv QllOIYsis of the stawd con~criner rematmatrn recawredfiorn the 1981 unrderwuter (1nc4wtions m Red Bay 
(Parcs Canada, micmfkbc 260, s-6) 



.famille. de techniques typiques dans l'Europe transalpine des ~omains;* la stabilisation des jauges 

municipaies aux MW et XlV sikles constitue la donde fondamentale de l'histoire de la tomellerie. 

Toute vüle productrice ou exportatrice d'un produit mis en fùt, que ce soit une boisson alcoolisée, du 

poisson, de l'huile ou des produits résineux, tachait d'assurer la stabilité de sa jauge a h  de fàciliter 

le commerce et de percevoir les droits de douane? La réputation de I'6talon allait donc de pair avec 

k rayonnement commercial de la vilk. A.-M. Cocula a montré que les négoces bordelais employaient 

leur jauge comme instrument de concurrence avec les regions vinicoles en amont, de sorte que leur 

barrique prévalait ;l travers tout le territoire arrosé par la Gironde? En milieu maritime, les 

transporteurs et les marchands cherchaient aussi une mesure commune a h  de calculer des chartes- 

parties et adoptaient la mesure utilisée dans le plus influent de leurs ports d'escale!' Les tonneliers 

participaient activement ib la diffusion des jauges municipales vers la mer; a Bordeaux, ils arrimaient. 

des mts de vin dans les navires dont ils .jaugeaient. préalablement la capacite de charge en utilisant 

les cercles de futaille. Oa faisait appel leur expertise aussi en cas de désaccord sur une charte-partie, 

puisqu'eux seuls connaissaient la relation juste entre les tùts et l'espace interne du navire?' Ainsi 

l'étdon bordelais pénétra l'espace maritime et domina seul sur la Welle de mesures locales 

recensées B travers les arrière-pays. Les mesiires encod&s daas chaque fit archéologique, y compris 

les barriques de Red Bay, &oquent alors un espace propre centré sur la ville-bercail, mais est aussi 

en relation avec l'extension du odgoce de cette Mlk. 

48 K. Kilby, op. cil.. pp. 90-101; des antéctdents sont notés à l'&e de fer en Proche et Moyen Onen& dans le 
piari# k des Rois (ch 18, ven 33; DC sikk av. 1.-C.), et par Hirodote d'Halicarnasse dans sa description de la 
navigation flwiale de l'Arménie B Babylone (If siècle av. J-C.). 

* G. Brutah, Rrchriaks sur 1'Jquîwk.x &s QllCiYrrres macres de la Gir& (BordePux: 19 12); Y. Renouard, 
.La capaciti du tonneau bodeks au Moyen-Agc~, Amdes rlti Md, 1953, pp. 395403.4kherches complémentaires 
sur ia capacité du t o ~ ~ l l t ~  bordel& au Moyen-Ag*, ibid. 19S6* pp. 195-265; R Dion, Histoire & & vigrre et dh 
vin en France &s &gines au MX siècle (Paris: Flammarion, 1959); J. Craeybeckx, Un grand commerce 
dhqm&a~m Les MiG CL F i  wx aiciars Pqs-Bus (MD8- XW sièc&) (Paris: SEVPEN, 1958); 1. B«nar4 op. 
cit, 

" IL. Rubio SaMo, op. cit.; J.-P. Pro* .Esspi sur la jauge ...a (op. CIL); IL. C d o  Soto, Lm &pcm 
E=slpanolcs &i Siglo m y  &a Gran Annrdrr de 158û (Muârid: San Man@ 1988); L. Freirc Co- q. cit. 



Autaut que ies mesures, le matkriau et la provenance d'un objet font régulièrement partie des 

prthcupations archéologiques et ce, d'une façon jmticulière quand il s'agit de I'étuûe du tomeam 

Du XVe au XVIF sikle, la distance entre les lieux d'origine du bois et de la fabrication du fiit ne 

cessa pas d'augmenter. Lequel de ces deux lieux constitue donc la provenance de l'objet? A 

Bordeaux, par exemple, le merrab utilise dam la construction de mts provenait du haut-pays au 

Moyen Àge, mais 4 l'époque moderne, un commerce intemational du bois de tonnellerie, largement 

entre les maios des ~oUandais," assura progressivement l'importation de douves de la péninsule 

armoricaine, des îles britanniques a des pays baltes? Cet  talem ment spatial nécessita donc une 

division du travail entre les op&ations forestières et urbaines et semble aussi avoir donné lieu a des 

decalages techniques. Par exemple, E. Marcil a note que, lorsque le métier urbain fut mécanisé A 

Québec au MXe sikcle. l'impulsion vint des scieries i n s t d h  dans les regions forestikres.'' Ainsi des 

lieux de l'origine du maraio et de la fabrication du fiit se rapporteat-ils non seulement ii l'extension 

du commerce forestier, mais aussi, indirectement, au changement organisationnel et technique au sein 

des métiers de tonnellerie. 

L'étude arch&ologique des techniques manuelles de tomellefie a et6 balisée par L. Ross dans 

son rapport sur les premiers éléments de futaille rencontds à Red Bay?' Quant aux techniques 

mécanisées, les fiiis provenant du site de La Belle, fabriqués vers 1686, confirment déjà l'ajout de 

quelques machiaes la chaîne techaique de tonnellerie." Or, l'avant-projet de cette mécanisation qui 

consistait ai la division du travail manuel, aurait4 déjh é<é d'usage à l'@que des baleiniers basques? 

Pour répondre, il ne suffit pas de dresser un inventaire des techniques à travers les traces d'outillage, 

a L a  HolIamhs ckcbaimt le bois âans la pap baltes et k riaient à Zaanstrijk prés bAmnerdarn. Ch. Huetz 
de L,cmps, oy~. cil,, pp. 420-425 (n. 2 14). Sw les négociants, c j  F. Crouztt, du,, Le Nigoce infenmtbmzl. .VIF -XT 
sitic& (Paris: Ecanomi- t 989); P. But& La croissame commerciale bordplaise &ns ka sec& mottie di XP7If 
siècle (thèse de doctorat d'État, Sorbonne, Universite de Paris I. 1973); R. Unger, Dutch Shipbuildïng befow 1800 
(Anraadam: van Goram, 1978), p. 5; P. Butcl, KMcs Fie&, cownissio&e et armateur. Contribution à l'&de 
du a o c e  borâdah saus la Rhrolution et E m p b  (thèse de doctorat, Université de Bordeaux, 1967), pp. 340-341. 

" E. Mm& 4%~ Todr of h c  Quebec Cooper, 1684-1752,. T d  od Tmdes 1 (1 983): 49-74, et pinicutiérement 
Les tml iers  c6r Québec (OItrwo: Natioaal Museum of hiira, 1983). 

L. Ross, q. cit. 



mais il faut bien voir comment ces traces se regroupent selon la division du travail propre à la 

toaneilecie baleinière. Ch voit, par exemple, que les encyclopédistes du XVIIP siècle regroupaient les 

opérations de tonnellerie selon les Iiew types: la première transformation du bois dans la foret, la 

fabrication des füts en d e ,  i'entomaison des deiirées (vin, poissons) sur les lieux de production et 

les opérations liées à la commerciaüsatioa (entretien, transport, jaugeage, contrôle) autour du port. 

Une probkmatique sur la tomeuerie met doac en relation l'espace et la division du travail, entre autre 

à travers les traces d'outillage, mais elle évoque aussi la questioa de la mobilité des artisans. L P .  

Sosson, dans une étude sur la corporation de tomelins Bmges entre 1350 et 1500, a constaté qu'a 

ce port le nombre de maîtres restait stable (de 90 ii 100); de ce nombre, seulement une douzaine 

accaparait tous les offices corporatifs et embauchait la majorité des compagnons. Quant à ces 

derniers, leur nombre fluctuait d'une décennie ii l'autre et Sosson en a conclus qu'ils formaient une 

réserve de maind'œuwe, se détachant au besoin du corps de métier bnigeois pour œuvrer ailleurs ou, 

peut-être. dam un mdtier alli&.58 

Cet image du jeune artisan mobile, s'étant acquitte de son apprentissage mais n'ayant pas 

encore accédd à la maîtrise. est reflet& dans une &ude démographique au XWIr siècle par J.-P. 

Poumu, qui a trace la migration des tometiers ruraux vers la ville de  ord de au^^^ A la campagne ces 

artisans, comme les alaboureurs. (famiers de vignoble), jouissaient d'une fortune et d'un statut élevés 

par rapport ii leurs voisins ancrés dans l'agriculture de subsistance, grâce au commerce d'exportation 

de vins." Leur fortune n'était toutefois pas acquise. Périodiquement, la surexploitation des terres pour 

la vigne faisait monter le prix du bld et d'autres denrées:' et le décalage qui en résultait entre les prix 

et les salaires précipitait nombre de tonnelias vers la ville? A Bordeaux, leur savoir-làire fiisait 

partie des m.&tiers Ii'brew, c'est-&-dire, des corps de métier saos statut corporatif. Mi anisans mi 

a R Fi@m, m CEG. ibkt, a m  Ii a4Momb & P. BCclmpS Fr. Cr- L. Dcsgrave~, R Pijurou a LP. 
Poussou, BW&QUX au x I m e  siècle (Bordeaux: SEVPEN, 1%8), p. 184. 

L P .  P v  qr ci& pp. 13% 134 et 3 36; la plus fixtt migration de toimdiar a Bordaux est c o n c ~  dans 
les annies 1747-48, 1769-73 a 1789, CJ B. GaIhto, Lm corporations ci B w & i a  à lafin rie I'imien régitne 
(Talence: Prrucs Uuivcnitrirer & Borûaux, 1992). p. 123 (vou d note 41 3). 



marchands, selon B. Gaiünato, les tomebers fisaient preuve d'un esprit anti-corporatiste en 

participaot activement au mach6 des capitaux et en se livrant à la concurrence entre eux6' Si leur cas 

est bien document6 pour le XVIIIe si&leTa on en recomait les tilbents deja dans les années 1540, 

quand l'o86re de service des tonneliers migrants trouva preueur sur le quai de Bordeaux auprès des 

capitaines allant ii la pêche de Terreneuveb5 Puisant au marche des capitaux, les pêcheurs 

empruntaient d la p s s e  aven- pour financer le voyage, A des taux d'Uit&& hous allant jusqu'ii 

27 ou 30%.66 Volontiers donc. la mouvance issue des mi&e-pays aboutissait sur les grkves du 

Nouveau M d e ,  s'inscrivant dam l'engouement populaire pour la pêche terre-neuvienne qui déferlait 

sur les ports du Ponant au Me siècle. 

Les cas des tonneliers baleiniers, mieux documenté que celui des simples marins, pennet de 

s'interroger sur la signification soci*ale des statio~s de pèche au Labrador et de formuler des questions 

sur le peuplement de l'espace atlantique. Une telle perspective ahtermediairem, qui touche a la fois 

aux grands rouages du commerce maritime et il la minutie de la division du travail, promet de rendre 

plus cohérent et d'approfondir le sens de l'espace maritime évoqué par les barriques de Red Bay. 

* B. Galünato, op. cit.. pp. 28 1-289. 

' B. && Ce cake de vie des Borddiis a, LF skck à travers la, inventaires aprés d W .  L'exemple de la petite 
robe a des tolElYtiaS entre 169M720 et 1764-1788~ (memoire de maîtrise, Universite Michel-Montaigne, Bordeaux 
u lm. 

I. Rumud, hbvrtss a m  & nia a /.MO-1550 (Puis: SEVPEN, 1968). pp. 227, 569-588,8 12. Le 
tonneliers signent d'une marque persornefle schématisant un banc à U e r  (~bastnngue); M. Roborel de Ctimenq 

& ù e q m  dartistaJ, XW et XMT MW, Archiws Histcmcmpes & la Ginmie, 33 (1 a%), pp. 470-483. 

Rschaches audites sur les tonnclias à Botdeaw au XW' siicle: M. de la S.. *Les charpentiers et tonnelien 
de Bardais au X W  *, LT&nmhWe des c h e r r k  et (20-30 juin 1923). col. 529; Martin, Apetçu 
historique sur la banique bordelaise, Archives hislwiques & & Giron&, 47 ( 19 12), pp. 428-430; J. Barmes, .Le 
qulttier saint-Mich&, Revw philovnarkwtique & Budeaux et & SkWuest (19 12). 

L. Turgeoa, *Pour découMg nom 16' siècle: les pèches a Terre-Neuve d'après les srchives notariales de 
Bordeauxl,, RCVYQ d * h i ~ W  & 1 A&rivftartccri~e, 39,4 (1986), pp. 523-549. 



Une hypothèse sur l'espace atlantique septentrional 

Le concept d'un espace atlantique remonte au travail de H. Pireme, médiéviste belge qui attribuait 

l'éveil &onornique de la Flandre au premier essor, au XIP siMe, de la navigation de Biscaye et 

d'Aquitaine. Cette mute de vin ef de laine permettait ara villes flamandes, productrices de textile, de 

s'éleva en contrepoids aux villes baucaires de Lombardie; A partir de ce moment. la façade atlantique 

commença ii s'articuier en espace maritime distinct de la Mediterranée et des mers du Nord? 

D'autres historiens ont ensuite defich6 l'histoire de l'Atlantique. dont deux médiévistes qui 

se sont intéressés aux astructures~ de l'histoire maritime au Ponant. 11 s'agit de J. Bernard et son 

travail Novires et gens de mer à Bordeaux, 1400-1550, paru en 1968. et de M. MoUat et La vie 

quotidienne des gens de mer en Atlantique, LT ou XYT siècle, édite en 1983. Bernard oppose le 

Ponant ;i la Méditnranée de F. Braudel. en partaot de l'observation que la haute saison de navigation 

des Atlantiques &tait I'hiver, saison où les Méâiterranéens tiraient leurs navires de l'eau Quelle 

audace que de structurer sa vie en prenant le large durant la plus inclémente des saisoas! Bernard 

moatre comment le iytbme de la navigation eo Ponant était réglé par le temps des vendanges, des 

récoltes de blé et de pastel et par les étiages et crues des fleuves; bref. ii décrit non seulement la 

navigation, mais aussi la .vie matérielle séculaire du Ponant, sises toutes les deux dans un espace 

maritime pre~is.~'  Sur cme toile de fond s'insurgèrent, entre 1 5 1 0 et 1 520, les premiers terre-neuvas 

qui annoncent, selon Bemarâ, le debut d'une autre ère de l'histoire de Bordeaux et la mer. 

M. MoUat, quant A lui, esquisse d'abord le cadre géographique ponaatais où. vers le IX? 

siMe, apparut le début â'lme histoire maritime: la prise de possession des côtes mhospitaiihs~ par 

me seigneurie intéressée l'exploitation des basse-terres inondables et A la pèche côtière. Quand le 

commerce se mit P dMer devant ses côtes, la seigneurie accapan le dmit d'épaves. mdis que les 

ducs de Bretagne, plus éclairés. organisèrent le pilotage des convois de vin. C'est don que les 

corporations maritimes Went le jour les guiides marchandes de Calais et de Mardyk, la Societm 

Nmium de Bayo~e,  les c o m a s  des ports basques et astitriens. En combles de I'tkWce coutumier 

" K P h m ,  Les vi~ks dli Âge m: Rasa univcrSitaircS fiançaises, 1971), pp. 59-78. 

J. &mu4 q. cElt (1 968). pp. 3974 1 1. 



des gens de mer venaient les Rûles d'Oléron, codex de jugements en cour maritime compiié au Xlr 

sikle et rMsspnt le gr;md cabotage du vin d'Aquitaine aux pays de la Manche. Cette route, voyage 

de trois mois aller-retour daris des conditions hivernales, nécessitait une virtuosité tecbnique et une 

sûret& 6nancien. Le cabotage se conjugua vers 1400 A me péche capitaliste teUe que la MeditenanCe 

n'eu avait jamais vue:' lorsque les harenguiers de Yarmouth et de Dieppe s'associèrent uii ahdte. 

un marchand du lieu, qui acceptait de financer a d'&piper i'expédition et â'eo commercialiser la 

prise au prix du tiers des poissons. La formule se rQandit bientdt aux ports atlantiques et sous-tendit 

l'extension fulgurante de la pêche ouime. Ainsi, MoUat met en place les deux souches de I'histoire 

atlantique: l'habilité au long cours. et la structure capitaliste de la pêche. De leur union naquit la route 

de Terreneuve qui signifiait, toujours selon MoUat, la rupture entre les temps médiéval et moderne, 

entre les espaces ponantais et atlantique. Enfin, s'inscrivant au modèle de l'école des Annales, MoUat 

dome un aperçu de la mentaMe des gens de mer en Atlantique, ~afhnch is ,  mais t~aditionnels~.'~ 

Le sens de la rupture entre un Ponant medieval et un Atlantique moderne se dégage aussi des 

recherches sur la pèche terre-oeuvime. Alors que les médiévistes ont élaboré une histoue Nord-Sud, 

les seinémistes ont trace des Lens Est-0uest7' en privildgiant l'étude des archives d'un seul port ou 

d'une sede rdgion? Ainsi ont maid lecos recherches L. Turgeon dans les minutes notariales de 

' Brsudd met en syndiLse h pMit comme miirot vivrièm de la M é d i t e  dans d a  n>n, F. B w d d  dir., 
Lu Medite174newe. L k s p e  et 1 'histoire (Paris: FhmmarÎon, 1 M), pp. 48-54. Les Rüles d'Oféron sont publiés dans 
Jourdain, ûemqrd M. Isambat, op. cil., vol. 1, p. 322 !f 

M. MoUat, Lu vie quotirireme dos genr & mer en Atlaniipe. UP ciu XYT si3cIe (Paris: Hachette. 1983). 

A the Cnception, voir H ImU, .The rise and fill of the Spanisô tUhcry in Newfoucldland~, ROM Society of 
Cumk k e d n g s o d  T~(m~~ctioyls, 3' dik, 25.11 (1931), pp. 51-70; Ch. de la M~randièrt~ Histoire ck! fup2ck 
fimp3e dc b nwm dorr /'Amérique s~ptrnm~onalQ, 3 tomes (Paris: 1%2-1966); L. F& Co- q. cit. 

Cette appro& provient notammnt des éades de M. Moi& Lo cmmn:e llyvl'n'me nwnmd à &fin rlb Moyen 
Âge (Paris: Plon, 1952) et Coylljp14biiliri dL pon de Diem ou XT siècle (Paris: SEWEN, 195 1); J. Tanguy, Le 
c-rce rikpwr & Ngitos (N milieu db A T  siède (PM'S: Annuid Colin, 1956); E. Trocmi et M. Deldosse, Le 
carirmem k k b i s  & hfln & si&& w &but cdu XïW (paris: Atm& Coiin, 1952). 
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Bordead  et S. BarkhamT4 et J.-P. Proulx" dans les fonds relatifs à la côte basque regroupés à Onati 

(notariaux), à Burgos (assumas maritimes), à Tolosa et il Valladolid (judiciaires). En définissant leur 

champ d'étude comme celui des pêches abasquesm à Terreneuve, ces chercheurs semblent entériner 

l'hypothèse de la caducité des structures du Ponant médiéval. 

Le coacept d'cspact maritime 

Depuis la panition du premier ouvrage de Femaod Braudel en 1949, le concept d'espace maritime 

revient comme un leitmotiv dans l'historiographie fiançaise. Braudel, directeur des Annales ESC. a 

choisi comme projet de carrière l'élaboration du concept d'espace méditerranéen, a l'aide d'une 

méthode qui combinait la perspective temporelle propre à la discipline d'histoire ii l'approche 

smcnoaliste dbveloppé par des sociologues. Braudel a elabore sa vision de l'histoire dans deux 

ouvrages principaux: sa thése, La MédiferranPe à 1 '&poque de Philippe II, commencée vers 1929, 

L. Turg- a P s h c u r o  basques et Indiens da da du Saint-Laurent au XW siéde. Penpectives de recherchw. 
E~U<IPS cmdienrws. 13 (1 982), pp. 9-14; #Pour dicouvrir notre 16' side. Les pèches a Terre-Neuve d'après les 
archives aotMaîes de Bordeaw*, Revue d'histoire & 1 'Amirigwftanpise. 39.4 ( 1 986). pp. 523 -549; -Pêcheurs 
basques du Labourd dans le golfe et I'estunire du Saint-Lawmt au XM siècb, L Aventure muritirne, th goYi rle 
Gascogne à Terre-Nruvr (Paris: Éditions du CTHS, 1 995). pp. 2 13-234. 

74 S. Barkham, 4.0s Vascos y las pescerias transatlanticag 1 5 17- 17 13n, Irs;rrsao 3. LOS C'4sços un el m m  Atkantico 
Norte. Siglm XYI y XYII (Sui  Scbutib: ETOR, 1988). pp. 26164. Cf: &iiding materid for Canaâa, in 1566, 
Bufletin of* A s s o c E a n ' ~ ~ P r e s e ~ 0 ~ 1  Techmilqy, 5 . 4  (1973). pp. 93-94; 4'wo documents written in Labrador. 
1572 and 1577.. C&m Hislorial WRMCIY, 57.2 (1976). pp. 235-238; .The i d d a t i o n  of Labrador ports in 
Spsmdi 16th oiniry dcmmmts, C d m  C ~ ~ ,  14, L (1977)' pp. 574-58 1; ~Guipucom shipping in 1571 
with pniailar derence to the drcI.int of the transatlantic fishing inbatry., in W.A Douglas, dir., A~~$+Atnericm 
cmaibutim to &que snc<les: Ehays in hmw of Jon Bilaoo (Reno: Desert Research Institute, 1 977), pp. 73-8 1 ; ~~ LniimEc ior Emcp~ diipr: mviticne policies nom Spain, 1547-1 Sa*, Archituria, 1 1 (1980-1 98 1). pp. 87- 
99. aDoaManrryevidare f i  16th camiiy Basque whsüng ships in the Strait of BeUe Isle, in G. Story, dit., h f y  
Europra sertlenierir m d e @ d ~ * ~ n  in At- C o n k i  (Saint-laa: M«~w)riJ Univmity of Newfwidl- 19821, 
pp. 53-89; *Aperçu de I'6volution dc la pèche air les cata de l'En canadh, L 'Aventure rntuitirne. du goye & 
G a c q p  u T e m - N i  (Paris: Éditions & CTHS, 1995). pp. 1 73- 180. 

'' L P .  Prouûr, h @ c k  à lo &Ieine &ms IAtIantique ~ordjusqu'w milieu dL MX siècle (Ottawa: Parcs 
Caidi, 1986);Ls&arFrs~bpdrik&h~riitaLab~mXYTsïècfe(Otüw: ParcsCPndr, 1993kLta 
@ck à b W i n e  &s Bmqucs av L<lkidapp leJ mes, MO-f da) (nppon 240 pp., Onawa: Parcs Canada, 
1995); Lu Bmqws et hp9ck 6 h ba*im a, h b &  ai XYT si3ck W&k! Baiid! (rapport inidit, 132 pp.. 
Ottawa: Parcs Canada, 1993). 



publiée en 1949. revue et comgke en 1%67 et Civilisation matérielle, Économie et Capitalisme du 

W au XVIIIe siPcle, doat le premier volume a paru en 1967 et les deux demiers en 1979, qui se 

voulait le projet global d'un historien alors au sommet de sa carrière. Dans La Méditerrunie est 

présente le concept d'espace, en I'oecurrence d t i m e ,  et sont mis en relation trois apaliem 

analytiques appel& les faits de longue, moyenne et courte duree~." Selon la hitirarchie d'une histoire 

~sauaureiie, plus les niits sont de longue durée, plus ils sont aptes a stnictutet I'bistoire de l'espace 

poaantais médikval? 

Par les faits de longue dur& du premier apaliem, Braudel entendait les faits géographiques, 

les principales constructions humaines (villes et routes), le travail annuel autour des récoltes ainsi que 

l'échange des denrées et d'autres matières de base. Ces faits peu changeants, 4 la limite de 

l'immobile et du mouvant., constituèrent ales oscillations les plus lentes que connaisse l'histoire. 

mesurées en termes de siécles. htiaiement nom6 .temps géographiquem, ce palier s'appellera plus 

tard aussi .histoire stmcturelledg 

Le deuxième apalim est comtinid de la conquête de l'espace maritime mesurée en fonction 

du temps et du mode de voyage, de la croissance dthographique par rapport aux fluctuations des prix. 

et de I'ecait de richesse se creusant entre les marchands et les seigneurs, d'une part, et les ouvriers 

et les paysans, de l'autre. Ces faits de durée moyenne se mesurent par ades dizaines. des Mngtames, 

voue des cinquantaines. d'a~ées. Braudel nomme ce plier d'histoire la acoojoncturo économique 

ou 1'~histoue socialm. c'est-Mire l'histoire ades groupes et des groupements.. 

La courte dinée recouvre la politique, la guerre et les iastitutions d'État, toutes d'une 

aldgtretb historique et d'une dunie momentanée. Nomme #temps individueb ou ahistoire 

événementiellei par Braudel ce troisième palier a et& représenté par d'autres historiens comme le 

" Voir G. Barnÿ a H Martk h * iùsluri~ile~ (paris: ~tuiî, 1983, idit i~n de 1997). a de J. Ram'én, Los 
m m  de I'histoire. EssPi & @tique dh savoir (Paris: Seuil, 1992). 

* F. Bmdd, .La longue dwém, A d s  EX, 4 (1958), pp. 725-753 a in Écnu sur l'Histoire (hcis: 
F l d o n ,  1%2), pp. 41-83. 

F. Braudd, h t s a o  l'hïs~oric, ty. di., p. L 12; CJ G. Bourdéet K op. cit-, p. 234. 



&CU-perçu. individuelm ou un &%ûe grec. se mouvant sur le fond stnicturel des durées longue et 

moyenne? 

Par la adécomposition de l'histoire en plans étagés~, Braudel pouvait donc rendre compte de 

I'wchitecturem de l'histoue et sa vision, surtout en ce qui concerne la longue durée, connut un ûanc 

succès. Toutefois, comme appareil pour analyser le changement historique, l'approche muctureile 

manquait quelque peu d'outils et ainsi, pour étudier les phénomènes de moyenne et de coune durée 

dans Civilisation mat&eIfe, Braudel a eu recours A d'autres concepts opératoires. Tout en préservant 

sa division tripartite, il attribuait de nouveUes caractéristiques à chaque palier. Les faits de longue 

durée étaient conceptualisés selon l'idée de .vie matérielk. qui englobait le travail et ce que nous 

appelons aujourd'hui la culture matérielie: les espaces. les constnictions. les instruments, la matière 

à aaasfonner. Au dewibe palier, celui de la conjoncture. &audel plaçait l'histoire 4conomique: 

les fluctuations des prix, les cycles bnomiques. Enfin, au troisikme palier. il situait le acapitaüsmem 

qui, en s'opposant la .vie matériellm produisait le changement historique et ce, à ua rythme accru 

depuis le XVe siècle. 

L'espace mediterranéen servait donc de champ d'étude pour élaborer une vision originale de 

l'histoire, vision qui pourtant évoluait. Braudel expénmentait constamment avec les desm.ptifs 

(tableau I . 1), mais sa conception du premier palm n'a pas changé alors que le troisihe paiier, d h i t  

péremptoirement comme l'histoire ~6véaementieUm dans L a  Méditerranée, a été développé dans 

CNilisation mutériefle en ventable contrepartie du premier. ûn découvre, dans la dénnitioa et la mise 

en opposition tardives de #vie matérielle et de acapitalisme, l'affleurement d'une dialectique 

marxienne chez Braudel qui? comme de fait, n'a jamais su conceptualiser le palier intennéâiaire & 

un tel degré â'abstractio~~ Selon cene vision, Braudel structurait l'histoire de l'espace 

rndditemmtkn, la fondant, au premier palier, sur les faits géographiques: la mer au centre, un climat 

typique, les arrière-pays tributaires de la mer. Son histoire matérieiia s'est appuyée aussi sur les 

principales constructions humaines - les villes portuaires, les navires - et enfin sur les cycles rkpétitifs 

G. Bourde ci H Martin, op. cit., p. 3 13. 

'' J. RIIIEYR, cp. ci&, p. 106. 

aCJ G. Boutde a H. Mmiq op. ci&, pp. 307-3 17. 



de la vie rnatdrielle: les récoltes, les pèches, les héritages. Au deuxihme palier se situaient la conquête 

de l'espace par des navires marchands - les temps de traversée, les chargements - mais aussi les faits 

économiques et sociaux reliés: la fluctuation des prix décennaux qui devenait une fa~on de suivre la 

coajoncture économique et la pmgressioa des écarts de f o - .  L'.aube, de la Méditerranée 

historique etait l'époque des Phéaiciens (WIIO siécle av. J.C.) dont la navigation unifiait l'espace et 

donnait uw dynamique sa géographie et B sa vie matérielle déjà typiques. Au troisième palier, 

l'alignement des forces politiques et l'avancée du capitalisme donnaient un sens aux événements 

marquants: la bataille de Lépante, la mort de Philippe II et cetera. Sous la plume de Braudel l'espace 

maritime est devenu un protagoniste historique dote d'une plus grande force que les empires. les 

royaumes et les États qui en occupèrent à tour de rdle le littoral; et grâce à elle, le concept d'espace 

maritime demeure toutes fins pratiques inséparable d'une conception ~structutaliste~ de l'histoire. 

1 Tableau 1.1. Descriptifs structurclstcmponls employés par F. Braudel, 1946 i 1979 1 

- histoitie quasi Unmab~k 

- temps @graphique 

Ouvrage 
1 

I Annules, 1958 - longut diiric (siklcs) I I cinquantaim à';uinics) (Uistani;iait) I - c o n j o i i c h a t ( ~ a  I - histoire Cvincmcnticllc 

Temps long 

Anndes, 1958 

1 Afienhough~s, 1 - histoire massiwasmmnek - histoiremajmûJrclC I 1976 1 

Temps moyen 

- vie ou civibatiua matCnck - vie Ccoriomique 
1 

- v i t ~ k . m C l i t i u # v i e ~ q u b  

Contrairement P J. Bemsrd et M. Moilat, tous deux médiévistes dans l'âme, Braudel voyait 

h co~ltinuitk =tare les smrnae~ de la Méditenanée et la navigation traasatlantique au XVT siècle: 

Tcm p court 

- histoire struEturcUe 

- loiigue cbmk 

- à la limite du mouvant et & 
I'immobilc 

- capitalisme ( 1400- 1 800) 

- hi* conjoncn~elk 

- rythme p l u  tmg a plus lcnt 

- vie matmellc (sic) 

- cycles eoononiiw 

- h i s t  événcrnentielk 

- s'inscrit dans Ic tcmps court 

- la micmhistoin 



Avec le VIIIe sikle. le Proche-Orient connaît une nouvelle prosj&ït6 .... Grâce à ces 
ports, i ces cités, i leur navins et ii leurs marins, va s'accomplir une ventable 
conquête de la Mediterranée occidentale. Cette colonisation achevée, la Meditetfanée 
de l'histoire s'étendra sans hianis du Levant aux Colomes d'Hercule. On a cornpar6 
ce mouvement en direction de l'ouest, à partir du Vllr siécle avant l'ère chretienne, 

la coloaisatio~~ du continent américain B partir de l'Europe, après 1492 .~  

Cette idée de contiauitb a amen6 P. Charnu, dans son étude monumentale sur la route des Indes au 

XVIe et au XVII' siècles? I parler d'aAtlantique espagaob et à voir ce nouvel espace comme 

l'extension naturelle de la ~éditerran&.~ Il nous semble que la même id& de continuitb m&te d'être 

approfondie en Atlantique septentrionai, dans le sens braudeüen ou la constnictioo de cet espace au 

XWe sikle ne hit que l'élargissement du Ponant médiéval. 

L'influence de l'approche de Braudel sur les pratiques de l'histoire fut immédiate et considérable; 

cependant, la réception de ses idda par la discipline archblogique, discipline pourtant vouée h 

l'histoire matérielle, s'est avérée plus lente. Remarquons d'ailleurs que l'appel de M. Bloch, l'un des 

fondateurs des Andes,  pour une bistoirc interdisci pliniire qui saurait s'alimenter non seulement 

aux sources écrites, mais aussi aux documents archbl~giquesJ('~ a éte peut-être moins relevé en 

France mêmea qu'en Amérique du Nord ou l'archéologie historique s'est dot& d'une théorie 

importante et nuancée. Dans les années 1990 toutefois, les convergences entre le legs intellectuel 

" P. Chaunu, S3viIIe et f 'Amérique OP XM. et XYZT siècles (Paris: F i d o n ,  1977). p. 249; P. Butel aussi 
appllc Ir route dcs lnda i'dthntique eqqmh ou 1'aAtlratiquc des ibériqw, a le triangk âdimité par les piliers 
d ' H a a k ,  les Açores et ics Caasria, k di4dditaranac ahtiqua,; Histoire & 1 AtImtique de 1 'Antiquité Q nos jours 
(Pmb: P a  1997)' p. 75. 

M Bbch, Apolc@ë p u r  I'His- ou Métier d' lp~~men (7 id. Paris: Amad Coün, 1974). pp. 564%. 

'ASdmippta A r c b b g b ,  m F. Bédruida, ch., L 'Histoire et le métier d 'hisroire en Frame, 19.15-1 995 (Paris: 
Éditions de Ii Maison da Sciaces, 1995). pp. 255-269. L'rppuiMUsanem du unr d'.arehiologi*e a fini par ia 
réduction du mot a une figure de style sous la pl- de M F o d .  Sur mille titres dans la bibliographie de B. 
Tngger, A ksWy of mkPrdogiaPrl t h & t  (Clmbnâgc: University of C m b d e  &sr, 1989). saikmcm 5 sont 
m hn@s après 1945. 



braudélim et la anouvele archhlogie~ se sont multipliées et notre fitude. fondée à la fois nu les écrits 

et sur les objets, en tire largement profit, entre autres en ce qui concerne les aspects analogiques de 

la pensée de Braudel et de certains archéologues. dont notamment Lewis Buiford. 

L'aspect de la &ode brauàdieme le plus COMU consistait à varia I'écheile temporelle du 

regard posé sur un sujet et fonder ainsi trois registres complhentaires de pensée. Ces &heues 

owipowieat une hiérarchie explicite qui a d'ailleurs conduit B un certain determinime: plus l'échelle 

de regard etait large, plus eue était abstraite et plus elle structurait les faits visibles aux échelles moins 

larges. Mais cette méthode permettait aussi de déceler des faits propres à cbaque échelle. En ajustant 

sa a f o ~ a l e ~ ~ ~  d'une échelle A l'autre, Braudel a pu degager les ~léments d'une histoire dialectique." 

Cette ambiguté interprétative entre le deierminisme et la dialectique reste I'ua des aspects 

insaisissables de la pensée brauddienne. Quoi qu'il en soit. le fond de sa mdthode demeurait la 

conceptualisation d'échelles temporelles qui a permis désonnais aux de camper les faits ~smicturels. 

dans la durée longue et ceux du avécu-perçr dans la durée courte. Ainsi. Braudel honçait les 

stnririrs historiques de la .vie matérielie daas Lu Mtditevan& et passait ensuite. dans Civilisation 

matérielle, au traitement du acapitalismem qu'il situait dans la courte durée* L'échelle intermddiaire, 

a la remontre du wécu-perçu~ a du ~ s t ~ c t u n l ~ ,  reste au demeurant une zone de discours scientifique 

et de rkflexion philosophigw. 

La structure tripartite de la methode brauddieme avait un reflet certain h s  la méthode 

prônee par l'influent archéologue am&icain L. Binford, préhistorien qui s'inscrivait dans la tradition 

de l'archéologie anthropologique. Lors de ses séminaires universitaires. Bdord a dé& un ceriain 

&art épistémologique entre l'analyse des vestiges arch&oIogiques et les grandes théories 

* I. R d ,  a- a cawmion du d a t  in J. Revel, dir., J a  d 'tMe1Ies (Pais: c;rUimud 1996), pp. 
15-36, spic. p. 19: aFairc v- la f d c  de I'obj ecuf....; cj: G. L& Le P0uyy)ir urr village. Histoire d'un exwciste 
danr & Pienmm dlv X i U  Sèch (Puù: (irllimud, 1989). 

' F. Bmâd, .Extrait & la pré& de La Méditemmfe et Ie nonr* kditemmien ci 1 'époc~ue <le Philippe II., m 
É n i c r ~  1 'hi~~oite (PMIs: Fld0q L%9), pp. 11-14. 



philosophiques qui existaient sur l'histoire culturelle? Ainsi, B plusieurs reprises entre 1977 et 1983, 

il a éna& la nécessite de dbvelopper ce qu'il appelait un corpus théorique intermédiaire (midde- 

range theory) qui permettrait d'étayer des dom- archéologiques il de grandes théories 

généralisaaices. il s'agissait de bâtir me base théorique partir d'enquêtes ethnographiques visant 

a identifier, dans des societés primitives mais toujours vivantes, des processus sociaux laissant des 

vestiges sgnilains h ce qu'on observait en archéologie. Ces apimes de   os et te'' permettraient donc 

de comprendre certains aspects précis des sociktb nous ayant légué des vestiges archéologiques. 

Cet élément de I'œuvie biafordienne a &é synthétisd par B. Trigger dans sa discussion sur les 

trois niveaux théoriques de la discipiine archdol~gique.~ En formalisant des echeiies théoriques selon 

leur aiveau d'abstraction, du plus concret au plus abstrait. Trigger réservait te premier niveau ii 

l'analyse blémentaire des vestiges observables (low-level theory), le deuxième niveau, où Binford 

avait c h e d d  ses qierres de R o m ,  A un discours intmédiaire (mi&-ievel rheory) et le plus haut 

niveau d'abstraction aux hypothéses avancées sur l'histoire humaine, comme la philosophie 

marxienne, par exemple (high-level rheory). Selon la hiérarchie de Trigger, un concept comme 

l'espace maritime se situerait à ce niveau théorique le plus abstrait alors qu'au premier niveau, le plus 

concret, se trouveraient des analyses concernant la datation, la provenance, la typologie, la sériation, 

la distribution, l'archéomdtrie, et cetera. Tngger consideiait que ces deux élements, l'analyse des 

vestiges et leur inscription dans une grande théorie transdiscipluraire, balisaient un discours 

intermédiaire (middle-level theory) qui était propre à la discipline archéologique. Suivant la démarche 

propos& par Bidorô, Trigger suggérait doac de se rattacher d'abord aux registres absaait a co~cret, 

en vue de déboucher sur m registre d'abstraction interméciiaire qui pourrait s'étayer a des aomées 

non archblogiques. Dans m e  thèse, nous chercherons & mettre en paralide les trois niveaux 

d'abstmdon aincepuelisés par Binford et les trois échelles de regard braud6l.imes dont la plus large 

a la plus rappchée belisent les dCbats intepbtifs de l'échelle iatermédiaire. 

L. Binford trace la gedsc âe cette iâée a 1972-1973 a l'université & Nouveau-Mw*qut; Warfng m 
Archoeology (New York: Acaddc Press, 1983), pp. 18-19. s'explique, M y  idea of middle-range research is ot 
so mucb coacsnsdwith M s  of rbsarction as witb tbe trctics of botb h r y  gcbcrab*on and testing wing difkcnt 
types of dau and &g diffemt ards in rcseorch* 

'' L. BinfOrd, Wwhngat Archrredogy, op. ci& pp. 49,415416. 



Cette déaiarche s'ixwit dans une longue tradition qui cherche à faire converger les approches 

historiques et archéologiquesques Un historique rapide montre que l'approche stnicturaiiste de la culture 

matdrielle, inspirée entre autres par Braudel lui-même. s'est développée dans les universités du nord- 

est américain dans les mées 1970. En 1972 pimissait en anglais le premier volume de Civilisatiofi 

muténelle et, en 1976, Braudel lui-mbe était invité Baltimore par lTUniversitd Jobs-Hopkins pour 

prononcer une série de confërences dont les textes f'urent aussitdt édit&? Ces contacts 

transatlantiques swenaient i l'heure de la mise en chantier, aux États-unis. de l'&ide de la culture 

matérielie. En 19'73 piirsissait I'ouvrage de H. Glassie. Folk h m i n g  in Middle Virginia. suivi en 1977 

par celui de J. Deetz, In smll thing~jorgoiten.~ Ce dernia non seulement décelait dans la culture 

matérieiie de la Nouvelle Andetare coloaiale un changement dans le tissu de la .vie materieilei. alors 

considéré si durable par Braudel. mais ii detectait mOme les structures de ce changement? 

Récemment, plusieurs archéologues ont renoué avec les idées de Braudel, d'abord avec sw concept 

d'khelles temporelies. mais aussi avec le rapport qu'il établissait entre le capitalisme. l'espace et la 

culture matérielle; les travaux récents de A. Knapp, Ch. Orser et M. Johnson qui puisent habüemeat 

aux sources ecrites et rnattirielles, s'inscrivent avec bonheur dans l'me histoire pluridisciplinaire telle 

qu'elle avait été envisagée il y a plus d'un demi-siècle par les fondateurs de l'école des ~nndes." 

Dans le cas de l'épave de Red Bay, la temporalité particuii&re du site empêche toutefois de 

déployer tout le 3eu d'khefles,* temporelles préconisé par Braudel. Le caractkre instant& du 

naufrage ne permet pas de déceler beaucoup de faits de moyenne et de longue durée dans les 

" F. Braudd, Crgni&iignaiAWrkdLgk 140618Oû (New York: 1972); O. h u m ,  aForewordm h F. Braudel. 
Ajerthoirghts on h.Iaterid Civiiizotion rnid Cupitahm (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977). pp. ix-x: 
4n the pars foUowiag the first appammx of Braudû's La Meditenrmée et le morde meclitenden à I'Ppû~lice dc 
Philippe D in 1949, the library copy at Hopkms grm tagecd fiom use - and al1 this More the appearance of a second 
edition in 1 966, [and] the Englisb trianslotion ia 1972 ...a 

* H Glassic, Folk housing in M U e  F'irginiu: a structwul unulysis of histwic cun$facts (Knode:  University 
of Tamessa Press, 1975); 1. ïkefq In d i  thingsfinsdtrn: t k  urchwdigy of erPCy Amrican li$e (New York: 
Anchor, 1977). 

" Depub ks années 1980. ces ouvrages fondateurs ont donné fiai a un fond critique en archéologie, constinstitué 
notamment autour des travaux de M. Schiffer, ops. cit- Cf: L Hodder. S p h l i c  and Structural A r c h i i g y  
(Camhklgc: Cambridge UMvasity Pma, 1982) et M. Leone, P, Potta, &S., Tkc mcowry of mm@ Histm-cd 
~ciiaeolqy in t k  eastem Unifed Siutes (Washington: Srnithsonian institution Press, 1988). 



vestiges? Cette relative pauvret6 des indices temporels nous a contraint B aborder l'espace-temps des 

barriques de R d  Bay d'un point de vue spatial et concevou une methode consistant ii var ia  

l'&helie spatiale du regard d'une manière analogue B la méthode brauddlienne. Ainsi, nous avons 

retenu trois échelles de regard: i'écheiîe  micro^, qui révèle des faits propres ii I'atelier de tonnelier1 

l'kheiie 4ntermédiaire,, où apparaissent les tonneliers baleiniers du port de Bordeaux et l'échelle 

. m m ,  qui met ai scèae les articulations mjeures de î'espace atlantique septentrional. 

Grace A cette methode, l'espace demeure toujours au centre de notre démarche, mais la 

temporalitk de nos objeâs n'est pas pour autant écartée. Nous avons placé Pan 1565, la date du 

naufrage, au cœur de notre démarche; nos recherches autour de l'.horizon# de 1565 constituent ainsi 

un point de repère daas un siéfle où i'bistoire des pêches présente encore si peu de relief. Cette année 

imposée par I'archdologie a pennis en  out^ de mieux choisir nos sources textuelles; il s'agissait de 

dépouiller un fonds archivistique issu du même contexte historique que les barriques. Ainsi, nous 

avons pu privildgier un dépouülement exhaustif d a  registres pour I'mée 1565 dans le trks 

volumineux fonds notarial de Bordeaux. Le principe d'exhaustivite M t  indispensable si l'on veut 

comparer la base de données archivistiques h celle qu'ont ghdrée les fouilles archéologiques. Non 

seulemm I'a<haiistivite est-eUe n&essake pour la dpart~tion des données en groupes proprrio~els. 

mais eue p m e t  aussi de d&usquer le mot ou l'objet rare gui sera peut-être aussi révélateur que 

l'indice Faisant la règle. Ce pruicipe risque aussi en soi d'apporter des perspectives nouvelles. En 

effet, l'exhaustivit6 a rarement étb privilegiée dans les recherches à Bordeaux sur la pèche 

transatlantique car, face au volume du fonds, la sélection des notaires et l'étude de la seule bute 

saison d'aftivitd halieutique s'imposent comme stratégie de collecte de données quand il s'agit 

d'dtablir les contours chronologiques de la péche? Le dépouillement complet d'une année permet 

en revanche d'approfondir consid&ablement le contexte de notre sujet, de fonder plusieurs registres 

* Ce caractire rappelle k &bat de L. B i i  et M Schi&r sur la nécessité de comprendre ks  trandormatiom 
conduisam a la criation des vesti*8cs archéulogiqucs. Le temie d%mpeii premim ttt utilisi pour critiquer une 
tairlm?qaçueà~dnVgi~oonnaektablau&rmsoaitinvanteappihendarumomcntdesmextinctioa, 
col~~lllt c'est k cas i P o q i  (et B Rcd Bay)- R Ascher, 4naIogy m archacologicai interprctationv, SouthWest Jmml 
of AnFhqpolqp,, 17 (l%l), pp. 3 17.325; L. BiafOrd, 43eùavionl arcblogy and the "Pampeü premiscn~, Jounrrl 
ofAnihopdogiuzi Remzrch, 37 (198 l), pp. 195-208; M. Schinêt, BetiPviwd ArchriitoIogy (Mu York: Acadcmic 
Rai, 197Q pp* 12-13 ct 4s the a "PampQ prcmist" in a r d b b @ ,  J d  o f A n t i r r ~ ~ d  Archzdqy, 
41 (1985), pp. 1û-41; c$ M Sm&, aBraudd's tanporpl rythms and chranology thcory in archacology. in A.8. Knapp, 
up- cit , pp. 23-34, 



de compr&eosion et d'explorer la lunite entre les structures de la pêche et l'expérience iodividueUe 

des artisaas et des pêcheurs. 

L a  structure tripartite de la h(sc 

Les trois échelles de regard sur l'espace des barriques de Red Bay ont également dicte a cette thèse 

sou organisation, qui suit l'ordre conceptuel prdnk par L. Bhford. Dans uo regard a l'échelle aoceam. 

nous traiterons d'abord des hypothéses générales portant sur la coustruction de l'espace atlantique 

septentrional et sur la relatioa entre l'espace et le capitalisme maritime. Puis, à 17&heUe mateliefi, 

nous présenterons nos observatioas sur le travail et la vie matérielle des toaneücrs baleiniers. Enfin, 

nous explorerons le temitoire mitoyen entre l'espace des armateurs et celui des artisans où apparaît. 

A l'échelle intermédiaire du q o r t v ,  le réseau de to~eliers baleiniers à Bordeaux 

Dans la premi&e partie de cette thèse, nous laisserons I'itindraire des barriques de Red Bay 

dessiner l'espace océan qui leur etait propre. Nous exposerons a w i  des aspects du capitalisme 

maritime qui menèrent à la création de l'Atlantique septentrional au XVF siècle. Notre lecture de la 

relation entre le apitaismc et la c o ~ c t i o n  de nouveaux espaces suivra, entre autres, la 

conceptuaüsation de l'historienne 1. Spry, qui identifiait trois phases progressives: la phase primitive, 

oh la sociét6 humaine s'intégmt A I'enviro~ement naturel; la phase d'accès libre, ou l'on 

s'appropriait des ressources qui mieux mieux; et la phase privée, ou les terres, les eaux et la faune 

n'existaient plus qu'en biens appr~prib!~~ Ce concept nous pemet de situer la pêche baleini&e, qui 

correspond B la phase d'a& libre, dans une chronologie historique et dans un contexte dynamique 

artid6 autour des f a ~ ~ o r t s  entre I'espicce et le capitalisme maritime. 

lm L Spy, 4 % ~  mecc)y ofthe los 0th commc~s in W C J I ~  CaiinAnm, in L Gniy r A Luuin, din., AS brg 
cir rhe sw, shks und tk waterflaws (V~CKOUVC~: University of British Columbia Rws, 1983), pp. 203-228. 



C'est dam ce contexte que nous exploreroos aussi la temporalitk des barriques, qui s'avère 

un dléxnent essentiel pour comprendre la constnictioo de l'espace oceaii.'O1 Le capitalisme et l'espace 

s'articulent autour de la notion du temps muel, ou de l'année, qui se construit selon V. Valeri à partir 

du rythme saisomlla des travaux, pooctué h cbaque lin d'exercice par un bilan et un nouveau 

depart? Au XVIa siècle h Bordeaux. chaque mdtier cldturait son calendrier B une date différente; 

pour les laboureurs agricoles, c'&ait à la Saiot-Michel, le 29 septembre, quand les rentes arrivaient 

B terme; pour les tonneliers vinaires, la tète patronale etait la Saint-Jean, le 24 juin, avant la saison 

estivale achalandée. Quant aux notaires commerciaux, jusqu'en 1565, leur année se terminait à 

~âques,'" alors que les assureurs maririmes de Burgos, très soliicités par la marine marcbande 

espagnole, fermaient lem livres au 1' mai, ih la/rria de Mayo, la foire de 

D'apparence baoale, ces dates butoirs constituaieat néanmoins une limite P l'extension de 

l'espace ailantique; inversement, tout fusionnement de temps annuels diffwts signifiait une étape 

vers la cohésion de l'espace. Par exemple, l'amateur contraint à clore ses affaires & Pâques lunitait 

le rayon géographique de ses activités commerciales selon la oécessité de falle revenir ses navires au 

port d'attacbe h la firi de l'mée. Si ses obligations envers un tomelier ou un laboureur chevauchaient 

deux exercices hanciers en raison du decalage des années, il était obligé de trouver des crédits 

supplheotaires. Le cycle d'usage des barriques de Red Bay s'intew-t a la rotation muelle qui 

caract&isait la oavigatron transatlantique, rotation qui était rigoureusement planifiée et rarement 

au X W  ~i&le.'*~ A cetze époque, l'hivernage sur les lieux de pèche demeurait strictement 

hors la règle et les rares tentatives pour en dQoger attiraient la foucire meurtriére des concurrents. 

'O' L. se semant de i'exsapl des dadew de Braudci, a rematqui que la pensée historique se structure 
autour des temporalités muhiples qui contrastent avec le temps absolu. Ces contrastes îurent explorée déjà au XVW 
siècle par 1. Newton et h notion de temporalitb divergntes rcIM)ate a l'Antiquité. L Llindmark, .The historian's 
timb. T h e  und h i e &  2, 1 (1993). pp. 6 1-74; cf: M .  Bloch, op. cit., pp. 36-37.1. Hodder, op. cit., p. 7fl, et C. 
Go- .!ka k i n g  d Tirr (oisord: BbLwell, 1994). pp. 49-5 1. 

lm V. Valeri, .La formes temporelles de la socidte. Temps chronologique et temps subjectif, temps mythique a 
temps historique cba la Huuihi (Ia9ni9e orientalet, in F. Piron et D. ArscbuJt, b., Cmmctiom sariuIes h 
te- (Quibec: Septentrion, 1996), pp. 105- 129. 

'" Cj Archo  de h Diputacion Provinciai de Burgos (ADB), Fondo dd Condado de Mar y UNversidaâ de 
M m d e n q  Li- 95. Re@m de P o k  & scgwos, 1565. for. 13Ufl 



Toutefois, dans des aspects moins névralgiques de leur entreprise, les amateurs baleiniers empiétaient 

ddjP sur la rtgle d'un aa Trois années Einancières passaieat entre les premiers travaux de tomelerie 

et la première livraison d'huile; donc, pour avoir des barriques neuves chaque printemps, l'armateur 

finançait trois cycles de tomelierie en même temps. La coexistence de cycles annuels et pluriannuels 

rdvkle ia durabiiite des ancimes notions temporefles; en revanche, la brèche ouverte par des cycles 

pluiamiuels présageait l'êîablissement, au début du siècle suivaoi, de lieux permanents d'hivernage. 

Aimi, vus à l'échelle .océan., l'espace, le temps et les rouages du capitalisme maritime se conjuguent 

en un pomait d'ensemble de l'espace atlantique septentrional vers 1565. 

Dans la dcuriLmt partie, nous exposerons les techniques et la division du travail ii travers 

les aaces d'outillage qui sont visibles ik l'échelle aa teüem.  Si nos observatioas sur les techniques de 

tomellerie ne devient pas sensiblement de celles qu'a effectuées L. Ross en 1979, l'existence d'une 

division du travail que nous avons d&ectée modifie kt substance des conclusions de Ross. Alors que 

ce dernier concluait l'immuabilité des techniques artisanales, la division du travail qui ressort de 

notre étude jette une Iionièae sior la spiçificitb du nouveau m&er de to~el ier  baleinier vers 1565. Liée 

à l'itinéraire des barriques, cette division du travail revet une dimension spatiale qui. paradoxalement, 

découpe l'espace océan nouvellement relie par les armateurs. Ainsi le regard à l'échelle aateliem 

rkvèle des faits comparables a ce que Braudel appelait la vie maidrielle et qui s'opposent, selon la 

dialectique de Braudel, au capitalisme des amateurs. 

Dans la troisiLmc partie, nous chercherons d coucilier ces images divergentes de l'espace 

atlantique septent~ional dans un regard h l'échelle intermédiaire du .port., où se rencontrent l'espace 

cohérent des armateurs et l'espace divis6 des artisans. Les concepts qui sont aptes il domer un sens 

aux banqiYs et ih l'espace atlantique septentrioad sont tirés de l'ouvrage récent de Maithew Johnson, 

An archaeology of copitulism. Celui-ci, s'inscrivant dans la tradition de l'histoire matérielle et 

iaterdisciplioaire lancée par I 'hk des Andes ,  propose une critique du capitalisme niral en 

Angletene durant la mode cbarnihe étudiée par Braudel, de 1400 ik 1800, dans Civilisation 

maténele. A la laCrcncc de Braudel toutefois, Johason met la cuiture matérielie au premier plan de 

son analyse. Il aborde sa lecture de l'espace mglais partir du phhomène dit d'encfosure, soit la 

W d o a ,  Ir fin du Moyen Âge, des tares ouvertes et communes en un paysage privC et divisé 

par des haïes. En üant l'enciosure des terres I'arrivk du capitaüsme en milieu d, il met en 



hidence un paradoxe fondamental du capitalisme qui réside, d'une part. dans la constnictioa 

d'espaces toujours plus vastes comme l'a- mtiond anglais (ou la Méditerranée des PhBiicietls) 

et, d'autre pari, dans la réduction des espaces communs et la akation d'espaces aliénés.'M Ces thèmes 

cadrait aveç caa que mnis avom d&eloppés pour notre M e  des barriques de Red Bay aw échelles 

de l'océan et de l'atelier la constnictioa et la division simultanées d'un espace nouveau. 

Au cœur de ce paradoxe, Johnson met au jour une socittt iadividuaüste dont la culture 

materielle incarne les aspects divergents du capitalisme. Ainsi, il voit la consmiction de l'espace 

individuel dans l'émergence de amisons disposant de chambres privées et meublées d'objets 

perso~els. Ce cadre de vie, bien que lié à I'dpanouissement de l'individu. revêtait une grande 

uniformite hivers l'espace national, ses ~ l h e n t s  ayant souvent été fabriqués selon les modes de 

production de masse. Leur sens social découlait précisément de cette d o n n i t e  qui facilitait leur 

identification comme des avoirs personnels. Selon Johasoa, l'apparition au XVlC siècle d'une culture 

matérielle iadividuaüsée allait de pair avec la genèse, en milieu mal. d'une cattigorie de gens de 

forturie moyenne appelée, dans l'anglais des debuts du XVIr siécle, the middhg son. Ces 

cultivateurs individualistes mais conservateurs se faisaient louangés à l'&poque comme des piliers de 

la oation anglaise et de l'ordre social.'07 Pou accéder au statut tant désiré de rniddling - descriptif qui 

n'acquerra que plus tard un sens péjoratif -, il fallait l'effort de plusieurs genérations; ainsi les 

concepts de famille et d'héritage étaient-ils particuliéremeat développés chez ces gens. Johnson 

remarque que l'inventaire aprés décès, qui apparaît cette époque. appartient il cette sociétb 

individualiste qui donnait ses espaces et objets pnsomels des noms et des formes 

recomaissabks d'un bout à l'autre du pays. 

L'avhement du rnid<ling son ne s'est pas Limit6 à la sede Angleterre. À la m h e  époque, 

en Nouvelle France male, une source r&v&Ie la hiérarchisation sociale des habitants, suivant laquelie 



des .médiocres* étaient siniés entre ale commmr et eles principaux et les plus considérables des 

habitants,.'" Ces médiocres, - au 6ls du temps, le terme b ç a i s  a w i  prendra un sens p6joratif - 
avaient rdussi à s'dever audessus du a commun^; cependant ils demeuraient écartes du cercle des 

.plus considérablw de la colonie. L'extension wciale du capitaüsme que représente la genèse de 

cette catkgone sociale interniédiaire est visible non seulement en contexte rural, mais aussi en contexte 

maritime, cette fois-ci dans les barriques d'huile de baleine de Red &y. La propriété de l'huile était 

a ierres indiquke par des marques pasoanaii& qui constituent, selon l'expression de Binford, des p' 

de Rosettw permettant de comprendre I'iodividualisrne et la participation volontaire au monde du 

capitalisme des milliers d'artisans et de marins qui peuplaient l'espace atlantique septentrional. En 

effet. k mi&ltng sort .conservateur et individualiste examine par Johnson ressemble à plusieurs 

égards aux Atlantiques atraditiome~s, mais afnaachism étudies par M. MoUat. Le recours au regard 

à I'écheile intermediaire du port nous permettra d'explorer cette dimension sociale de l'espace 

atlantique au X W  siècle, B travers le cas de jeunes tomeliers bordelais qui, motivés par la volonté 

de devenir amédiocres,, s'en allaient travailler dans une station baleinike & Terreneuve. Leurs 

histoires, ii cheval entre la vie mat&ielle et le capitalisme en Atlantique septentrional, complètent et 

unifient le sens que nous pouvons redonner aux barriques de Red Bay. 

Les sources mat4ritlles 

Le wmbre de W e s  du type *barrique retrouvées i Red Bay s'ekve il i%, comptage bas4 sur le 

nombre de douves possédant un trou de bonde. Les abarriquesn constituent plus de 95% des futailles 

idencinées sur le site; seulement dix autres contenants, correspondant quatre types, oot &6 

rencontrés.'" Chaque banique poss&de de 17 B 23 douves, et de 10 à 12 foaçailles. A l'origine, de 

18 i 24 cercles vdgétaux, divis& en deux groupes égaux, couvraient les extfémitb de chaque 

'* hbvisba da h i b ' i s  (popMurrs de icrme, &n, ac.) de ia Nouvelle France en aMs caiégories selon 
le traité du 20 janvier 1645 entre Ia Communauté der Habitants a la SociétC de NotreDune. M. Trudel, Histoire <le 
& N m I I e  F m  (Montréal: Fidts, 19791, t. 3, p. 176- 

Le âadmc p u p e  est constitué de six p i n f a x  en chêne d'environ 80 Iitrcs de capacité. Der douves isolées 
i n d i q ~ I r ~ & q ~ ~ t y p r : d a a a ~ s o u n n a e n c ~ u i u p i p e n h i m a m ~ l a i c b -  



barrique, laissant découverte seulement la zone centrale, ou douge. Ces cercles, liés d'osier, 

pourraient rarement être récupérés en raison de leur nIpiiit6. Si la majorité des douves et fonçades 

sont en chêne ablancm (Ouercus - spp. sidaire ii Q. robur), cinq barriques sont en hêtre (Fagus 

sylvatica) et mois d'me a trois pièces de rechange en hêüe sont introduites dans une barrique 

autrement construite de chêne. Sans exception, les cercles sont d'aulne (Alnus spp.), lies avec des 

brins de saule (Salk s ~ p . ) . ' ~ O  

La coUectioa de hiidle de Red Bay dam les réserves archéologiques de Parcs Cmada B 

Ottawa comprend environ 3 800 objets, majoritairement des douves et des fonçailles,'" et le reste est 

constitue de hgments de eer~le,''~ de boa de^"^ et de diverses pièces associées. Des éléments d'au 

moins une centaine de fbtaiiles sont représentés, mais le complément de douves et de fonçailles est 

entier pour seuiemeat cinq barriques. Les cercles sont sous-représentés dans la coliection; daas aucun 

des cas il n'a été possible de récupérer tout le cerclage d'une fbtaille. Pour des centaines de douves 

et fonçailks épanes retrouvées pendant la premih campagne de fouilles, les assemblages d'origine 

&aient perdus mais ces pihes, pourtant uombrcuses dans la collection, présentent souvent de bons 

exanples de traces d'outillage ou de graffiti. Leur présence dans la collectioa refl&e l'approche de 

L. Ross privikgiant l'étude des techaiques de tonneNerie ih travers ces pièces dispersées, étant donnée 

l'absence de Kits iotkgraw daos les premières couches fouilIées en 1979. Les mts plus complets 

proviennent des niveaux plus profonds du gisement et leur conservation représente la sélection de C. 

Bradley de 1981 B 1983. Ainsi les dléments de 29 barriques cornplétes ou presque complètes sont 

réunis dans la collection (sans compter le cerclage); les lacunes consistent typiquement de fonçailles, 

surtout des chanteau, 

Chaque objet possède une identification unique: prenons pour exemple la douve 24M14M25- 

19. Ce numéro identifie d'abord le site de Red Bay (le site 24M), ensuite la position in situ de l'objet 

selon m carrayaê brbataî  de deux mètres d'intervalle dont les carrés sont identifies par un numéro 

"' Le terme dauw (ou doude) désigne la planches finies. Les douves am onies s'appeiimt a m m o i * .  

L * L a t a m a ~ b ~ ~ ~ d C s i ~  l u ~ * s d c b o i i o u d e  ksevantamenirksdowad'unnit. I. 
Taransaud, op. ci&, p. 128. Le tame courant en Bordelais au XVF siècle était .coudm. 



dans l'axe est-ouest et par une l e m  dans î'axe sud-nord (le carre 14M), puis l'objet lui-même, en 

Pawmnce une fuiaille (le 25' objet cetrouvé daas ce carré). Ainsi. cette bmique est appelée 14M2S. 

Enfin, skparb par un trait d'unioa, un numéro identifie la composante. dans ce cas une douve. 

L'identification parnet aussi de mastitiber l'ordre d'origine des composantes. Dans cette barnque. 

les douves sont numérotées dans leur ordre d'origine de 1 il 19, le numéro 1 étant la douve de bonde, 

et les fonçadies de 20 1 29. Cet exemple correspond au système idéal, mais Pincidence de pièces 

manquantes ou deplacées vient souvent perturber la aumérotation, et la r&mification des pièces dans 

leur ordre d'origine comportent donc aussi un élément de jugement. 

Au moment où nous avons examiné les baniques, leur conservation était toujours en cours et 

les Bhents étaient séparés en trois grands groupes selon leur état de cornation. Environ la moitié 

etait entièrement conservée et dispos& dans les r6serves en l'ordre alphmurnérique des pièces. 

L'autre moitie, divisée à parts @ales entre les pièces à l'étape du séchage A h i d  et les objets déjà 

secbés, mais pas encore nettoyés, a étd examinée dans les aires respectives de conservation. U a fallu 

étudier chaque groupe à son tour; or, les kléments d'une barrique étant typiquement dispersés parmi 

les trois groupes, il a étb rare de pouvoir les réunir sur une même iabie."Tet inconvenient a et6 obvie 

par l'attribution P chaque barnque d'une fiche d'enregistrement sur laquelle était notées les 

informations relatives aux kléments au fur et A mesure que ceux-ci &aient rencontrés. Une partie de 

la fiche était réservk aux mesures, prises & une diraiae d'endroits standards sur les douves et A 6 

endroits sur les fonçailles. Une deuxiéme partie, où &aient préparées d'avance les silhouettes 

standards de 22 douves et deux fonds, était réservée aux dessins d'indices figurant sur les faces 

interne et externe, accompagnés de notes et de mesures au besoin. Certains pieces faisaient le sujet 

d'un croquis ii l'échelle sur une f d e  B part 

La photographie des objets et l'identification des essences ont étd assurées par Parcs Canada 

de 1979 & 1980 sous la M o n  de L. ~ o s s , ~ ~ ~  et la dendrochronologie a et6 effectuée dans le caâre 

de cette thèse par F. Guii & l'Universit6 de Miifseille-Aix, toujours avec le concours de Parcs 

Canada. 

114 risava Ciaiaa akm u nimao 1500, Livapaol Courî, et ka ~ o i r c s  de c o ~ o n  au numéro 1550. 
Phrs t9t4 notu avons pu participer & riwùfication intégraie de la coUcction au numéro 1500. 



Si le rappott initial sur les fitailles de Red Bay par L. Ross a permis de reconnaître plusieurs 

types de trace &outillage, d'autres restaient non identifies au moment où nous avons entame nos 

observations. Cette étude contient donc des identifications inédites qui ont été réalisées à l'aide de 

descriptions et d'images du métier, de coavematiolls avec des tometiers professionnels ii Shelbume 

(~ouvelle- cosse), Mumante (Navarre), Renteria (Guipiucoa), Cenicero (Rioja), Cognac et Jonzac 

(Charente) et Laspam (Mdch~)!'~ a de séjours dans des musées I Thunder Bay (Ontario), B 

Williamsburg (Virginie) et à ~aris. '  l7 

Nos recherches en archives ont privil@i6 le fonds notanal des Archives départementales de la 

Gironde (ADG) A Bordeaux, mais aussi les fonds d'autres dépôts archivistiques choisis en fonction 

de leur proxhitd géographique aux points d'escale des barriques de Red Bay: B Nantes, au Pays 

Basque et Lonàres. Le fonds bordelais s'est avéré une source exceptio~eilement riche en matière 

de tonneilerie, de commerce maritime en général et de navigation terre-neuvienne en particulier. C'est 

un fonds volumineux; pour l'année 1565, on y trouve des minutes de 32 notaires, liées en registres 

mesurant de un h quatre-vingts centimètres d'épaisseur. Ainsi pour cette année, nous avons vu 

quelques 25 000 actes faisant 6 mètres de rayon. Parmi le d e r  de réfëreoces retenues, la majorité 

provient de seulement six notaues dont les minutes ont ensuite éîé dépouillées intepraiement pour les 

anodes 1564 et 1566, et de façon ponctuelle de 1562 d 1570. Nous avons ainsi retenu plus de 1 500 

actes portant sur la tomeuerie h Bordeaux et contemporains aux barriques de Red Bay. Le 

d&pouillernent d'un registre a et6 effectue en identifiant le contenu de chaque minute et en signalant 

les actes ayant un mtérêt pour notre sujet. Daas un deuxième temps, nous avons saisi un résumb des 

actes signai&, suivaat la forme que l'on peut obsefver dans les exemples suivants, tirés d'un registre 

du notaire Nicolas Duprat ( A M ,  3E 5406): 

'" Old Fort Willllm, C o W  Wiühmbq et k li(u*e du u t s  et mditioos popdaim. 



26 mai 1565, fo. 19lr-v 
Vente par Rem Reynaud marchaiid de St-Suptice juridiction de St-Million, I Vincent Bonyn, 
bourgeois et marchand de Bordeaux, de aqiiinz d i e r s  de merah bon et marchand dole au fin 
gamy de € o d e , *  B livrer au vendeur au port de 4ere  Fite ou & la Curgoinm dans un mois, 
à 40 fiaacs bordelais le millier, total de 600 h c s  bordelais. 300 livres tomois sont avancées 
par i'achetein, le reste payable il la livraison. Témoins: m d  de MinvieMe, bourgeois et 
marchand et Arnaud Noya, clerc, tous habitant Bordeaux. 

29 octobre 1565, fo. 643v444r 
Anestatioa par Martin Fanneau, charpentier de barriques et amheur de via de Bordeaux, ii 
Jacqws Hosdin pour et au nom de Nicolas Machaud, marcband de Saint-Valery-en-Somme 
en Picardie #que la sepmaine derniere passee luy en compagnie de Guillem Boilenfaot aussi 
atrimeur de Mn dudit Boudeaux rengarent et anharem le nombre de cinquante thonneaulx 
de vin dans le navire nomm4 L a  Catherine de Sainct Valery en Caoos dont est maître Nicolas 
Vasse sur le port et havre dudit Bourdeaux duquel nombre de vins ledit navire hit rempiy et 
mis I sa h i t e  et Cotnpetante cbarge de sorte que sans surcharger ledit navire aest possible den 
y mettre davantage et par la raison susdite ledit savoit et comme estant son estai de mestre 
sentend a ce dont et deca que dessus jy oftroye acte audit Hosdin audit nom ce requeront 
pour luy servir ce que de raison faia a Bourdeaw en presence de Arnauld Mezan et Bernard 
Burgues habitants de ladite vüle tesmoings a ce appeles et requis les jour et an comme dessus.. 

8 novembre 1565, fo. 7 14r-7 1 Sr 
Charte-partie de la barque Lu Piem de Camiac en Saintonge, dont est maître J e h  SeMer, 
pour porter ih Rouen 23 tomeaux et demi de graisse ou huile de baleine et 6 tonneaux de vie 
Romain Duport, Jeban Gaignard, facteurs de Martin de Malus maître de la monnaie, Jehan de 
Lafargue et Vincent B o n y ~  bourgeois et marchands tous de Bordeaux sont propriétaires des 
marchandises. 

A Bordeaux aussi, le fonds de la J d e  du X W  siècle aux Archives municipales (AMB) et 

les foods paaimoniaux de la Bibüothèque municipale (BMB) ont étd exploités. il s'agit dans le premier 

fonds de feuilles volantes qui résument les d&iibérations de la Jurade, ou conseil d'officiers jurés 

(ajuratsm) de la puissante corporation des marchands de Bordeaux. Les delibérations touchaient 

notamment B la jauge de Bordeaux, pour la Futaille, le bois et d'autres ~ h a n â i s e s  couramment 

échangées. Dans le second fonds* nous avons uiilisé surtout des imprimés rares du XVIIr siècle sur 

les sujets comme la jauge de fimiîle et de navire, le pilotage et l*arboricultm* 

Les archives relatives B la côte de Guiphcm ont etk dépouillées par les Archives nationales 

du Csnada (ANC) et par Pares Canada pour la paiode de 1550 à 1600 dans le cadre de la 

commémomion du Lieu Historique de Red Bay. Nous avons eu accès B l'information ainsi recueillie 

aux Archives nationales et âans les locoia de Parcs Canada. & ûttawa Copiés per des méthodes 

diff&entes (micronhns, photocopies, b?inscrîptions, résumés), le volume de ces docments en langue 



espagnole a été dvaiué par J.-P. Proulx & ades diahes de milliers de pagesdt8 Ils se divisent en 

miautes judiciaires, notaiales et d'assurance maritime. Nous avons exploité le fonds de la cour de 

premiére instance 1 Tolosa, dont les originaux sont dkposés au Archivo General de la Diputacion de 

Guiplzcoa (ADG), et le fonds de la court d'appel il ValladoLi6 dépose au Archivo de la Real 

Chancilierla (ARC). fl s'agit dans les deux fonds de .sacs il procès. constitués lors des enquêtes 

judiciaires Usant suite aux poursuites civùes, dont la plupart est de riahne commerciale. Pouvant 

atteindre plus d'une centaine de pages, les .sacs à procèY contiement d'une part des résumés de 

témoignages entendus et, d'autre part. des pièces d'appui, notamment des copies d'actes notariaux 

relatifs au procès, et des mémoires de coûts ou de travaux en forme d'inventaire notarié. Touchant à 

tous les aspects de l'économie muitime, ces fonds permettent parfois, par le biais des témoignages 

de marins, d'entrevou les activités sur la cdte du Labrador et en haute mer. 

La colldoo d'Ottawa contient aussi des minutes notariales du Archivo historico de los 

protocoles de Guipiircoa ( M G ) ,  Onati. Cette coiîection s'étant toutefois révélée déficiente 

l'égard de noin projet, nous l'avons complétée en dépuuillani, à Oaati. une trentaine de petites liasses 

provenant de huit ports et couvrant l'ensemble des mées 1560. Ces liasses representent 

vraisemblablement des obligations toujours en vigueur ou mises en causeT puisque les minutes soat 

souvent regroupées par sujets plutôt qu'eu ordre chronologique. Contrairement au fonds notarial 

bordelais, les contrats signés daos les archives guipUZwanes n'ont pas été acancellés. par le notaire, 

indiquant normalement que les modalités n'avaient pas dté respectées par l'un au l'autre des 

 contractant^."^ S'agissant donc d'actes litigieux, la repnisentativite de ce fonds, trés riche en matière 

de commerce maritime, est limitk.'" Enfin, nous avons exploit6 les polices d'assurance maritime du 

coUkge des marchands de Burgos, déposées dans le Archivo de la Diputacion de Burgos (ADB). La 

plupeirt des polias aibsistsotes pour la mode 1565 & 1580 se trouve dans cinq registres de 200 A 400 

folios ch- mais un registre centrai de dédommagwents permet de constater d'importantes lacunes 

lis L P .  Ls Baqws et &@CAC à b baleim am Lobr& ai XYT siaide. &ifid! BoIiak! (iMaw8: PES 
Canada, rapport déposé en 1999, p. 1 1. 

Le t m  d k F ,  aujourâ'hui dCnut. fcmroic a îa pratique notariale, don laqueüe le notaire indiquait sur 
l'acte que le contrat ttt r@li I la satisfaction des contractants. Nodement, on voit un qui bam i'acte m i s  
prrfois, surtout si k règiemm viMt dg modrlitu dam l'acte, on miwe une annoution en marge. L'absence 
systématique de cancdlrtions (sur la copie signée des contrats commerciaux ou perso~els) est donc révilauicc. 



pvmi les polices. Les années 1565 et 1566 sont relativement bien documentées, mais, encore là, un 

nombre incornu de registres a et6 perdu- Les assurances sont prises sur les routes de 1' Andalousie, de 

Terreneuve, de Flaodres et des Iodes. Une police couvre soit le navire. soit une partie de son 

chargement; si eue est typiquement émise par un seul marchand-assureur, trois ou quatre polices 

peuvent exister pour le même voyage baleinier. fl s'agit de résumés non signes; ni les présences ni les 

noms du pocureur, du mtak ou de témoins ne sont indiques. Si tel registre de 240 polices correspond 

aux affaires de 68 assureurs, tel autre contient les polices d'un seul. Nous croyons que le collège 

facilitait le copiage des polices, mais que les pratiques de dépôt variaient selon les assureurs, les 

notaires ou, parfois, les dkplacements du greffier- 

À mesure que les analyses arch&ologiques ont revélé des étapes inattendues dans l'itinéraire 

de nos barriques, les fonds d'autres regions ont été consdtés. Ainsi nous avons exploité les plus 

ancieuaes minutes commetcides de Nantes, de la période 162 1 à 1636. ddposées aux Archives 

départementales de Loire-Atlantique (ADLA). Une quarantaine de chartes- parties pour l'envoi de 

mertain à Bordeaux a été retenue. Enfin, dans le Public Record Otfice (PRO) à Londres, nous avons 

consultk les üvres de la douane ( ~ P o H  B o o h )  de 1565 pour le ports de Barnstaple, Dartmouth, 

S o ~ m  et Ipswich. Cette consultation a mis au jour des réfibences aux anivtks d'huile de bdeine 

en partance des ports biscakns et ouest-français et, dans UP cas, directement de Terreneuve. 



PARTE I. L'ECHELLE ~ E A N * .  
LA CONSTRUCTION DE L'ESPACE ATLANTIQUE SEPTENTRIONAL 

Chapitre 2. L'espace des barriques de Red Bay 

Le regard A l'dcheile mcéaw est le plus large des trois champs de vision que nous avons adoptés. Il 

repose aussi sur des bases théoriques les plus génWes gui nécesiteni, en premier lieu, de délimiter 

l'espace propre des bmiques de Red Bay et, ensuite, de conceptualiser la cohérence historique de 

cet espace. Selon F. Braudel, Pespece maritime se consûuit à partir des dcûanges et de la navigation, 

phhomènes qui pour lui refléisient la cohérence de la Muléditerranée et dyoamisaient son histoire. Or, 

l'espace historique existe iî partir du moment où les biens cident, et où i'oa dbuvre les mémes 

biens partout dans l'espace géographique. Sur le plan archéologique, une démonstration de la 

&culation de biem se distuigue de la .provenance multiple d'objets retmuvb sur un seul site. II 

est impossible de dire, par exemple, que les provenances centre-méditerranhes du materiel sur le 

navire génois Lo Lornellina, cuuk iî Vilefianche-sur-Mer en 15 16, révblent l'existence d'un espace 

multipolaire. Au contraire, cet exemple de .provenance multiplo, dessine un rayonnement urbain 

comparable ih celui que décrivent les archives notariales de Gened2' Une démonstration de la 

airculation de biensa nécessite une approche qui pemet d'isoler des indices appartenant à plusieurs 

moments cians la vie d'un objet a d'associer ces indices I des l i e u  géographiques diffhts.  Pour 

ce, il faut comprendre la cbaim technique dont l'objet archéologique est issu,'" et dans laquelle se 

tmuvent entrelacées les notions de techniques, de temps et d'espace. 

Dans ce chapitre, l'analyse des barriques de Red Bay pemet de dessiner l'itinéraire de ces 

objets en Les pirçaot, iî quatre instants daos la chaïne technique de tomellerie baleinikre, à des lieux 

différents A travers l'Atlantique septentrional. Cette corrélation de lieux et de moments constitue le 

cadre spsiial a temporel de ootre M e .  Remiéremeaf l'analyse anatomique du bois met de situer 

l'origine des douves en chêne en Haute Bretagne, dans Ia v a k  de la Loire ou, peut-être, de la 



Vilaine. Deuxièmement, l'énide de la jauge, ou *conteaaace~, des lùts porte a conclure que ces objets 

&aient ooostnllts âans la juridiction de Bordeaux Troisièmement, i'identifïcation du système de 

mesures linéaires encodé dans l'architecture de l'épave rWle que les barriques &aient chargées daas 

un navire bisaien. Ennii, le lieu du nauhge B R d  Bay identifie lo station baleinière de Buitres 

comme le heu de I'mtomaison de l'huile, complétant ainsi l'espace-temps technique propre à nos 

barriques. 

2.1. En Bretagne par I'arcbéodcndroehroaologic 

Depuis ddjh une vingtaine d'années, des archéologues etudient les cmes de croissance présents dans 

l'objet en bois a6n d'en conanitre la provenance géographique et la datation absolue. 11 stagit de la 

dendrochronologie, étude capable de foumir l'am& civile correspondant à chaque ceme de 

croissance C O L I S ~ ~ V ~  dans un fragment de bois par une comparaison avec des référentiels dont 

l'applicabiiité est Iunitée à des rdgioas prkises. Quatre douves de la collection de Red Bay out été 

analys& par cette méthoâe, ce qui a &bli la date de l'abattage des arbres parents entre 1 535 et 1 563 

et localisé la provenance du bois dans le sud-est de la Bretague. 

La meihode, utilisée surtout pour le chêne, s'appuie sur le fait que la croissance de l'arbre, qui 

se traduit en cemes annuels plus ou moins larges, varie selon les conditions météorologiques de 

l'année. Ces conditions ont bien sûr aussi une spCaficitC géographique. A partir d'environ 30 A 50 

ans, la séquence des largeurs de ceme acquiert une unicite qui est ih la fois gtbgniphiqw et 

chmwlogique et qui exisn, P i'htérieur des limites statistiquement cornues, daiis chaque arbre d'une 

même cdgion ciimatique. L'&de procede par la constnaion de référentiels contrôlés 

gbgraphiquement et chmlogiquement, qui servent data d'autres p i h s  de bois archéologique 

provenant de la même rdgiodP 



Alors que ce principe s'applique h toute espèce d'arbre dont la croissance annuelie est 

fonction des coaditions chutiques de l'année, le chêne européen (Quercur robur) est privilégit5 par 

les recherches archéologiques en raison de son importarice historique comme bois d'œuvre.'24 

L'aspect thbrique de ces recherches a deux volets: le dbveloppement de protocoles statistiques pou 

comparer des séquences issues d'arbres dH&ents et la construction de réf&entiels r&ionaux. A 

l'origine, les protocoles de comparaison servaient à comtcuk des séquences plus longues que la vie 

d'un seul arbre, en faisant chevaucher les séquertces de plusieurs arbres et ainsi remonter 

progressivement dans le temps. hi, depuis les années 1970, on a vu la coastruction d'une 

quarantaine de reférentiels rkgionaux en Europe occidentale, dont la mjorite se termine au Moyen 

Âge et les plus vénérables, en Memagne a en Irlande, remontent à plus de 5 000 ans. A l'heure 

actuelle toutefois, d'importantes lacunes géographiques séparent les séquences régionales de 

réféteace, surtout au sud de la Loire et des Alpes. 

Les protocoles servent aussi contrdler des cornparaisoas entre la séquence issue d'objets 

archéologiques, doat la provenaace et la datation sont iacomues, et des séquences référeatielks. Une 

séquence astatiomelie est constituée h partir d'objets cornponant un nombre sufnsant de canes et 

dont les séquences corncident (sauf, bien entendu, dans les dates initiales a hales). Cette séquence 

est cornparée! statistiquement, B l'aide de logiciels informatiques, avec les reférentiels pour plusieurs 

rtigions. Or, pour dater le bois dont l'origine n'est pes co~ue ,  comw c'est souvent le cas pour une 

épave, il s'agit de répéter la comparaison jusqu'h ce qu'une corrklation soit degagée. Advenant une 

corrélation statistique, une vérification se fiait visueliement en faisant glisser un graphique du 

référentiel le long de celui de la sbpueace statiomeile. en cherchant la position ii laquelle les deux 

comspondc~lt. 

F. Guibal, spéaahte de la dendnn:hronologie des sites d'épave, a constitué deux séquences 

pour le site de Red Bay, lime rl partir des douves, l'autre des bordages de la ~areiie. '~~ Les douves et 

mF-hibd,q.&. h * r r d g d a r v a a o m s p o i d a ~ ~ o d c d c  147a~hdaYcdesborbgaoamc 152 
années. La quun douves provenaient de brm'ques 14M29 (douve 20). lm12 (21), 14N28 (3 1) et MN23 (27). 



bordages &aient choisies parmi les exemplaires contenant un nombre dev6 de cemes. Guibd a 

constat6 qu'aucune relatiun n'existe entre les deux séquences, ce qui indique que les douves e< les 

bordages proviennent d'endroits relativement doignés l'un de l'autre.126 D'ailleurs, la sdquence 

construite ib partir des bordages n'a pu être synchroniske avec aucun référentiel et eile danetire 

toujours non datée et sans p t~venance~ '~  En revanche, la séquence issue des douves p r h t e  une 

conllation avec plusieurs référeatiels du territoire fiançais (figure 2.1), comme i'explique Guibai: 

Cinq douves de basiques, toutes obtenues ii l'issue d'un débitage radial [...] d'une bille 
de chêne, ont été d y d e s .  Les chronologies moyennes représentatives de quatre 
douves, m.isemblablawnt issues d'arbres différents, ont dtk synchroniseeS et incluses 
dans une chroaologie stationnelie longue de cent quarante-cinq ann W... [La] 
chronologie des douves couvre la pértode allant de 1382 h 1529 [sic]. Cette position 
[...] est dégagée, aussi bien par les tests statistiques que par la comparaison visuelle 
des courbes, Ms-à-vis des chroaologies: Val de Loire; Brittany 3; Suisse Neuchâtel; 
Est de la Fmce; Bourgogne 29; Fmche-Comt6 43.1U 

La date haie  de 1529 n'indique pas encore l'année d'abaîtage des arbres car les demiers cernes, 

situés immédiatement sous I'ecOrce et qui servent I la transmission de la sève, étaient absents dam 

les douves. Appel6 aubier, ce bois vulnérable aux ravages de bactéries et d'autres organismes a été 

enlevb ddibhhnent, près de la limite entrie l'aubier et le duramen. Guibal a donc ajoute le nombre 

moyen de canes d'aubier trouvé dans des chênes adultes en Bretagne (20 + 14 ans), en fixant la date 

d'abattage entre 1535 et 1563 (1549 * 14 ans). 

Ensuite, pour mieux preciker l'origine géographique des douves, Guibal a comparé le degré 

de co~4lation (quantifie comme la avaleur Wm) entre les douves et plusieurs n2férentiels régionaux 

'=%a- 
. - 

on de cd!e chn,mIo@t dg douves avec ia chrodogk moyenne da pWca ~chitaairPes a 
ensuite été recherchée afin de dater la chronologie [des planches] de l'épave. Aucune position concordante . . ~ a ~ b n & r a m a e a d s c a i r b e n ' a â a a ; i b k . a q u i ~ a a e p u C M a u n e d i f f i r r n c c  
dans l'origine gCognphique dcr c h n i a  utilisQ pour l'architcctwe du navire de Red Bay et ceux employés pour la 
rCÎLisitioa dcs douves.* F. G u i i  ibid., p. 19. 

"4AsyirbmPsriuia 
- .  

& cette dmmbgY moyciuir da pka architectmks avec les chmndogja de r i f ë r r a a  
a d t c  été tentée afin de &r de @on rbsolue 18 chronologie de i'épive. L a  réf&cnca utilisées couvrent le 
Qmir -que nuvot: B-; V J  & toi=- Bourgope 29; FmcbeXomtt 43; Belgique Mauc; Suisse 
NarcMtei. Aucune position statistiquement signiftcative et répliquée air piuskurs chronologies de réf-ce n'a étt 
a cc jour &gag&.* F- G u i i  i ba .  p. 4. 

'"F. G u i i l  ibtd, p. 15. 



dans un axe alîant des Alpes à la Bretagne. Constatant que la avaleur WB augmentait en allant de l'Est 

à l'ouest et culmiriait avec Ie référentiel ~Brittany 3. constitué de trois séquences des départements 

C6tes-d'Armor, IUest-Vilaine et Pays de la Loue, il en a conclu que les douves proviennent de la 

vallée de la Loire ou de la Vilaine, ea ~retagoe.'" 

La provenance des douves de Red Bay en HauteBretagne représeate une dom& inédite et 

aucuae étude historique ne semble conhuer que cette ciMe ait exporté du marain au XVT siècle. J. 

Tanguy par exemple, dans son étude sur le port de Nantes au XW sikcle, a seulement pu établir que 

Nantes recevait du marain de la vallée de la Loire, notamment d'Anjou; les exportations ne srnt pas 

mentionnées ;l cette A partir de 1697 par contre, les archiva de la douane de Bordeaux 

révblent un commerce de merrain de plusieurs ports du Sud de la Bretagne en direction de la ville 

girondine.13' il semble donc que la péninsule armoricaine etait me région exportatrice de mmain bien 

avant que les p r e m j h  sources accbivistiqu*, en témoignent et que ce commerce contribuait ii la 

comtniction de l'espace des barriques de Red Bay. 

22, A Bordeaux, par la métrologie historique 

Le comtat historique que la acontename des fùts varie selon les d e s  et les régions nous a conduit 

B explorer cet aspect de aos barriques dans le but d'identifier leur lieu de fabricatioa. Ainsi nous avons 

localisé leur fabrication A Bordeaux et nous am*vons même à différencier la jauge employke par les 

" .Au vu da vaiaus Wdevéu  dégagtes vi+a-vis dm cbmnologies Fontemuh, Pays dc Ia Loire, Val de Loire 
et Bretagne et du gradient négatif pris par les vdcun W d o n  un transect ( k d E s t ,  une locllisation géographique 
da cbéaa iblisés pour le dibitge da daiM dim Pûuest de ia Fnaa scmùie r d@gerdisrscr* F. Guiôal, ibid. p. 15. 

le tiens i remercier Fréd&ic Guibrl rimi que Louise FiOion, du Centre d'études nordiques de l'Université 
~demt~vOgridCicompandrrIrponagéograp~&F~hiteprrM.OuibJ. 



fabricants bordelais de celle utiliske par les artisans guipiizcoans qui rebatirent certains fùts 

Si les contenances officieîles de fiitaiüe varient géographiquement, sur l'axe chronologique 

e k  font preuve d'me stabiiitt rigoureuse il travers de nombreux siècles. Depuis au moins le dernier 

quen du MI' siécle, l'art de jauger les futailes vinsires fit partie du corm~lerce et de Ia perception de 

taxes en ~urope."' Panni les premi&es lois on retrouve celles qui concernent les poids et les 

mesures doat, notamment, la contenance des principaux nits de commerce. Ainsi en 1225 le roi 

d'Angleterre promulgua que le fût dit le quarter de Londres soit la seule mesure de vin, de bière et de 

bl6 au royaume.'" En 1266, la valeur du quorter fut prdcisk par rapport aux autres poids, mesures 

et monnaies du royaume: 

Qu'un penny anglais appel6 un sterling, rond a sans ébréchure, pèsera trentedeux 
grains de ble pris du milieu de I'@i, et vingt grallis feront une once, et douze onces 
une livre, et huit livres feront un gaiion de vin, et huit gdions de vin feront un boisseau 
de Londres, ce qui est le buitihe d'un Quurter.'" 

Ce qwrter de Londres, qu'en était-il? Sa ~contenmce de 64 gallons, en prenant le gallon à 3.785 

litres, s'btablit a 24224 Litres. Quant iî son usage, on apprend dans une loi du X i V  siècle que ce fût 

servait au transport du vin d'Aquitaine (Gascogne) en Angleterre!" Le quarter, soit le quart bun 

tonneau, n'était nul autre que la barrique bordelaise, doat la capacitk coutumi*ke de 32 veltes (243.56 

'U U.  Stromer, Pack1 vnsi mein gesfecbt und w uhntwr (vers 1390; éd. L. K m ,  Som: ûeutscher 
P ~ ~ c n ,  L990), fo. 40r. qf L. Thorndykc, op. cit., et A Meskens, Wine gauging in late 16th- and &y 17th- 
amury Annu-, Historia Matkmtia, 2 1 (1994). pp. 12 1-147, 

ln Slrintes ut Lmgefiom M@m Carm io [lu end of tk reign of King Henry the Sixth, t. 1 (London: Baskctt, 
1 7691, p. 7 ( 1225): .Chw nrsac of Wine Ml & t k a g l ,  aa &dm, a maure of Ale, d one me- of 
C m  rlra is & wy, k Qaîarter of L o h ;  a n d m  brertliiit of M d  CIoth* Russu, and Haburjecrs, thsrr is to say, 
two Y d  within t l r  l&s; a d  it MI &e of Weights air it is of Meusurezm wae mesure de vin scn dam notre 
RoyPrni*nuwraancflak, ctrnenwsln&M(. soitkQwndc Londres; et unelargeurde dnp teint. denwet 
adcmacaie, s o i t d a a ~ ~ l e r ~ c c l u p o ~ s a w t c o m m c k r m c s u r e s . ]  

Us Ibid, p. 351 (an& 1381): I.. Et quant r naiO da dits mvdx vins de Gascoign, d90xye & d'Esprign a 
~ d e i m m a m t k R o * l m c p r I c r ~ a c r o i t [ p u e ] k ~ & m 4 1 1 0 ~ l t t i d v i n v ~ ~ k R o i ~  
avantdit, ..* 



litres) pour le commerce entre marchands est restée Uichangke jusqu'h la veille de la Révolution 

nan@3ecaise 

Ainsi la stabilite chronologique de la barrique bordelaise comme mesure &ait la coawpame 

d'une speaficité géographique qui etait maktenw par la ville m h e  pour des raisons  commerciale^.'^ 

A.-M. C o d a  a pu démontrer* dans le cas de Bordeaux, que la barrique de cette viUe wait 

d'instrument de concurrence contre les producteurs de vin des regions en~iroaiiantes.'~' La 

municipaia6 veiuait jalousement I'emploi de sa jauge, à la d'une marque de commerce. L'usage 

des mesures bordelaises ne dépassait donc pas la juridiction municipale ou tout au plus l'aire de 

dominance cornerciale des négoces de la ville. La stabilitd historique et la spécificité géographique 

de la jauge de Bordeaux permettent donc de caner le lieu de fabrication de nos barriques. 

Souvent, les statuts bordelais sur la jauge pren'sent seulement les dimensions extemes de la barrique 

dont il sutfisait, daas la pratique, de constater la coafonnite afin de s'assurer que la capacité tombait 

dans kart  autorisé. Ainsi on dvitait le jaugeage fonnel, procédure coûteuse nécessitant de retirer la 

bonde et de faire appel aux services d'un jaugeur asserment& Périodiquement toutefois, les édiles se 

penchaient sur la question plus fondamentale de la acontenamm précise de leur barrique. 

Cette question, étant dom& I'hportaace historique de la jauge de Bordeaux, a intéresse 

plusieurs historiens dont L A .  Brutails Y. Renouard et A.-M. C~cula'~' Leurs recherches tendent 

vers I'hypothése que la jauge bordelaise, telle qu'etabüe au XVIIr siocle, a ddjP étt astable depuis 

"Aiagk~~kbniiui~~o~di~pur~diiulckrilhdl~s~kfcrdonkquind 
b i i  Cf: M Molla! (1951), q. ci& parsinr. a 1. Ancgui Canion, .Los antiguos pesos y medidas g u i p t ~ ~ o ~ ,  
m VOS#WljQ C s a k m ~ ~ d e  Uislm-co* 24 (19%), pp. 59-79. 

I.A. B a  Rrckreks sr IYqwhdemx &s umienms meslltes & b Gi& (Bordeaux, 19 12); Y. 
Renomrd (1953,1956), aps. càt; A-M. Cocuir, op. ch. Cf: 1. Band (1%8), op. càt., pp. 225-228, sur la division 
dutoaaeruea2p ipeseta i4~u iX IPs i ide .  



plusieurs siécles. En prenant comme leur point de départ un rapport d'experts rendu au Parlement de 

Bord- en 1772 et e a t M  l'année suivante, ces recherches demontmit, par une analyse régressive, 

que la contenance de 1772 était irichaugée depuis le MIr siècle.'" Selon Renouard, ce rapport 

à'expats 6xe la barrique de 29 il 30 veltes ou en+ 100 pots #si elle est forte a environ 1 O8 pots 

si eue est de bois mince ou refaidua alors qu'une référence de 1612 donue une capacit6 de 106 

pots." Pour les périodes plus nnilb, l'hypothèse de stabilité s'étaye sur les textes fiscaux qui 

reitkrent le rapport de 1 :2:4 entre le to~eeu, la pipe et la barrique. Ainsi, en prenant le pot à 2,2648 

litres, les chercheurs concluent que la barrique restait astable, B i'iotérieur &un écart de 225 B 250 

litres.'41 

Nos recûerches oat permis d'apporter plusieurs précisions à cette hypothèse, particulièrement 

a la définition de la contenance. Nous avons identifié deux m8ts du Parlement, de 1585 et de t 595 

environ, qui fixent il 100 pots la capacitb minimale des baniqes entrant dans la ville du haut-pays, 

en conformit& avec 4'ancieme forme et gauge~.la Force est donc de constater que la astabilitb 

postulée par les chercheurs antérieurs est relative et nous avons donc eu recours ii l'mi3 de 1772 afin 

de comprendre cette relativite. Ce rapport à deux volets comporte un avis juridique, signé Dudon le 

28 aoilt, a une étude scientifique sur la capacitd du pot, de la velie et de la barrique, signée Larroque 

" ADG, M s  hi Parlement, 28 août 1772 (30 folios rnanuscfits) et 2 1 a d  1773 (2 folios imprimu). 

la Cité dans Y. Renouard (1 953. op. cit.). 

'" Sa cspWit Mwlle est de 228 titres. I. Taraiad, k lÎwe dr i'a iortneI/en'e (Paris: la Rwe a livres, 1976). p. 
101. 



le 24 août. il importe d'emblée de constater que ce rapport, selon le juriste hidon, ne touchait pas 

au commerce du vin au détail où la contenance de 100 pots a toujours été respectée: 

... tous ceux qui ont vendu du vin au detpil n'ont jamais exige du débitant que le 
produit de cent potdU 

En effet. le rapport répondait des cmtestatioas entre les vendeurs et les acheteurs des  via^!^ De 

ces contestations, ûudon fait comprendre qu'ü s'agissait d'un désaccord récurrent au moment de la 

vente du via *en p s ~  par le vendeur ou pmpridtaire qui le produisait et le mettait en bMques, 

l'acheteur ou &bitan! qui le commercialisait #au ddtaild45 Ces demiers pr6tendaieat que la loi 

obligeait les grossistes de vendre leur vin en barriques de 1 10 pots, ce qui aurait constitué, selon le 

juriste, une exigence ddoyale compte tenu du fait que la barrique de detail ne contenait que 100 pots: 

... queue perte pour un proprietaire qui doit vendn 40 tonneaux de vin au détail. que 
dix pots par Barnque? il perdroit le onzihe de sa Récolte, indépendament de la 
réaibution qu'il seroit oblige de donner au d4bitaot.l" 

II n'y avait donc pas une contenance, maies bien deux, dont l'une a 100 pots s'appliquait aux 

ventes au détail et l'autre, plus diev&, s'appliquait aux ventes de gros. Toutefois, la contenance de 

gros semble avoir étd mal cornue, et sujette à une erreur adont les juges n'ont pas et6 plus exempts 

que les partiesda Cette erreur &ait la croyance qu'ü e'staic dans le statut ou la coutume de 

Bordeaux, quelque texte qui fixait la contenance A 32 veltes, et que ces 32 veltes correspondaient ik 

Ibid., Sg fo. 

'"MG, Am0 du Parlamat, 28 a d t  1772, lm lo.: a... les difficultés qui se sont devm sur ia continence da 
Bmiques pndrn k COUS de Ir présane w*+ ont do& licu à des contestations entre Ies vendeus et lus acheteurs 
de? vins.... 

ln ibid.., 1- folio: a... ca difnaiha toujours RWsaanca ne pounoient qu'être inilniment -es et ar 
prcrple-s imdnir *urs vbw et atm annmerçunIs qui Ies uchètenb, a 9 fo. : a.. . on n'employait pas autre fois 
duBooué~q~e~doa~aw~amiincninpwl~luVmrlaphupric*iaprrlairqurlitt,aiara 
quiCUatdea in i ,aunp&r~on$~  semôknt~gcrgueronpr~arphrpdcpiicsuti~~.... Lauckteurseuxméma 
oatéték pnai*oiinspirrrcettepiécu<ioa ... * 



110 pots.Iq Cette croyance permettait aux ddbitants d'exiger la contenance de 110 pots aux 

grossistes, qui estimaient la barrique de gros A quelques pots de moias. D'après le juriste toutefois, 

ua tel texte Idgal n'existait pas: #on n'en trouvera point de type: nos statuts, notre coutume sont 

mu a.... OP apprend donc que la coafusion sur h contenance de gros provenait du kit que celle-ci 

était a<pnmée primitivement ei veltes, une ancienne mesure dont la conversion précise en pofs, l'unit6 

des débitants, éîait incertaine. 

Ainsi, dans la dewcih partie du rapport, la question de la valeur du pol. de la velte et de la 

barrique de 32 veltes &ait abord& par l'érudit Lanoque, agéometre* décrit forme #un citoyen aussi 

recommandable par son ze!e pour le bien public, que pour l'etendw de ses co~oissancesd" Son 

texte permet de suivre le déroulement de ses expériences ainsi que ses ddplacemeats lorsqu'il se 

rendait chez les nbgociants pour emprunter leurs mesures. Prenant d'abord les mesures de pot, il les 

pesait, les remplissait d'eau et les pesait encore. ï i  mesurait l'eau entrant dans chaque pot en pouces 

cubes, mesure du mi, en admettarit que le pied cube d'eau, aussi mesure du roi, pesait 70 livres de 

Bordeaux. Traduisons donc ses rdsdtaîs en valeurs métriques, à partir du pied du roi (32-48 cm) et 

du poids sp6cifique de b u :  la livre de Bordeaux pesait 0,4895 kg a le put contenait 2,2639 litres, 

h un millilitre près la valeur de 2,2648 litres acceptée 

La définition de la velte, elle, rbistait quelque peu au zék du géomètre. Parmi les mesures 

de velte qu'ü avait trouvées aux Chartrons, trois etaient réputées pou leur exactitude. Elles 

contenaient 15 livres d'eau chacune, plus, respectivement, 5% 6 et 6% oaces. Le géomènte déclarait 

donc que la velte de Bordeaux était identique au aseptier de Pari* de 15 livres 519 beau, mesure de 

 ord de aux.^^' En effet, selon J .43 .  Hoquet, la velte s'assimilait au setier parisien de 7.6 1 1 litres, 

rnesure-dtaloo d'une grande stabilitb et en usage du XIV sikle jusqu'h la ~~vo1ution.l~' Mais le 

lu Ibid., 2' b. Won la ~@&QCCS du géomètre, la mesules & p t  rendaient toujoun 4 livra 10 onces d'au. 

'* La désigaîion de citoyen a Bordeaux sous l'Ancien Régime était conférée entre autres aux &fats*. le corps 
d'oüicias ilus par a parmi Ir ammunuite dcs m a r c W .  

lso Cj: Y. Reaoupd q. cit. (1953). 

Irn J.£L Hoçqu~ La niiadogië Ilstorque (Paris: Rara uiiivariipirrs de Francc, 1995). pp. 73-74. La connision 
ck nosjam a m. J. T d  itnrmc qu'a 1844 la wek égaiait 7,45 litres i PUU et 7,617 litres à Cognac 
où Ir #buripua avait une capacité de 27 wltes (donc 205.7 litm). Selon Iuî, .ru XMT et au siècle en 



géométre revenait à la valeur moyenne des trois mesures qu'il avait pesées, 15 livres 6 onces, et 

concluait que la bmique de 32 veltes @uivaîait h 106 pots 14/37 (240,9 

II est clair alors que la coutume distinguait deux contenances, l'une pour la vente de gros, 

l'autre ~XNK la vente au détail. La contenance de la banique de detail, de 29 30 veltes ou de 100 pots 

(226,5 litres), ne fût jamais contestée et la loi bordelaise en exigeait la conformité aux .faiseurs de 

bamiqww dans ~'arribpays. '~  La M q u e  de gros contenait 32 veltes, la même contenance dom& 

par la loi anglaise du MU' siècle. Cette diffdrence emre les barriques de détail et de gros, et la 

tolérance entre 106 et 110 pots qui semble avoir existe entre marchands, expliquent donc les 

rtférences divergentes sur la capacitt! de la banique bordelaise. Le pilote normand Antoine de 

Con£îans constatait, au déôut du MC sikle, que la coutume des marchands ponantais avait toujours 

kt6 d'der au-del8 de leur seule obligation: 

Les gens qui vont et naviguent dans les mers meditarennes sont plus subtilz, au moins 
marchandent plus subtillement, que ceulx de la mer occeaile, car ilz marchandent tout 
a poix comme quintatdx, livres, jusques a une once ou demye, et par caratz, qui est 
le xxiiü" d'une choze. Ceulx de Ponnant marchandent a tonneaulx, a barilz et a 
mesures a vont fhchement a liberalement en besongne.'s' 

Le tableau 2.1 résume nos conclusions sur la capacite historique de la barrique bordelaise: 

Guyams la barriquo coidaiut 108- ou 30 wltes, asoit de 2 1 5 à 228 litre pouf le vin*. S. Taran& op. cil., pp. 
98-99 et 1 54. 

ln A 7,61 titra la wlte, ks 32 wltes auraient équivalu i 243.6 litres ou IO7.S pots (107,8 pots du géomérre). 

LY LI- & dkwi, jaugée a 101 pDa SB, Cuit appel& .use vnitsble burique forte et emore da ditte bamique 
que i'on a dit èm forta (ibid, lV fo.). Ca mesures: 1 - épaisseur des douves au bouge % lignes (22 mm) et 
dedûait pas un pcuœ (27 mm) aart le bouge et tes jabkr; 2 - I'épai~eeur du 6steui ou de la partit des douves en- 
dehon des fonds au pied du chanfiein 15 Iigncs (34 mm); 3 - épaisseur du fond au milieu 1 1 Lignes (25 mm) et près 
du c h h h  8% Lignes (19 mm); 4 - Longucw exteme dc Ir barrique 2 pieb 10 pouces 3 lignes (927 mm); 5 - 
cinonfaaice au bouge 6 pieds 8 pouces justo~ (216 mm); 6 - circonfërmct à chaque bout 6 pieds 1 bgne ( 1 95 mm); 
le t h a u  2 p x ~  2 lignu (59 mm); euh ,  4u d4uclla avoient été bien bîanchia & puicr âans tout i'intCI#v.* 

15' M. Monat du Jourdin a F. Cbiaaud-Tout& .Le L i m  des Fw'z & fa w i m  et mviiguiges &Antoine de 
Cod& v. 1516152b, in Acta& 107 CargriCs d & s  Socwtés snates, Brest, 1982 (Pais, 1984), pp. 944; 
p. 25. 



1 Tabltru 2.1. La crpacii4 bistoriquc de Ir barrique bordelaise 

1 1 1 en velies de 7.6 1 1 1 Litres en pols de 2,2648 titres 

I de 29 a 30 veftes 
(de 220,7 a 228.3 litres) 

I de gros I 106, 108 ou 110pors I 32 velfes 
(240,1,244,6 ou 249,l litres) (243,d litres) 

Sans etre la seule abamque en usage en Atlantique, celle de Bordeara se distinguait 

ldgèranait de son homologue de Baywne qui aurait eu me capacité de 246.7 litres vers 1 4 4 7 . ' ~ ~  La 

bamique de La Rochelle, elle, s'éloignait à peine de son homologue bordelaise, au point que la 

distinction h parta de dom& arcbéologiqws semble impossible."' En Bretagne. on mettait les 

sardines et les ttareags Is8 en abaniques. &environ la moitie de la taille des barriques bordelaisedY> 

L A  Bmiilq op. cit, p. E. Goyhaaçhq q. ci&, p. 135. Cf la jauges de Bayonne et de Bordeaux dans la vente 
par Martin de Burgaronnc de Biarritz de 25 barriques de poisson appelle thonyes bonne et marchand emhstee en 
borme f h a d h  gaqc & Barriie4uk ou B a y  & h prochaine pesche qu'il fcra Dieu aydant audit lieu de Biarrim, 
a IMa a Biarritz au mois & septembre suivant. ADG, 3E 2417, fo. l338v-13Wv (R. Brigot, 19 mars 1 565). Sa pèche 
tcrminéie, Burgaronne fit cmstruke un navire, 3E 5403, fo. 85%-v (ibid., 18 dicembtt 1565). 

ln I. Taramwd, op. ci&. p. 101,8~~0rde à la bayo-se 270 ütres, a h rochelaise 225 litres et a la bordelsix 220 
à 225 lias. R Btimq rCkm#l& laniplMe (Paris: I.-B. Wire, 1948). p. 123, donne 270 Lims, 226 litres a 225 
litrts. 

'"CJ ADG, 3E 24 17, fo. 1 O72v-lO73r (R Brigot, 3 1 janvier 1565). 1a vente de deia h l :  dr h e m  plain. 



La barrique bordclabc et le commerce d'buik de baleine d a  Basque 

Laquelle des twrrigues, celle des grossistes ou celle des detaillants, avait et6 aâoptk par les 

Guiphoam dans leur pèche P la baleine? Un grand nombre de références de Guipiucoa précisent 

la coat- d'me barrique d'huile de baleine au moment de sa vente. D m  la majorité des cas, la 

contenance &ait exprimée ai termes de poids, soit quotro quintales CU& bumca., soit a 4 0 0  librus 

de G u i p t k c ~ ,  indiquant selon les deux formules un poids identique de 196.8 kg d'huile.'" J.Cl. 

Hoquet a soutenu que ies huiles étaient pesées en raison de leur moindre poids spdcifique par rapport 

au vie il nom semble en revanche que I'oa pesait l'huile de baleine puce que son poids spéctfiquc 

variait selon sa qua lit^,'^' H. Dourstba au XW sikcle le domait ib 0,923 mais selon Hoquet, on 

estimait autrefois les huiles h 0.90.'~ En privilegiant le chitae de Doursther. tirC des pratiques de 

l'&poque, les 400 libras de GuipUrcm passeraient A 21 3.2 titres, toujours bien en-deçh des 100 pots 

(226,5 titres) de la barrique bordelaise.'" 

Dans les m h e s  wurces guipiizcoanes, nous retrouvons des réfhces indiquant que la jauge 

de Bordeaux était aussi couramment employée par les baleiniers, comme dans la vente en 1530 de 

#douze barriques de balayne, aussi b m e  et marchande, sans elles ne sans queuhe, ladite barrique 

de la gauje de ceste vile de ~ourdeaulxd." ûn retrouve aussi une plainte d@sée en 1553 par des 

marins guipiucoaris qui, sur le mour de Terreneuve, etaient dépouillés par des Français de 66 

la .quime p8uia chaque barrique a 4 û û  lines de Guipiuu>P.. La Iibm & Guipiizcm égalait a 0.4!?2 kg. P. 
de &lu& T d h  & Cmgwwidencorr de I&S Iczr Pesa y Me&& (d4 Guificm y !às principies &s extranjero 
mb&i ~ n i i b i a o . . . p 6 1 i ~ c n  l853(SaaSebtaiiii: Unpanrdc la Rovincia, 1917). tablau6. Lalibm 
ch Guipu#:m ressemblait donc à la 1iMe de Bordeaux de 0,490 kg. 

"' C'était k QI du gOUdtOLI âes L.ada, uqud la brulem ajoutaient volontien da piems. R Auâa et F. 
Thierry, Histoire dis proditics rès ine~~~ lari&lis ( A r a  hon: Graphita, 1 990). pp. 63-65. 

'O H Davaha, Dicti- unhnocl &sp& et nrsms amieas et d m 4  etmlumnt drs tables &s 
nwnmies& tous lespays (Brwceiles, 1840; Amstaâam: Mcridian, 1 %5), p- 399; cf. L. Ross (1 980, op.  ci^), p. 49. 

1.41. Hacq~q q. cit., pp. 73-74: -... L masse dumitrique du vin et & lhde rom di.Emtcs: l'buüe a 
un poids de 0-9, le vin de 0.99 soit 10% de plus. L a  tttailles de vin étaient p u  conséquent plus petites a 
QntanUaniacdadhllktmnppondc9h 10(~~)).~0iiliSSUtlenpponiUmcnguepuunpntiq~ea(c 
biis FAntiqriiti et qui 'Mviart du Moyen Age au MX' siècle: M e  était le pbs souvent pesée et comcrcidisCe au 
poids.. 

"kdam6eqiplçc4mkmaiiihcbiirdaatioa,~aiksnerrnrqwue. ADG, 3~9820, fb. 417(22 inrn 
1530). daS. Bildua, -LOS Vaa#ybpaariutmmddas(l517-1713)., in E. Ayeik. Cd. a S. Bulrhm, 

Ifsasua 3- Lm V k s m  en el rnr~co Atlrlntim Norte. Sigh  XM y XVU (Sui Wastian: ETOR, I988), p. 3 7. 



~bamques de graisse, sain de baleines, bondées et ouillées et de borne graisse nette et claire, de 

grandeur de la futaille & la jauge de ~ o r d e a u n ~ ' ~ ~  L'emptoi de cette tournure lors d'un litige refl&e 

l'autoritd de l'étalon bordelais dans le monde atlantique.'" Dans dewc actes, la jauge de Bordeaux était 

associée spédquement aux bamques du Son Juan. Les fhbes Ecbanïz, harponneurs à bord du S4n 

J' qui vendaient l'avance de l'huile du voyage de 1565, promettaient de la livrer en des barriques 

de la description suivante:'" 

... quatre bartiques de graisse et sain de Terreneuve, bornes et marchandes et ouillées 
et bien daborées de la mesure et contenance de Bordeaux ... 

.... sept barriques de graisse et huile de baleine, en bons mts de la grandeur ordinaire 
de la jauge et mesure de Bordeaux ... 

Nous avons I'imprrssioa que seule la jauge de Guipirzcoa avait cours dans les contextes 

juridiques, alors que âans les ports de m a ,  la jauge de Bordeaux côtoyait celie de Guipiucoa - au 

moins jusqu'au m*eu des années 1560.1. Carrida recense d'autres exemples de l'emploi en paraU&le 

d'étalons fiançais et espagnols dans ces ports.16" ii n'y avait donc pas uw seule jauge d'huile de 

baleine, mais deux: la b- de 400 libras de Guipdzcoa (2 13.2 litres). et la barrique bordelaise qui 

contenait soit 100 pots (226,s litres), soit 32 veltes (243,6 litres). 

la ARCh pkiiosavileq pemz ~ b c w  îawcdos, 1560-2 (4 j3*i 1553). cité duu S. hrkhm, ibid, p. 30, note 
23: -..M barricas de gmcp ~ r y n  & bnh?enm, tkpltQdCLT e reim- e de buen g m ~ a  linpia y cùua, de mm& 
r l c k a ~ ~ q u e s e k a z e e n b ~ & B u ~ . . *  

'" AHPG, UI, 1793. ïi>. 2Or (P. brhga,  M o .  20 avrü 1565), m . . - q w i m  brPmcm & grmir y q n  & 
f i e m w d h 4  &wms e niactrrrirres e m p h k h  e bien M:O~~C~~Ç~(WIQCIPS & Irr me&& rr boja & Bw&m ...*; AHPG, 

179i, b. 33r(P. IhirTiI&L, Orio, 2 mai 1565), ~..detebmfcas&gnmwecrzcyte&brrfIemr, enbtrcnaJfirvtrs 
&Igmnàw htwàïmb & & jm@ y me- & Bur&m.,. 



La upacit4 d u  barriqua de R d  Bay. Formule et m a u m  

L'anaîyse des barriques de Red Bay confirme l'emploi de k jauge de 100 pots, mais la même analyse 

indique que la barrique de 4 0  Iibras de GuipSzcoa avait, elle aussi, une place dans la cale du 

baleinier de Red Bey. En effet, pami les 1% barriques représentées à Red Bay, 41 étaient 

sufnsamment compl&es pour permettre de caiiirer leur capacitk. De ce nombre, nous avons ajaugb, 

25 dont cinq Ctaient ausi d b r é e s  par L. Ross et 14 autres par C. Bradley. Ce dernier a estime, en 

outre, la capacitb de 16 barriques remises P l'eau A Red Bay et que nous n'avons donc pas vws. La 

mébiode et les résultats de Ross étaient similaires aux n d m  mais les capacités obtewes par B d l e y  

relbvent d'une méthode abrbgée qui empêche leur intégration à nos analyses, et il faudra donc isoler 

les 16 capacités que nous n'avons pu recalcukr- 

Deux p ~ c i p e s  reglent le calcul de la capacité des baniques: le choix de fornule 

volumdtrique, et le choix des points auxquels les mesures de base sont prises. La formule 

volumétrique que nous avons utilisde est celle du double cône tronque, déjh utiisée par Ross en 1979 

pour calculer la capacité de cinq fÙtaillesesl" Elle est bas& sur la formuie volumttrique d'une colonne, 

H n 3, dans laquelle H est la hauteur et r le rayon. Toutefois. pour une fiitailie dont le rayon est plus 

grand au bouge (r , )  qu'aux fonds (r,), l'obtention de 3 s'aven plus complexe, comme le montre la 

formule du double cône tronqué: 

Cette methode laborieuse pour a n i v a  à l'équivalent de r, par rapport à la simple adoption de la 

moyenne des rayons r, et r,, s'explique par le résultat suivant qu'elle apporte: plus les valeurs r, et r, 

présentent un écart blevC, plus le rCsultps est supérieur B la moyenue de ces valem (figure 2.2). 

Daru l'appticahim de cate formule ara objeâs archéologiques, les valeurs H, r, et r, se 

rapportent aux pomts refletaot la véritabie s u r f e  interne des barriques. Pour obtenir la valeur H, la 

mesure de base a Ctt I ' i n t d e  entre la deux a j a b b ,  ou Ouures recevant les fonds ii chaque 



extrémité de la hitaille- Ensuite, nous en avons enlevd I cm, pour deux raisons. Premièrement. 

l'intervalle a W mesuré ea ligne droite puisque les douves, disloquées pendaot quatre siécles, avaient 

retrouve la droiture naturelle des fibres du bois, dors qu'i l'origine les parois de la tirtaille étaient 

bombées. La CO& donnée aux douves aurait eu I'effkt de rapprocher les jables de presque 3 mmt7* 

Deuxiémement le jable ne correspond pas B la d a c e  interne du fond car le pourtour des fonds #ait 

c i m f k h é  a h  de l'insérer daru le jable et, de ce fit,  la parot interne de chaque fond projetait environ 

4 mm du jable vers l'mtérieur de la barrique. 

Pour obteair la valeur r, représentant le rayon interne le plus petit, les diamétres des deux 

fonds servaient de mesures de départ. Nous avons retenu les diamètres pris dans le sens des obres du 

bois, où la distorsion associi au bois gorge d'eau est & peu près imperceptibIe.17' Puis, ayant caicuk 

le diametre moyen des deux fonds, nous en avons enlev6 1 cm pour tenir compte de l'insertion de 

I'wète du fond dans le jable. Ce diam* interne a p d u i t  ensuite le rayon r, . 

Pour obtenir la valeur r, ou le rayon au bouge, nous avons d'abord mesuré la largeur de 

chaque douve subsistante I ses extrémités et à son d e u  et, ii partir du total de ces mesures 

respectives, &me le rapport entre le rayon au bouge et le rayon aux fo~ds.''~ Ce rapport, dans l'ordre 

de 1,12, était multiplid par le rayon au fou& ddjA obtenu, pour arriver au rayon au bouge. 

'"~nnioycm+ k d i m é m d c s ~ u c u r t r c c o n e s p o ~ a  1.1û9foislediamiaeauxextrémités. Donc, sur 
une distance typique de 77.9 cm &@le jable ai @te droite, l'arc de h douve deviait de 2.88 cm de la Iipe droite. 

Ln Ce problème scmbk avoir pu préoccupé les davr premiers analystes de la fmi11e de R d  Bay. L. Ross 
remarquait que la fonds, dors gorgb d'au, aMimt une forme ovale, ayant une dimension plus importante dans le 
rem tMMnrl ux fibres du bois, n x dairabit si cela indiquait 9 ~(UEious dcsiga cnad by the coopcr to 
~ f ~ t b e ~ o f w o o d t o c o ~ a c r o s s  itsgraim(L. Ross, 1980, op. ci& pp. 112-113). C. Bndky 
megbmit simplement k .diimtm moyaw (mruge d ! i . î ë r )  pour la majorité des fonds (1 983, ap. cil.. p. 3). 

Nos memu, prises sur k bois séché, rivilait une nette riduction de la dimension transversaic aux fibm du 
bois parrapport aratmcsunr&Ror,adeBndly. L e ~ m o y a n d c 6 0 , l  c m p 3 2 f o n d s a ~ a i s i e ~ e a  
CtC~i57,4f iarpérséchagee Parcontre, lamesuresdriulesmsdesfibres, avmaapmséchage, ont donné 
u i a a b a e m l e ~ c ~ & 5 8 , 6 ~ U ~ a c l ~ ~ d a m a a u a a v r m a a ~ & * c ~ e ~ k ~ d a  
fibres a iié rnuurabk sur une diamcc plus loupe, î'intavJle enm la jables étant d'environ O, 1 cm sur 78 cn. 

Ln~moyenncdcœrapports'étaûiiti 1.1097, ~ f e a l d a 6 t é 6 i i p a i r c b a q u c ~ q u e -  L a v J a u s  
individucitu vont de 1,087 i 1,163 (am 1,094 a 1,138 dana 8ü!! des ma). 



Par cette methode, nous avons calcul6 la capacitd moyenne des 25 barriques à 223,6 litres, 

mais les valeurs hcîividuelles s'Ment air un écart important: de 205,s & 236.6 titres (tableau 2.3 et 

figure 2.3). 

Nous avons eiisuite tenté de comprendre les valeurs obtenues par C. Bradley pour les 16 

futaüles remises h l'eau dans l'espoir d'klargir notre base de données. Au lieu d'emprunter la methode 

relativement laborieuse que nous avons préconide, Bradley calculait les volumes simplement à partir 

de I'iiitavalle entre les jables (H) et du rayon moyen. des deux fonds (r)? hnn de comprendre les 

enjeux liés à la compsriison de ses résultats avec les ndm, nous avons conftontd les données de 

Bradley aux ndtres pour les 14 barriques conservées. D'après Bradley, la capacité moyenne de ce 

groupe de 14 est de 221 J litres, alors que wu9 obtenons 224,s titres. de 1,5% plus élevée. Cette 

similitude camouile toutefois la grande asymdaie des capacités individuelles, celles de Bradley dant 

jusqu'à 1 O,7 iitres audela et 1 5,2 litres ende# des ndtres (tableau 2.2). Le facteur detnmioant de 

cette aspetrie est la tadie du food: plus le fond de la barrique est grand, plus la capacite obtenue par 

Bradley est dev& par rapport & la ndin, et inversement. Les to~e&iers savaient visiblement 

contrecaner l'effkt d'un bouge légèrement trop large ou trop petit en dotant les fonds d'un diam&tre 

inversement exagéré. Cene ouance, cap& par notre médiode, échappe B celle que privilégie Bradley. 

En outre? fa méibode de Bradley a l'effet d'augmenter les capacités dkjà fortes et de diminuer celles 

qui sont ddjà faibles. Un écart de 4 1 -5 titres sépare la plus grande capacitd de la plus pente, alon que 

selon notre mmétbode, l'écart n'est que 30,9 litres, donc 25% de moins. 

C'est donc avec réseme que nous utilisons les capacités obtenues par Bradley pour les 16 

barriques remises A l'eau. EUes apparaissent dans le tableau 2.3 et dans la figure 2.3, mais separées 

des ndtres. Nous les avons idilisCes pour confirmer deux tendances qui se dégagent de nos données: 

la capacite moyenne de l'ensemble des barriques et la division des capacités individuelles en deux 



Tableau 2.2. Andyse de I. m&thoâe dmpi i f i  de C. Bradley 

Les prmiircs ccifomes montrent tes capacités obtmues par C. Bradley selon sa méthode simplitiée basée sur la 
formule du cyIinrb.9 et Ies capscitis obttllucs par nous pour les mêmes barriques seton la formule du double côte 
truqué. Une fois l'erreur dans les capacités obtenues par C. Bradley est organisée dans une progression (colonne 
4), un rapport se dégage avec le diamètre réel des fonds (usIomes 7 et 8): pius les fonds sont grands plus la 
mithode de C. B t d y  exagbt la Aucun rapport ne se dégage d'une comparaison entre l'erreur et la 
distance réelle entre tes jablcs (colonnes 5 et 6). 

I 2 3 
Barrique B.L. C.B. 

(litres) (titres) 
14MSO 230,6 215,4 
l m 2 6  323,s 211.8 
1 4M25 212-1 204.3 
l a 2 3  223.0 214.7 
14M16 216,9 2W,7 
18N35 23 1,4 225.4 
1 SN34 217,3 2130 
l m 1 5  236,6 232.0 
16M14 228.0 224.8 
18N33 225.5 225.7 
14M.29 221.8 222.8 
14N28 217,l 222,4 
lm18 23 1,4 t37,6 
16M17 228,1 238,8 
Moyennes: 2243 2214 

4 
erreur de C.B. 
(ha) 
- 15.2 
- 11.7 
- 7.8 
- 8.3 
- 7.2 
- 6,O 
- 5.3 
- 4,6 
3,2 

+ 0-2 
+ 1,O 
+ 5,3 
+ 6.2 
+ 10.7 
- 3 3  

7 
fonds 
(cm) 
59,O 
59.0 
58.7 
59.7 
58-8 
59.9 
58,9 
61.0 
60.6 
6 1,2 
59.7 
60,8 
62.0 
62.0 
6O,l 

8 
écart type 
(cm) 
- 1,l - 1 .1  
- 1,4 
- 0,4 
- 1.3 - 0,2 
- f12 
+ 0-9 
+ 0.5 
+ 1 . 1  
- 0,4 - 0,7 
+ 1,9 
+ 1.9 

Colannu: 
1. = numéro de bamque 
2. = capacité selon B. Loewm (fomule du double &ne tronqué) 
3. = capacité selon C. Bradley (formule du cylindre) 
4. = erreur de la capacité selon C. Bradley (litres) 
5. = distance entre jables selon C. Bradley 
6. = écart type de la distance m e  les jables, basé sur une distance moyenne de 78,O cm 
7. = diamètre des fonds selon C. Bradley 

Les barriques de Red Bay et h jauge de Bordmur 

Nos conciusi011s sur la jauge des bamques de Red Bay font rbférence au tableau 2.3 et ii la figure 2.3 

qui montrent nos capacités et ceUes de C. B d q .  Quant zi ces demiàes, nous montrons d'aborâ les 

vaieucs calculées par Bradley et ensuite, les mêmes valeurs après avoir étC normalisées afin de faciliter 

leur compamison avec ms apntts. Cette MHmalisatjon compoite deux ajustements apportés 1 

chacune des valeurs de Braûley. Nous avons premièremt augment6 chacune de ces valeurs de 1.5% 



(3,3 litres en moyenne), afin de les centrer sur une moyenne de 223,3 litres, identique A la nôtre. 

Deurriémanent, nous avom report6 chaque nouvelle valeur vas  leur moyenne par un hcteur de 25% 

afin de réduire l'écart entre la plus grande et la plus petite; ce nouvel écart est dooc identique & celui 

qui caractérise nos capités. Ces ajustements permettent une comparaison visueUe ds I'easemble des 

valeurs de Bradley a des ndiies, saris toutefois comga les valeurs individuelles calculées par 

Bradlq. Ainsi, 00 voit que Wh des capacités se repartissent en deux groupes principaux: 56% se 

groupent autour de la valeur de 100 pots (226,5 titres) et 24% prés de la valeur de 400 libras (2 132 

litres). La grande raajontt d@iuse la barre de 400 libms (W pots). Cette distribution nous amine ih 

conclure que deux tiers des barriques conespondent A la jauge de Bordeaux et un tiers il la jauge de 

Guipiizcoa 

Une deuxième analyse explique l'existence de deux jauges au sein d'une mème cargaisoo. 

Dans notre groupe de 25 barriques, celles ayant une capacitt! de moins de 100 pots avaient été 

rdparées en écourtant les douves par rapport B la longueur des douves dans les barriques de plus de 

LOO pots. Le tableau 2.3 montre la classification des barriques dans les categories d'ktat me& 

.répar& ou mhhti~ Les critères qui ont amené A détecter un ffit ~rcparé. ou areb& incluent k 

raccourcissement des douves à la suite de la hcture d'une extrémitd; la présence de marques de 

propriete indiquant plusieurs cycles d'usage; et la présence d'un #trait d'assemblage. aidant A 

retrouver l'ordre des douves i la suite de leur démontage. (Ces indices sont discutés plus loin.) Les 

barriques que nous avons considérées en état * a d  ne préseatent aucun indice de réfection majeure. 

La division entre les barriques réparées et les banîques neuves se situe au seuil de 100 pots, 

ou 226'5 litres. La jauge pour les bamques neuves etait donc la bordelaise, alors que d m t  leur 

carrière deas k commerce d'huile de baleine, la capan*tk diminuait A la suite des inéviiables 

réparations. Toutefois, pour ces dernières, la jauge de Guipiucoa était maintenue. Cette lecture est 

appuyée par la dendroçhronolo@e, qui m i e  que les barriques des deux jauges, les neuves et les 

vieilles, provenaient de h Bretagne. La distinction des jauges de Bordeaux et de Guipihcoa, a l em 

emplois respcctiÊp pour la fihication a la rcpaahicm, coanmie que les barriques de R d  Bay étaient 

construites il Bordeaux, 



Tabkau 2.3: Capacith ct indices de wieillissement* 

1. Capa&& et descriptions de 25 birriqucr (cap moy. 223,6 litres) 

~~ c8p8& 
la7 205,s 
14N26 205.7 
14M7 209,2 
14M25 212J 
14M5 215,2 
14M16 2 16,9 
14N28* 217,l 
18N34 217,3 
14M29* 221.8 
14N1S8 222.5 
16N23 223 ,O 
lm26 223.5 
1 SN33 225,s 
100 p& = 226.5 lit= 
12N20 227,6 
16M14 228,O 
16M17 (hêtre) 228,) 
1 4M9 228.6 
16N17 230.5 
14M20 23 0,6 
f 4M30 23 1.1 
16N 18 23 t ,4 
MN35 (hêtre) 23 t,4 
ION8 (hètre) 234.2 
ION3 ( h h )  235.9 
16N1S1* 236.6 

éw 
rebâti 
rebâti 
réparé 
rebâti 
rebâti 
rebâti 
reb& 
*p 
rebab 
rebàti 
rebâti 
rebâti 
réparé 

neuf 
rebâti 
neuf 
réparé 
neuf 
neuf 
reùâti 
neuf 
neuf 
neuf 
neuf 
ncuf 

Trait 
brisé 
ksi 
continu 
conbau 
brisé 
brisi - 
- 
- 
brisé 
brisé 
brisé 
O 

continu 
O 

- 
continu 
O - 
continu - 
- 
- 
- 

2. CaprdtQ et dcseripthas d'après C. Bradley (cap, moy. 220,O litres) 
16N24 194,s us6 - O 
1 6N9 209,8 usé - O 
16L4 210.7 rebàti brisé 4 
14N27 2 12.4 rebâti - 3 
1 6N2 1 2 1x6 rebâti - 4 
14N26 213,s usé continu O 
16N7 22 1.2 rebâti brisé O 
I4N25 221,8 rebàti ksi 2 
14L14 222,6 reûiti brisé plus. 
100 - 3.6 lim 222.9 litnr 

7 
1s 
7 
3 
2 1 (2 en hêtre) 
7 ou 8 
3 a 5  
1 ou 2 
6 
2 
7 ou 8 
1 3 (2 en hêtre) 
1 (1 en hêtre) 

O 
3 
O 
5 
O 
4 
3 
2 ou 3 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
6 (2  en h h )  
4 (2 en hêtre) 
4 (1 en hêtre) 
O 
6 (en hètre) 
O 
piusieun 

1 6 ~ 7  224,1 répare - 1 @&e) 1 
16N25 224,9 réparé continu O 3 
14N29 225,5 neuf O O 1 
16N12 229,s réparé brisé 1 1 
16M12 (bitre) 229,7 neuf - 0 3 
16N14 230,s neuf - O 1 
16M10 236,O rebâti continu plus. 3 

= douve originefie de la barrique, datde par dendrochrowlogie 

Trous 
nbouchb 

27 
13 
13 
17 
8 
16 
21 
7 
51 
17 
2 1 
22 
8 

20 
16 
20 
35 
21 
3 1 
19 
22 

7 
2 
3 
7 

oui 
oui 
oui 
oui 

1 fond 
non 

Ooui 
oui 
oui 

Ooui 
non 
oui 
oui 
non 
oui 
oui 

*. = douve ori$nelle de la barri&, analy& par dencûoclrronologie mais non datée 



La division en deux groupes interd@emdants jette aussi une IumiQe sut une stratégie des 

armateurs baleiniers. Pour chaque banique a v i e i l l o  qui sombrait sous l'étalon officiel il y avait une 

#neuve. de plus grande capacité pour conserver une moyenne de 100 pots pour l'easemble des 

barriques. Dam la mesure où ce groupe de barriques est typique d'une cargaison mt&aîe, il témoigne 

de la stratégie des armateurs qui coordonnaient l'achat de futailie neuve avec le maintien en service 

de k Fuiaiue vieülissante, tout en respectant me contenance moyeane r6glementaire. 

2.3. En B i i y e ,  beruü de I'tpavc de Red Bay 

L'étude archéologique du site de Red Bay permet enfin d'identifier un troisidme escale dans 

l'itinéraire des barriques. En effet, il est possihle de demontrer que le navire, dont les vestiges 

anùitecturaw forment le contexte in situ des barriques. etait construit sur la côte de la Biscaye. Cette 

donnée, conjuguée avec ws connaissaaces sur la pratique d'amer les baleiniers biscakns au XW 

siècle, c o h e  que les barriques furent exp8diées en Biscaye après leur hbrication ii Bordeaux, et 

avant leur voyage au Labrador. 

Lorsqu'on tente de cemer la provenance géographique dune épave partir des seuls vestiges 

archéologiques, oo fait appel notainment il la deodrochronologie. Dans ce cas toutefois, les anaiyses 

par F. Guibai ont seulement p établir que l'origine du bois prtilevé des bordages en chêne était 

quelque part au sud de Ir Loire.'" L'm a fait appel aussi aux typologies formelles d'épaves du XVF 

siècle mais, 18 encore, nos cooDaisspaces actuelles permettent seulement d'identifier un style i- 

atlantique.17s En revanche, me aoaiyse qui exploite le caractère régional des mesures historiques 

réussit ii d w  l'origine biscaïenne du naWe il pactir du système de mesiires e n d t  daPs ses 

vestiges. 

" F. G u i i  cp. ci&, p. 4: .Les Rtirenar utiüséu couvrent le do& giographique suivant: Bmrlpr Val de 
Loire, Bourgogne 29, Franche-Comté 43, Belgique Meuse, Suisse Neuchatd-• 

1 n T b . 0 t t t @ 4 k ~ ~ c h . . * ,  in1.B. Amdd,aL, U~nwterAr~ivreoltqphm:e~ngsfion,th 
SbcjeryJoy H i s t w f d  Alrhedqgy Cmjkrence, Baltimore, 1989, pp. l ûû- 103. 



Les recherches de LP. Proulx ont rev& que le système de mesure utilise par les 

ammcteias du navire biscafens était propre une région extrêmeme~~t restreinte: i'orée maritime des 

provinces basques de la Vizcaya, du Guipiizcoa et du ~abourd.'" Le système &tait basé sur une 

mesure linéaire de 57,46 cm dite le codo de ribem, ou eoudée de r i v i e  daas le parter des 

corpinteros de ifbera biscaïens. Le codo des charpentiers de rivière nté?ait pourtirnt pas la seule 

mesure de ce nom en GuipuZcoa U y avait parfois confusion avec le codo de Custillo de 55,7 1 cm, 

une mesure répandue en Espagne qui stiot@mit aux systèmes européens basés sur la toise de 1,949 

mètre et la varo. ou verge, de 0,836 mètre. Chaque codo se divisait en deux pies (pieds), et chaque 

pie en 12 pulgadaî ou 16 dedos (pouces, doigts). On considérait que le codo de ribem équivalait ii 

33/32 du codo de CastiiIa'" et lcs cbarpentim, pour expliquer leur codo aux profimes, le disaient 

aiusi: deux pieds dont trois font la vara de Castille plus un doigt mis de travers.. 178 

Alors que J.-P. Roubr a pu démontrer que les principaux utiiisateurs du corlo de r i b m  étaient 

des charpentiers de navire,lR nos recherches revélent que cette mesure prévalait aussi dans la 

fômterie navale.'" Pour la seconde moitic du XW sikfe, les références au codo de ribem abondent 

dans les archives relatives la cdte basque, confirmant I'usage de cette mesure par tous les métiers 

L P .  Proulx, .Essai sur la jauge des M n r a  basques au X W  siéclo, in L ' m n ~ w e  -n'm. riinc. go@ & 
Gatscqpe u T e m - N m ,  Actes du 1 18' congrés national a m u i  des socidtés historiques et scientifiques. Pau, octobre 
1993 (Paris: Éditions du CTHS, 1995). pp. 1 15- 124. 

" Cette dcacrïption du c a b  & deru  Tut officinlirCc pour la jauge de niWc en Espagne don une c d u k  de C. 
de Banos le 20 aout 1590. Bibtioteca Nacional, Madrid, Seccion de Manuscritos, no. 18 16, fo. 121 -1 23, reproduit 
pu J. hkb Rubio, El p i h  q w  rL & azsu clc conaatcion de Sewlka (Sevilla: 1950), p. 949; et I. Casdo Soto, 
q. ci& App. 9, pp. 2 8 W  .CJ J. Vatis me, Nwre ck) Ia contrutaci~n de las Iküas mcidenmles (Madrid: 1672). 
ü, p. 181. 

'= Aacnh ûas îa ib  YturribJlqR Ai* & Fcibmo Rooles, cdrcieh nmncpda & ~ M o I I Y ~ % ~ ~ ~ o  O@d (1680; 
Bwdoiu: Lunwae, lm), tom 1 (hsiniilé du maiiuscnt), pp. 73-74 (fos. 24r-v) et tome 2 (transcription), pp. 29- 
30; P.B. V i  & &rriz M q i m s  h~&~liczas & mdim, y kmriar y govimio & los @Mes y m o n r c ~  & 
Viscqa (Madrid: Antonio Marin, 1736; fam. San Scbutian: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Ribticaciones, 
1973), pp. 112-113. Villuerl de Bariz précise que k a h  & Rkm, qu'il appdk c a b  &l rey, ou d u  rab, 
s'cmployrit uui c k  la upnain, les ingénieurs royaux et les aminoma. 



du bois associés il la coostniction navale: scieur de long,"' jaugeur de bois,'" charpentier de rivière,'" 

jaugeur de 

Noa seulement i'rrsape du CU& de ribem &tait Limite aux métiers navals, mais son aire d'usage 

etait coextensive ceiie de ces metiers le long du Littoral biscafm.'" Dans cette proMace 

montagneuse, k codo de riberu était WMU seulement dans une bande cdtière de huit B quinze 

Uom&tres de large" où se trouvaient des chênaies speciaiides dans la production de membrures et 

de bordages de navire.'" Denière cette or& maritime, la mesure navale semble avoir été inconn~e. '~ 

"' J.B. V i l l a d  de Barit (1736, q. est.), p. 122: da tabia a d  ma dos hombres en caâa sierra, corn estilan 
los Guipuzcoenos, es mas iguai, y mjor que la que asienan con tres hombres en cada sierra, como estilan enVucaya.. 

" La plaocbes a membrures étaient jaugées .avec k c h  utilisé dans la construction d a  navire [con d calu 
que tienen y &Mn en k fabricus & ku nuos.,]; ACG, Ejecutivos Elorza, leg. 295, fo. Zr-& (1 58 5, San Sebastian). 
Cf AHPG, 4 3316, b. 29(1588,Zumair): a...krrenterïas& ûyqaiimyBe& .., CQJPado cmul c&&stadicirr 
villa* [...les douanes d'ûyquina et de Bdua (de la ville de Zuinaia) jaugent avec le c d  de ladite viile]. 

la La plus ancienne réfume que nous connaissons fhisant ririence au codo Jr ribcm chez la cfiarpentias de 
navire date de 1545; ARCh, Pleitos civiles, Taboada fenecidos, 75-5, fo. 2%-v (Saint-Sébastien, 1545). 

IL. Casado Soto, op. cit., p. 65, notu 123 a 125, reléw l'emploi d'un c h  de 33/32 du c a b  & Custilh par 
Ics jaugeurs de naWe en 1580. La cédulc royale de 1590 sur la jauge nomme cc c d o  .de Biscaye; ibid, p. 288. 

L'agent royal pour la eonsmictioa & navire et la d tu r t  du bois naval, Cristobd de Banos, exemptait la 
jaugeurs ck l'Andalousie a de Portugal de i'ernploi du c d  rlr Biscaya en 1580. J.L. Casado Soto (op. cit.), app. 8,  
p. 288. 

C)?,ACG,C'nrilcsMendidqieg. 157, s.E (1552, SanScbastian): ~..lrrtneJi&&Icw&,..~rsmirchomcl)m 
que m, k7 me&& &l codo &l rey que es chr tercias & hum... t h  los ohos maestms de a e r  rmos asi &ta dichu 
bilh cwno sus COlllCIjOS y en t h  cmta tiemn y camïmbmn temr mllMIo1 me&& & lo que lp Jul rty.. u. mcinue 
du c d o  ... est bien plus grande que la mesure du roi qui est d m  tiers de vara ... tous les autres ~&tres de faire 
~V i rq  tant & cette vük que hin comprsnoiri rair toute lo &te utiüscnt selon lait counime une mesure plus grande 
que celle du rou. 

A u  ARC& pkitoecivilcs, Taboada W d o q  caja 75, ap. 5, s.f. (15474551. San Sebasth): u p e e l  
corlo cm que e h k h  ms tm h&pel& Ar inwrd  iaccastumbrcr mdr tabù~ymarkinnysm cm que se =en las mos 
w m r i ) w q u s n o b ~ d e l a a b & ~ R c y y d v i e n ~ k y a v i s t o ~ e l c o d D c a n ~ e e n & v i l ~ u & O n o ~ m i J P  
ki d m  cm QW se aien &s naar es m a p  que b me&& &l c a b  &I Rey... * [que le CO& avec lequel ledit maître 
My@ de Ari;ancadi maure, d o n  la cwtumt, de la plancbc et 1. membrure avec lcs~ueiies se font les naWw est 
phis p d e  que la mure du cab  du roi, comme est bien connu, et vu que le cado avec lequel dans la ville d'ûrio le 
b o i s p o u r ~ ~ ~ c s t w J u r i e ~ t p l u J g n n d e q u c I i m c s u r r ~ & & m i ~ .  

186 M. Bprkham, d a  coastnicion M V ~  en Zurnaia, 1560- 1600.. in E. Ayerbe, id., S. Huxley (Barkhiun), dir., 
i'' 3 (Sm Seburirn: ETOR 1984), cuPr)r, 6, p. 238 et pp. 2-254. 

' n ~ ~ p a t p o a i d s i t u i i ~ ~ ~ o n q ~ a i u s d e ü t i ~ â l i t ~ n s i d é t i ~ . ~ ~ f ~ ~ à c e l u i d e  
~~ soat les phu m m h m ~  AWPG. l.& !eg. 3284, b. 23r-24r (1535, Zumiii); kg. 3298, [b. 498499 (1566, 
Zumoia); kg. 3299, fo. 4ûr-40~ (1 578, Zumoir); leg. 3299, fo. 363-369 (1 573, Z d a ) ;  prot. 3298, fo. 79 ( 1 564, 
ZumUr); pot. 3299, ng- 9, tO. 82-83 (1569-79, ZumrL); pfot. 3299, 11, b. 4647 (1574-79, Zumsir); prot. 
3299, fo. 40 (1 569-79, Z d ) ;  prot. 33 12, fo. 17% 180 (1 5 8 4 , Z h ) ;  pot. 33 16, fo. 29 (1 588, Zumaia). 

N a  rrPamim usai e l a h  & & v i b  & L«zyoiaio, AHPG, 4 kg. 7577, f0.22r-2Sr (1 559, MMutrüai) leg. 
2383, fo. 45r- (1 574, Mutriku); el cœb &f cqe jo  & Irr d i c h  vih & Mmco, AHPG, ï, kg. 2579, reg. 9, fo. 



L'espace du codo de ribera coc~espondait en outre à une mue juridique précise. Dans les provinces 

basques de Guipkcoa et de ViskPis, les cheaaies situb jusqu'k deux lieues de la mer (1  1,1 km) 

etaient admissibles aux subventions octroyh par l'État pour encourager la construction de navires. 

Cette politique, inrrtsiirée au XUr siécle p r  les se ipem biscaleas et le roi de Castille, L confhée 

par le jeune État espagaol en 1498 a demeura en vigueur jusqu'au XVlP sikle.'" Le cuùo de ribera 

&ait la mesure employée dans cette législation, maW son usage est recensé aussi l'extérieur de la 

zone ainsi dbiguée, dans les chantiers royaux de Colindres en Asturies au XVTr skie et à Bayome 

en 1585, ou il portait le nom d'amedgO L'extension géographique du cdo  de ribera demeurait 

toutefois très spdafiquement bideme Q de ce fait. cette mesure peut servir a identifier la 

provenance du naWe de Red Bay. 

L'usage particulier que tiiisaient les charpentiers de navire du codo de ribera permet de le 

reconnaître avec certitude dans les vestiges archéologiques. Servant de mesure lindaire pour indiquer 

les dimensions critiques de la carène, c'&ait aussi une mesure volumétrique pour le jaugeage du bois. 

Quant B ce premier usage, de cinq A sept mesm dCnivaient le navire dans la devis de consmictioa: 

la largeur rnai<imale (bu), la q d e ,  la longueur de carène (esluria), et les buteurs des ponts. Ann 

de cmstruire une carène hydrodynamique et de respecter la formule volumétrique alon employke par 

les jaugeurs officiels de navire, les constructeurs biscakns cherchaient un rapport de 1:2:3 entre k 

67r68r (1 565, Mutrihi); el coJo cm <pcr en ha vîlh t& Orn se mide & &ru cm que se azen las m. ARCb 
Pleitos civüq Taboada faieeidoq caja 75, exp. 5, s.E (1 5474 55 1, Saint-SCbastian) et le codo de SMt-Sdbastian, 
ACG, Civiles Mendiolq kg. 1 57, s.E ( 1 552, Saa Scbostian). 

'* AHPG, 1,ieg. 25n. fo. 22v (1 559, Mutrii). Ce umast, rédigé à Lekeitio sur la &e, est pour la fourniture 
de meahru  au chantiu del Em, en amont & Lektitio sur le fleuve Ea au vilfage du même nom .dans la plrWe de 
Bizcaiaa [....ustiflem &l EP en la Tima L & m  cde Bizcqyo ...*]. Lc bois .sera jaugé et se jauge avec le c d  gui 
dcmpb*gCninhiapar-&GelLniankwe~Iivüle&Lclràtionnonpav~kmb&IaPlYne 
[*..sep & c a b  y n & cm el cab qw ge~rdmente so suefe medir ~wwjante tnakram~ento en & villa dp 
L e ~ ~ ~ i t i o y m c m e f  cacb& & Tima&&utLlariP..*]. 

lm Musc0 Naval (Madrid), fonda Sanz Batureil, m. 3, tome 2, dm. 174 (6 mai 1 563). cité par M. Barkham, *La 
amüuih invJ ea 1W1-  (q. a), p. 245, a. 174. Ahsi le c a b  dt rikm s'appeliit pufW oodo &l 
Rey. 

Aatonio Gamkm (lm, op. cit.) employait k c a b  à Colindrrs cn mes, près de la 60dh bis@- 
b di rach  6 chmtk a ia niiirrbgivrr étaient basques, d o n  I'adysc ün@tiquc du manuscrit (idid. , tome 2. p. 
39). 

U n ~ & ~ c ~ i B o t d a u x ~ F l u m s , c o n i m e m c s w e ~ ~ l l ~ ~ i B l y ~ ~ .  ADG, 
3E 3918, Fo. 331r0332v(N. Dar@, 3 juin 1585). Réfbaiaababkatmt cornmuniquit PL. T- 



bau, la quille et la longueur de Dans le cas du navire de Red Bay ces dimensions, d'environ 

13, 26 et 39 cdos de ribem, respectent le rapport ideal Pour les poats, les constnrcteurs 

privil6giaient les hauteurs 6xes de 4, 7 et 10 codos au-dessus de la maîtresse-varangue pour un 

bâtiment de mis ponts, peu importe son tocuiage, aiin de mieux arrirner la cargaison habituelle de 

fùtailes.'" Dans IV@ave de Red Bay, les hauteurs de pont, il 2.30 m, il 4.02 m et à 575  m au-dessus 

de la maintresse-varangue, coctesp~~~deat avec une précisioa inoiile la pratique biscaknne. D'autre 

dimensions critiques thoignent de I'emploi du codo de ribera. Par exemple, I'dtambot s'kieve ii 5,75 

mCms aicdasiip de la ügne de ôase de la quille. La preuve peut* la plus convaincante est ill- 

a la figure 2.4. Le maître-couple fut conçu ;l partir d'une série d'arcs tangentiels dont les rayons se 

mesurent en codos exacts, et la largeur du rnaitre-couple & chaque #touche de deux arcs correspond 

aussi il des codos exacts. Ces .touche avait une fonction lors de la conception du maitre-couple, 

mais servaient aussi de pohts de repère pendant l'assemblage des membnues. Ainsi les charpentiers 

avaient clou6 des lisses de coastruction longitudinales précisement à ces points, sans doute pour 

W t e r  le coatrdle des dimensions de la carène. 

Quant au codo de riberta comme mesure volumetrique du bois, cet usage appatait dans les 

actes d'acbat de bordages et de Le codo décrit le volume du bois vendu et exprime en 

même temps la superticie B scier, servant donc B fixa le tarif des scieurs de long. Il y avait trois 

formes de codo volumetrique. Le c d o  de madera, ou de membrure, égalait 8 pulgatlas carrés par 1 

codo de longueur après sciage (l9,l cm carres par 57,s cm). Le codo de tablaron, ou de bordage, 

dqudait P 16 plg& par 3 plgodas en section par 1 codo de longueur, enwte après sciage (38.3 

cm par 7.2 cm par 57.5 cm). Enfin, les bordages plus étroits de l'accastillage et des ponts étaient 

jaugés seloa la régle de dos por um, ou deux pov un, puisque leur h i l e  dimension nécessitait dewc 

fois plus de sciage (figure 2.5).'" OI1 reconnaît ce système aipartite dans toutes les épaves de type 

bisden, incluant celle de Red Bay. Les membruces de 19 cm tarés, les bordages de 35 il 38 cm de 

"M R e ~ a ~ B B q u e J 7 r o p b u i ~ ,  c. i55Ob i6ûû(ûttawa: Parcs Canada, M l ) ,  pp. 1-13. 

* v~irp~atmpk AHPG, & 2579. th 1 9 ~ ~ 2 0  (h(~mih~ 1565). m M. euirhim (1981. q. ~it-).  W. 9: .... 3m 
mhr&bwmiobb&mbklar2000codar&fla<proelcaaido& umn*>quesea& 91crbGrxrmcaloelm 
IOW eDdnr & tildnb & II r a b b  en &-..a [...3000 eadm & boanc de chèae, dom 2000 cabs pour h 
carène seront i 9 p l u r b a  pu c h  a 1OOO codnr de phiwhe dc pont à 14 phches prr codo...]. 



largeur et des planches d'accastillage et de pont de 19 cm de largeur se rapportent directement aux 

trois formes volméüiques du codo de d e m .  

Le système de mesures releve dans l'épave de Red Bay demeure la seule preuve 

archéologique qu'il s'agit indubitablement d'un navire biscakn. Ce comtat, conjugué avec les sources 

archivistiques indiquant que l'armement des grands baleiniers se déroulait dans les rades de la cote 

basque plut& que dans la rivière de Bordeaux, prolonge l'itinéraire de nos barriques jusqu'en Biscaye. 

Bilan 

Nommer l'ultime escale de L'itinéraire de nos barriques* Red Bay, lieu de leur aaufhge, ne ntkessite 

aucune analyse particulière. Ensemble, les quatre lieux attestés par l'archéologie - les chênaies de la 

Bretape, les atetien de Bordeaux, les ports baleiniers de la Biscaye a les stations de pèche du détroit 

de Bene-île - dessinent les points d'articulation non seulement d'un espace maritime, mais aussi d'un 

espace-temps technique, car ils dvoquent aussi les opérations de tonnellerie baleinih qui se 

succedaient ii chaque escale de cet itinéraire. Le sens et les structures historiques de cet espace. dans 

le contexte de la navigation tramatlantique v a s  1565, seront approfonâis travers les sources 

archivistiques dans le chapitre suivant. 



Chapitre 3. Les structures spatiales et temponUes. 

L'espace maritime esquissé par les bmiques de Red Bay tire son sens de l'étude des dkrnents de 

cohbion spatiale entre les quatre lieux cardiaaux de l'itiohoire de nos objets. À première vue, ces 

éléments semblent se bouder dans le d6sord.e conceptuel: les matériaux de tomellerie, les routes 

maritimes, l'extension du capitalisme maritime et, enfin, l'articulation du temps de traversée, de la 

distance parcourue d des rythmes saisollDiers du travail. Si ces dlhents de cohésion spatiale 

rappellent les faits employés par Braudel dans sa stnicturatim de l'espace mediterranéen, on arrive 

mal à les rattacher aux échek d'analyse B la manière des trois durées de Braudel. En effet, l'espace 

atlantique septentrional vers 1565 semble encore oaissant. Certains cléments, comme les matériaux 

de tomellerie, les routes ponantaises et les rythmes saisonniers du travail sont inchangés depuis des 

siècles et ils confinnent quel point le nouvel espace océan était l'extension du Ponant médiéval. 

D'autres éléments, notamment l'apparition de nouveaux matériaux sur certaines routes ou, encore, 

I'intdgmtioii des mutes adasatlantiques A I'immuable rythme saisonnier des glaces, des migrations 

d'animaux et des metiers traditio~els conhent  l'originalité de l'espace atlantique septentrional au 

XVle siMe. Ainsi, il wus semble que les Cléments de cohésioa spatiale qui sont visibles ik l'échelle 

#océan. révblent une dualité entre ce que Braudel appelait vie mat&ielle et capitalisme, dualité selon 

laquelie la vie matérielle assure la continuitt historique et le capitaiisme apporte le changement. 

Ce chapitre, constnrit sur les sources archivistiques, reste proche des quatre lieux associds aux 

ats de Red Bay, tout en mettant l'accent sur les tiens qui apportent une cohérence à l'ensemble de 

ces l i a  Ces Liens. ce sont les routes maritimes qui retracent le chemin des f'utdles des ports bretons 

a Bordeaux, ensuite aux ports de la côte basque, puis l'alla-retour à la Terreneuve des baleiniers. 

Enfin, nous irons audel& du naufiage de Red Bay, puisque c'est dans l'extension habituelle de leur 

itin- aux marchés d'huile du Nord de l'Europe que repose le qxmquoim de l'espace des 

barriques. A cique étape de l'itinéraire, l'articulation des dléments spatial, temporel et matériel 

révtle l'origînai~te de l'Atlantique septentrid et du projet que se proposait le capitalisme maritime 

en metmt sur pied une industrie baleinière iî la Terreneuve au XW siècle. L'articulation spatiale de 

cette industrie toucbait aussi B la toiinellaje; en e f f i  chaque escale âans l'itinéraire conespondait 

i ime skie dopénaions contriiuant B la fication et & l'utilisation des baniques. A meSuTe que cette 

chatne technique avaaçait, la description écrite de ws objets d ' M e  bvoluait, ce cpii parnet déjP 



d'esquisser la division spatiale du travail qui caractérisait la tomellerie baleinière et l'espace 

atlantique septentrional. 

3.1. Le ~rntmio~ de la Bretagne Bordeaux 

Un c o m m a  de merraia, ou de bois de tomeuerie, entre les chhaies de la Bretagne et les ateliers 

de Bordeaw comme l'attestent les baniques de Red Bay, est pratiquement sans mention dans les 

archives notariales de Bordeaux vers 1565. Notre analyse s'appuie donc sur trois sources parallèles 

qui permettent de cenier les stnictures de cette route: les chartes-phes bordelaises de la période 

1500-1520 dépuillées par J. les charterr-parties pour le merrain Nantes de la période 

162 1 - 1660 dépouillées par J. Tanguy (tableau 3.1).'% et les mioutes de Bordeaux sur le commerce 

du menain du haut-pays vers 1565. Ce n'est pas l'unique fois que I'archblogie révèle l'absence des 

pans entiers de commerce dans les archives notariah de Bordeaux. pourtant si volumineuses, ce qui 

donne IM, aux interrogations sur les pratiques amenant la rédaction d'une minute commerciale. 

Depuis les pays de la Loue et de la Vilaine, régions identifiées par F. Guibal comme l'origine 

des douves de Red Bay. le menain attluait par voie Buvide ih Nautes qui devint, au cours du XVr 

siécle, un port de mer de grande envergure. J. Tanguy a identifie la vdl& de l'Erdre dans le comte 

nantais et, surtout, la régioa &Angers sur la Loire comme des régions productrices de menain. Le bois 

de tomelkrie arrivait aussi à Nantes depuis la val]& de la Vilaine par des petits cab~teurs!~' L'on 

'" ADLq E 11 91 et mivant (Brcbdia, 162101644), a 148 et suivant (Mariot, 16161660). Ces extraits des 
premières minutes ammr&ks & Nantes m'ont été tOumis par J. Tanguy* qui est remercie ici pour sa grande 
généfosité. 

" J. Tansuy* r Le wnnwrcr dli pm & Nmes tan milien db XYT siècle (Puis: Colin, 1956). pp. 35-36, et Le 
coii~merac llllltlrtrs a kafin & XM siècle et au &but cilr XY17 (thise de 3' cycle, Université de Nantes), tome 1, pp. 
194195: ui& Ir d moitié: du XVP si&k au moins, le comté ruatais ae jwrvicrir pas à satishh Ir dcmande 
crousmtc de manin a Nautes doit s'rpprovisiomrr & plus en phu en amo* en part ida PAnjw. Angers concentre 
hpoduetioa~o~nequiSitaidjusqu'ruMYnead'wkmcmllibiiPnMpufOispu~eqiundlariviéreJ 
ne sont pas navigables. Suimur est également cité. Mêmes les simples cercles de chotaignier et les barres "k b a n a  
pipa" viciniait & L'Anjou a Qi Chinoaiir.... 



ne sait toutefois pas quel moment Nantes devint un comptoir pour l'exportation du menain!" Les 

chartes-parties bordelaises de la période 1500-1520 relevées par J. Bernard n'en font point mention, 

alors qu'un siècle plus tard, compter de 1621 lorsqu'on rencontre les premières miautes 

coammdes k Nantes, ce commace biu dej& son plein. Vers l'époque des tùts de Red Bay, en 1578, 

trois contrats bordelais mentiornent l'acbat de merrain 

Depuis les chhaies de menab, le memin était avoiturb jusqu'à un port de ma, soit Nantes 

sur la Loire, soit Redon sur la Vilaine. Outre l'effet des crues d'hiver qui pouvaient empêcher les 

pilotes d'atteindre Nantes ou Redohm la Limite entre la batelîecie fluviale et la navigation cdtike 

variait seion le tirant d'eau des caboteurs. Seules les barques de moins de 50 tonneaux remontait la 

Loire jusqu'8 d a  Fosse de Nantes,, a les plus grandes prenaient leur charge à l'avant-por& de 

~ o u i h r ~ , ~ ~ '  ~ e l e r i n ~ ~  ou un port de mer comme ~ourgneuf-en-~etz.~~~ Sur la Vilaine, le merrain 

du pays naaais était transborde B Redon ou, le cas échéant, B la Roche Bernard sur mer? 

17ûû,qdîu~&LdaurrborddOrrmk*ksMNPa&mrrPin breton, les ponsde Nantes 
et de Radon dominait ce comercc~ avec Vannes dans la baie de Morbihan. Ch. Huetz de Lemps, op. cit., pp. 42 1- 
422: .[En 1697-1699,] & nwnbraa abbtarrs - phu dc cinquante - arrivaient avec des wgaisons & bois de Redon, 
le plus considérable des ports expiditeun. Quimper, particulièrement pour Ics feuillards, Saint-Malo, Quimperli, 
Nantes, Port-Lamy, enpidir#ir cbiinm phisiairs bat- & bois a destination de Bordeaux.. Encore en 1 7 1 4- 1 7 1 5, 
.plus de 30 barpucs v a s ~ t  de Vanm, 30 de Redon, 16 de Nantes, 1 1 de Saint-Brieuc, plusicun &zaines d'autres de 
Brest, Quimper, Audiane, Auray, Conameau, debarquent au total a Bordaux 706 milliers 850 metrains [et] 200 
milliers de fonçailles.. 

mPourksam& 15649 1566, u a i n d o a ~ a n n ' u d i g u e I ' M m c Q m a n i n p s r v o i e d t i m d r  ai 1578, 
trois contrats mentionnent rachat de merrain breton par des Bordelais. ADG, 3E 54 18, fos. 4 10r-4 1 t r, 44ûv-44 t r, 
743r-744v (N. hipnt, 18 à 24 mus, 13 juilkt 1578). C u  réfërenm m'ont étd communiquées par B. Maire et L. 
Turgeon 

" ADLAEU 1445l361 (Mi&, 19 scptdxc 1621). m i m b o W d e  120 tom- 92/87 (Bachelier, 4 mars 
l626), nrWe de 65 toimewx. 

" ADG, 3E 4186 (3 et 5 d6Eembrr lS17), dia J. &nir4 op. ci&, t. 3, pp. 416417. 

*O' ADG, 3E 5418, fw. 4lOr-411r et ~ ~ ~ ~ l r  (N. Dupnt, 18 n 24 man 1578), contrat pour 10 d e n  de 
manin. Ea cc#e aunée un k d t h i s  xbcW 30 millien de mernin i Diain (prés Sahî-Wo), ibid, h. 743r-744v 
(13 juinet 1578). 



Tabkaa 3.1. Expéâitioos de meramin de Nantes et  Redon i Bordaus, 1621 t 1664) (ADLA, Nantes) 

Pofi & Port 
d'attache 

Redon Momoù 
CouiSaa Roiterdam 
Nantes Morbihan 
la Roche Bernard Montoir 
Nantes Moatoù 
Couiitan Poulignac 
Nantes Saint-Nazaire 
Nantes Montoir 
Nantes Motbihan 
Nantes Monîoir 
Narrtts Montoir 
Nantes P é n d  
Naiitts Bouin 
Naiitcs Morbihaa 
Nantes B d c w  
Nantes Marennes 
Nantes 
Nantes 
Nante? 
Redon 
Nantes 
Nantes 
Nantes 
Nantes 
Nantes 
Nantes 
Nantes 
Redon 
Redon 
Nantes 
Nantes 
Nantes 

Sables d'Olonne 
Bordeaux 
Morbihan 
Montoir 
Quiberon 
Morbihan 
Brouage 
Morbihan - 
Pornic 
P M  
Morbihan 
La Bmeie  
Pornic 
Ambon 
Bordeaux 

Nom du Tonnage 
navire 

la Penine 
Abraham 
Sainte-Anne 
Françoise 
b-qe 
Nicolas 
Louist 
Françoise 
h q e  
Ollivier 
=Pa 
Pélican 
Nicolas 
Marie 
le Favorite 
Petit Miche1 
I'OZOM~ 
Marie 
Jeannette 
Jan 
Clémence 
Jeannette 
Suzanne 25 
Guillaume - 
Catherine 
Jean 
Saint- Ant oine 
Julienne 
Jtanne 
Jacques 
Catherine 

CC. 

cc. 
4 
CC. 

6 
14 
4% 
17 
9 
cc. 
14% 
11 
4 
13 
1 O 
3 
2 
7 
5 
7-8, CC. 

9 
9 - 
4 (pip.) - 
3% 
8 
CC. - 
1 O 
3% 
3 

9% 911136 
600 1. (*12) 14451361 
13 9514 1 5 
14 145 11206 
1 I 1452/ 108 
aucun a l'der 92087 
18 92/175 
15 673190 
- 94/ 145 
t 7 94106 1 
17 94/073 
12 99134 
14 95/ 159 
14 951 165 
14 951 1 88 
9 951242 
14 99055  
- 94/03 5 
- 961043 

Une prrticuhritb de h mute qui liait les ports subbretons a aquitaniens est signalée par J. Kerherve 

dans son étude stir l'Étai breton au Moyen Âge.''' C'&ait l& une route d'échanges réciproques, ce qui 

constituait une exceptim i la navigation da caboteurs nnistérieos, grads muliers du Poaant 

médiéval, qui allaient h Bordeaux pour charger du vin et du pastel destinés aux pays de 

la Mmcbe. La route des grands caboteurs muait au large d'un cnit juspu'& la pointe de Penmarc'h, 

0)- Kdmé,  L&É~ k t m  uux ICet /Y siècles, t o m  2 (Paris: Moine, 1987). p. 685. 



dors que le chemin de la Baie de Bourgneuf& la Gironde longeait la cbte aux cadences de la marée. 

Coat~umaat Noirmwtis, les barques mettaient le cap sur M e  &Yeu, directement au sud. Depuis I'ite, 

elles pouvaient gagner La Rocheîle a Marennes par le pertuis Breton ou passer à aune vue de men 

au large de Ré et d'Oléron pour trouver, par sondages, les alluvions B l'#entrée de la rivière de 

~ o r d e a u x d ~  

D'aum contrastes se dressaient entre la route intérieure et Ia grande route du vin. Sur cette 

denii&re, les pics étaient concentnh B l'automne, après les vendanges, quand les capitaines venaient 

A Bordeaux pour aBMer du vin, et la fin de i'hiver quand le pastel a le vin du haut-pays transitaient 

par ce port?' Une morte saison s'etalat d'avril il aoilt, le temps des travaux agricoles et du radoub 

des navires, suivant un q&me saisonnier qualifié par J. Bernard de caractéristique de la navigation 

ponantaise.** 

Le rythme saisornrier sur la mute intérieure, lui, était basé en parbe sur le rythme du commerce 

du merrain, qui émerge des expéûitions namaises de merraui il destination de Bordeaux et des 

livraisons Bordeaux de menain du ha~t-pays?~~ On constate un premier pic de livraisons en mars 

et un deuxième, moios élevé, en juin, puis me stagnation de juillet A janvier. Le mouvement du 

merrain anticipait la haute saison de la tomeUerie vinaire, d'avril d août, en assurant que k mermin 

soit en atelier au plus tard à la Saint-Jean. L'activitC printanière et la torpeur automnale et hivernale 

de la mute du m& se démarque clainmeat de la cadence ~caractéristiqum 

ponaritaise. 

de la navigation 

J. Ahnz, Les iiqcqps rtwn&reur (Poitiers: PCaeug 1 5 59), fo. 1 Sr4 6r, I'expreSSion .vue de m. désignant 
une distance d'aviron 5 mines nautiques, s'apparentait au kming. A. Saucr, op. cit., pp. 139-1 5 1. 

mDCpMrrasudrdraiWcs& Bordaux, 1517-152O(%dutotd): 
A = tous navires (bretons, normands, anglais et ouest-hçaiq 852 au total); B = navins bretons (47 1 au total) 

jan Fhr mrr rvr mri juin juil mû sep oct nov ci& 
A I2,O 9,2 4 4.6 5,0 2-5 2,6 1,4 10,3 12.4 17,O 8,6 
B 1 6  8,8 15.5 3,9 4,3 1,7 0,9 0,6 13,s 157 12,s 9,s 

2a J. Bunard, op. cil., p. 404. 

bArriv&masud*s&mcrrainiBardera(%dutoPI): 
A = du Sud de Ir Bretagne (162160; 32 chartes-putics au tom. B = du ht-pays (t  56s; 25 livraisons au total). 

jm fiv mu avr mi juin juil a d  sep oct nov âéc 
A O 12,s 15.6 12,s 9,4 18.8 6,2 12,s 3 1  6,2 3,l O 
B O 120 28.0 4,O 16,O 20.0 4,O O O 8,O O 8 4  



On anive caractériser aussi les ~ W e s  taisant cette roide et & constata que le tonnage des caboteurs 

assurant le transport entre le Sud-est breton et la Gironde resta stable entre le ddbut du XM sikle 

et la période 162 1-1660. Les c-ts au ddbut du XVIO si4de oscillaient entre 10 et 35 tomeaux, 

allant exceptioaneliement à 40 ou 70 tomeaw. Pour le siècle suivant (cf tableau 3.1), les chargements 

de menains sont calcul6 en amilliasr mais, en recoupant le tonnage des caboteurs et leurs charges en 

milliers, on constate que le millier de merrain égalait environ 2% h 2% tonneaux de &et et que les 

chargements restaient endg8 du seuil de 40 tonneaux. Le fhibîe tonnage des unités, de 12 à 50 

tonneaux, &ait adapte aux conditions de la route et contrastait avec la taille des caboteurs finistériens 

sur la route du vin, dont trois sur cinq chargeait plus de 40 tonneaux de fiet?" 

Sur la route du merrain, les mités de tonnage typique provenaient du Moral de Nantes il 

Bordeaux, alors que quelques-unes, plus grandes, venaient du Finistère et des pays de la Manche. 

Dans les chartes-parties bordelaises du début du XVlC sihle, les navires de Bordeaux prkdominaient. 

Sur 5 1 navires qui prirent cette route se trouvaient 1 1 bordelais, 13 saintoageeis a poitevins:' ' 13 
sud-bretons de la Baie de ~ourgned'~ et 14 de plus loin, surtout du ~inistkre?' En revanche, les 

chartes-parnes nantaises du XVIr siècle font valoir une prépondérance de navires du bassin 

dconomique nantais. Sur 30 navires rewm&, 23 venaient du sud de la Bretagne et seulement 5 de 

Bordeaux et des ports saint on geai^?'^ Si ce contraste entre deux périodes et d m  archives peut 

ua Tarrrn & vin chpsC u 355 nnvks keiom Plsnt audelà la Raq 15 1 6  1 StO (d'apm I. Bernard ap. cit.): 
~oM-: 1-19 20-29 30139 40-49 50-59 60-69 70179 80-89 90-99 100-127 
no.denavim: 32 62 53 54 33 37 34 17 12 21 

"' Bordeaux 11, Li'bounie 2, Marennes 2, Arvert, Saint-Just, La Rachde, Ré, Oliron, Wes, Marans Lavau 
et 1s sablewmome. 

Lactudy, QMnpiÿ Coiicimeu, Quimper, Paimoc'h, Binodet, Kemyai et Audianc Finisth). Landmeau, 
Poabiaq S u t - P ~ ~ a  Féump(1iMiache). Arcacboq Soiin-I&Lut 

'14 Morbihan 7, Montoir 6, Pornic 2, Piwrf2, Q u i i n ,  Saint-Nazaire, Ambon, Bouin, les Sablcs-d'Olonnes a 
~Bwr*(8~).Badaia?.Pouli1pu~,MumacrnBrousge.L~daadawnniuiandeBu&u~ 
RottcrQm, 



indiquer une évolution chronologique, ü révèle sans doute aussi une tendance, chez les caboteurs, à 

s'allier aux marchands et aux notains de leur propre m&r~pole?'~ 

Le memin d d'autres cbrrgemcnb 

Le merrain embarqué & destination de Bordeaux était codonne aux standards commerciaux déjà en 

vigueur sio. toute la côte pooantaise. Compté en aniliiersm, le merrain était dit abamicablem ou, parfois, 

apippabla selon si ses duneosions coavdent i la construction de barriques ou de pipes!'' Chaque 

millier de merraia était agami de sa fonçaillo, c'est-A-dire que chaque am il lie^ de douves était 

complétd par un danGmillier de ~for~çailles,, des pi- plus courtes servaat ib faire les fonds. 

Généralement adolé au h m .  parfois le merrain etait expédie #en gro~serie~.~~' ce qui indiquait qu'il 

était auon dolC ni prest a mettre eu o e u ~ r e d ' ~  Cette précision fiiisait r é f h c e  au adolage, le 

dégauchissage des douves I l'aide d'une hache appelée  dol loir p. La majorité du merrain de la 

Bretagne ou du haut-pays anivant à Bordeaux était doK au h m  I son point d'origine, mais il y avait 

toujours aussi un certain nombre d'arrivées de merrain .en grosse~ied'~ 

En Bretagne, le .millia & marain signifiait génhalement de 1 200 I 1 224 douves, agamies, 

de 600 (i 612 fonça il le^.^^ Par contre, dans le haut-pays de Bordeaux, oii l'on n'apprend pas le 

~n rev~che, J. T q ~ i m t e u n a m r ~ i N ~ s &  le diai & XVF &de, op. cit. (1956). pp. 60- 
66. 

"6 ADG, 3E 1 1  181, s.f (R Soteau, 6 janvier 1565) et 3E 11 183, s.f (ibid, 21 a d  et 25 juin 1565). 

" A& 3E S4û4, fo. 7û2r et 3E 5406, fos. 693v4%r, 1278r a i417r-v (N. Duprat, 17 janvier 1564,7 mai, 27 
novembre a 28 dbmbrc 1566). Ce tame n'est pas recensé dans le3 chartes-parties nantaises. 

~9 Won nom dyse ,  1,6 tonneau de d .cn grosseribr prohiv i t  1 tonneau de dwvei et fonçaines finies, 
une perte de volume d'emrinm 35%. Le m i l h  & memin produisait 48 bar~Îqucs a qrkmtah & 2% a 2% 
tomiaux & fret (4 tablcw 3.1). Le memin pair 19 à 21 biques faisrit donc ua tomeau de fm. Une fois a l'état 
fini 32 buriqua dimonties comptoent puuf L toaaeru de h. AûG, 3E 3042 t0.S2v0S3r (P. de C ~ * o u r ,  21 
a d  1565)- 



nombre de pikes, le millier de me- rendait 48 L'exemple des barriques de Red Bay, 

d'une vingtaine de douves a me ûizaine de fonçailles chacune (ou %O douves a 480 fonçadies par 

48 barriques), suggère qye les mil.üers. breton et bordelais n'&aient pas forcément identiques? La 

diffCrmce n'empikhe pas toutefois de comparer les quantités de menain arrivant a Bordeaux du haut- 

pays bordelais en 1565 et du sud de la Bretagne pour la pénode 1621 - ~ 6 3 6 . ~  Selon les archives 

notariales, le haut-pays f o ~ s s a i t  242% milliers en 1565 et la Bretagne envoyait annueilement entre 

4 et 43 milliers (tableau 3.1)? Ces c W e s  sont toutefois relatifs car, vers 1697-1699, la douane de 

Bordeaux recevait 700 millias de merrPin b o n  par armée. L'origme bretome des douves de Red 

Bay s'irisait donc dam un commerce florissant dont seul l'aspect quantitatif reste confirmer? 

Comme au Moyen Âge, vers 1565 le commerce breton en direction de Bordeaux était varié 

mais, en g é n h l ,  de valeur moindre que celle des chargements allant au nord. Le trafic au sud était 

domine par des barriques de asarâine suremir expédie en décembre par tous les ports breton du 

Croisic au Conquet. L'on recense aussi les pipes de bld de Saint-Malo, les pipes de sel de Saint- 

Nazaire et les bamttes de beurre de ~ L a n t e r q u e . ~ ~  Mais les mformatioas, cueillies parmi les 

attestations d'avaries et les réexpéditions, sont rares a révklent une proportion infime des cargaisons 

ADG. 3E 9339. s X  (A de M o n d m  20 juin 1565). 

%etmmm& 1 0 2 0 d o w a a  510fon@.ücs, ADM En94/145(31 juillet 1 6 2 9 ) ~  E U%/451(25 a d t  
1 63 5). 

Aucun u ie  a cet e&< n'a été relevé d par I. Bernard p u  1445- 1520, op. cit., p. 4 1 1, ni par L. Turgeon pour 
1545-1605, .Pour redCrowrP. notre 16' siick...., op. ci& et .Pêcheun basqu es...., op. cit. Toutefois, B a y o ~ e  envoyait 
du mcnrin à Bordeaux au X V  sikk, E. Goyencîcbc, op. cit., pp. 257-258. Ce commerce comportait 49,s milliers 
en 1698-1699 et IO8 milfiers en 1714-1 7 15, Ch. Huetz de Lemps, op. cit., pp. 422,424. 

" Us miia<ienant uoe moyrrmc de 15 mNiem, sacm compter un envoi de 127 miIlien orgul-d par la intérêts 
hoElandais en 1621, ADLA, il E MM36 1, 14491366 et 14491362 (Mariot, 19, 1 2 et 20 septembre 162 1). 

" Vus  17 14 les eavob atteignent plus dc 700 nil/iers, Ch. Huetz de h p s ,  op. fit., pp. 42 1422,424. 

n< Pour k blé, fj: ADG, 3E 5405, fos. 688r-v a 771r-v (N. Duprat, 10 a 27 janvier 1565). Le blé amhait ausi 
&NoniiPidie, ibid., fbs. 75r,76ret472r473r(l nui, 1 mYcmbtt 1564)crd'Amstcrdun, 3E 5406, fb. 21lv-212v 
(ibid., 4 juin 1565). Le d venait plus - v a  de M a r c ~ c s ,  CJ ADG, 3 E 24 17, fo. l267vœl268r (R Brigot, 10 mars 
1 565). 

Coaosriinr le baine, ADCi, 3E 5406, Co.678vd79r (N. Dupq 3 oovuubre 1565): sommation des hctain 
de Ulirrin de ltirhu au mPrtrr de fa ~n~ de Lantaque (?) en Bretagne, pour obteriir remboursement de 50 
~ ~ o i r a a i p i d u u l ' u u ,  kbeumdeve~ntaiwille,~,paurry,ptpnt~grsre,avd~qwntiti&vcnen 
chaninn d'*kdk de la vase du ks (?) a cause & iagwr pisoit (?) de Peau estoit entre dedans ce don apparaissoit tant 
p o r i ' ~ ~ d g d i t s b r n e s q u c ~ ô o y s ~ ~ q u i e s t o i t  auxenâroitzou I'etuavoitgo~pyaudcrncure~-.* 

Qwnt aux toiks & V i  et dc Fiilistàe, ce connnaet ftt caraa&isé plutôt par le débouchb de FAngietme 
n & Ir Bi-. J. T m ,  Qrwd b WIe m.. (Rames: Apogét, 1994), pp. 12-14. 



réelles. En revanche, le contre-courant de produits bordelais allarit au Nord est bien documenté. Pour 

la période 150-1 SZO on voit k pastel, le vin et le blé, dans cet ordn d'importance. Bon an mal an, 

le pastel, utilisé comme teinture de textile, était envoyé P Redon, d'oii il etait r&xpédie à Vitre. Le 

vin aussi allait tous les petits ports du littoral breton, ahsi qu'a Nantes et Redw. 

Vraisemblablement, il sevait d'aliment aux marins au long corn et aux ouvriers des toileries de VitrC. 

La demaade ôretomie pour le bl6 Buauait toutefois d'une ami& il i'autre, sans doute selon le su& 

des récoltes locales, mais nous croyons aussi déceler derrière ce marche fluctuant la demande des 

boulangeries Nantes spéaalisCes dans la cuisson du biscuit de mer?" En effet, parmi tous les ports 

bretons, seul Nantes achetait du bl6 indiquant la coocentration dans cette ville d'une industrie 

d'avitaillemait Si l'on détecte en 1500- 1520 l'émergence cyclique de cette industrie, au milieu du 

siMe le Morbihan trouvait Nantes un marche constant pour son b1p8 et vers 1565 Bordeaux n'y 

envoyait que du liège, de l'huile et de la chair de et quantite de vin et de pastel. Dans ce 

tableau de commafe florissant mais indgal entre les ports bretons et Bordeaux, le merrain, pondéreux 

peu cher, semble avoir rentabiiisé l'étape à Bordeaux pour les navires allant chercher le pastel ou le 

vin* 

Le négoce de V k t  E3onin, marchPnd de Bordeaux, o h  un aperçu de la relation qui existait 

entre les commerces du mnrain et de l'huile de baleine. Au printemps de 1565. Bonin achetait du 

merrain pour Mriquer cnviroa 720 barriques ( 15 milliers) d saint-~milioo, prés de Borcieae et 

l'automne, il expediait 212 barriques d'huile (53 tomeaux) 8 Middelbourg et il Rouen? Douze ans 

plus tard, en 1578, Bonin Eaisait veriir 10 milliers de mertain de Bourgneuf-en-Retz en Bretagne, A 

12' De aovcmbrt 1511 a janvier 1512, Nlma b i k  203 tonneaux de vin, I'hMr de 15141515 encote 57 
t o m e i a  À l'ber 15 l7-lSl8 l prend 289 tonneaux de vin en 1 1 navirea et 718 t o ~ c a u x  de blé en 12 chargements. 

Le liège venait d'An8odhq ADO. 3E 1 1 183, SX (R Sotau, 3 et 3 soid IMS). Pour !a chUr de baieme, 
cJ3E 5405, fos. 681r682r et 705v-706v (N. Duprat, 3 a 7 novembre 1565) ; 3E 5407, fo. 10Ur-v (ibid., 10 
Jeptcmbre 15w- 

ADG, 3E 5405, $. 191r-v (N. Dupq 26 mai 1565). Bonin envoyait ru8 ch blé a Bayonne n achetait da 
s a r h  d'Angletcc~c, ibid., fos. 183r-184r et Wr-v (23 mi et 1 novembre 1565). 



l'embouchure de la ~oire?* Les affaires de Bonin, en plus d'evoquer l'itinéraire des douves de Red 

Bay, suggàar <pie la fourniture de fbiailles faisait partie du système des créances bordelaises offertes 

aux poCheurs basques. 

Bordeaux, lieu central dans le triptyque ponantais associd à aos barriques, devint au X V  siécle un 

grand powoyeur de matériel de pêche. Si I'oa cornait desorniais la fonction des marchands 

bordelais, r&v&e par L. Turgeon, comme bailleurs de fmds des pêcheurs basques, on voit leurs 

crLaaccP se répaclder daas tous les métiers producteurs du matériel navd, les tometiers bien siir mais 

aussi les boulangers, les cordiers, les charpeatien de chaloupe, les empaquetews de poisson et m h e  

les vignemas. Ainsi la pêche entrabah au Ponant un élargissement socid du capitalisme sans 

prkddent, en créant une couche d'artisans-eatrepreaeu active sur le marche d a  capitaux et 

intéressée d la croissance de la pèche. 

La route et sa rythmes temporels 

Sur le b h  de Bordeaux figure la lune, référence ih l'ancien smom de la ville, le Port de la Lune. 

En effet, la lune réglait toute advit6 sur ce port construit, fortuitement, en forme de croissant. La 

muée, haute de quatre mètres devant la ville, empêchait I'aménagement de quais 1 oiveau et, par 

CO- les spacieuses @ves en peute en faisaient office. Aucm voilier ne pouvait avancer contre 

In u d e  qui produisait &os la <jiroade, B la reacoaue avec le courant du fleuve, ime vague déferlante, 

le maParet Lors du jusant, le port se bansfocmait en véritable ras. Toutes les manœuvres portuaires - 
ampmr, charger et dkhger, lever voik et aacre - s'effectuaient au gré de la lune. 

3E 5418, tbs- 41(k-Qllr et 44Ov-4Mr (N. Dupg 18 et 24 ann 1578); e f :  ibU, to. 743-744 (13 juüld 
157 8). 



A cette époque, les 190 milles marins entre Bordeaux et la vingtaine de ports sur la côte de 

Biscaye s'efféchuit qar temps convenable, en deux & cinq il fdait d'aùord, pour sortir de 

la Gironde, un vent favorable pendant deux marées. Deux relais de pilotage à Blaye et à Pauillac 

aidaient les capitaines &rangers h trouva le chenal mouvant de l'eStuaireestuaireW A da saillie de la 

r i~ i&re~~~ '  le phare de Cordouan monçait le grand large? De I& il sutfisait de tenir il une .vue de 

m m  la basse côte des Landes jusqu'h ce que les f;bhises de la &te de Biscaye se dressent l'horizon. 

À ce point le choix du port s'imposait Or, les havres biscafens se divisaient en ports 

d'échouage, situés dans les petits estuaues, et en rades profondes, praticables saos égard au cycle de 

marées. Au cours du XVIe si&le, iî mesure que la taille des navires augmentait, les rades de Saint- 

JeandeLuz, de Pasajes et de Saint-Sebastien surclassaient peu à peu les ports ~ k h o u a g e . ~ '  Faisant 

bande ii part étaient les centres commerciaux de Bilbao et de Bayonne, coupés de la mer par 

l'insuffisance de leurs fleuves, mais maintenus en vie par la batellerie de leurs avant-ports. Ces 

facteurs expliquent le peu â'dvolution constatée dans le choix du port des caboteurs entre le début du 

sidcle et 1565. Durant la période 1500-1520, six caboteurs sur dix se dirigeaient à Saint-Sdbastien ou 

iî Passages, trois choisissaient Saint-Jean-de-Luz et le dernier élisait Bayonne, Foatanabie, Zumaia, 

Deba ou Laredo. En 1565, sdoa 23 chartes-parties, Saint-Jeande-Luz était la destination de 8 

caboteurs (35%), Saint-SCbas'en de 7 (30%), Lareâo de 4 (17%) et Bayo~e  de deux; Bilbao et La 

Corogne attiraient ks deux derniers. L'attraction de Saint-JeaudeLuz et du complexe de Pasajes- 

Saint-Sdbaaien demeurait donc un aspect fondamental de la route de Biscaye. 

" 3 50 kilomètres de Bordeua a Pasajes. J. Bernard, op. cit., p. 404. 

2~ Bb. mun Bordas fonds plainioniaq h& 1065, Mimaire sw p h r r s  phts inteeessant les pilotes & la 
Gmma? et & b Gi&, emuy! a ~~ te 6 &cembre I 777, fo. 2v-3r. Le mémoire considère .la possibilité de 
ramir les piloter & Blaye a & Podac, pmmmr ainsi les navires pnimrm le large de Bordeaux de ne mWUa 
qu'une seule bis, au liai de dw pour changer de pilo te.... [En] ce moment, iI y a 32 pilota a Royan, 16 a Pouiflac, 
16iBlryea 208 Bordeam... 

ADG, 3E 12214 (2 o c t h  1506), cité dans S. Banad, q>. cit., t 3, pp. 228-229. 

A SM. Ikt &eh& .., cip ciL, p. 32. Le p4arc àm le p(aaoair & la tour coamuite sous Henri iIi (1574- 
1589). Les kaa ~w L mer s'rppdricr~t der Âne, *-être du ballemand & M. 4a sable.  Ibril, p. 23. 



Bien que les pôles de la route n'6voluaient p&e, le nombre de navires B l'emprunter fluctuait. 

En eff i  la route est monide  de la fin du régime anglais 15067 quand soudain les navires 

espagnols la réaniment En seize mois, une centaine de caboteurs prend du bl6 h Bordeaux, descine 

pour moitié ih la Biscaye, pour l'autre moitie à S&vilk ou P Cadix. Nul doute, on assiste à l'effet du 

premier boom dans la navigation aux indes en 1 507-1 509 et, specifiquement, d'une demande accrue 

pour le bld de la part des cuisiniers de biscuit de rnereU9 üne secoade flambée dans le mouvement du 

blé de Bordeaux en Andalousie se produit en 15 1 1 -1 5 1 2. Cette croissance cyclique, à l'image de celle 

de la route des i n d e  s'estompe vers 15 14 devant la forte poussée d'exportaboas du matériel naval 

i\ Biscaye, qui sort le tranc bordelais au sud du contexte de la route des indes a annonce la naissance, 

en Biscaye, de la navigation terre-wuvieaneeUO 

L'idée que le cabotage entre Bordeaux et les ports basques était, essentiellement, un effet de 

I'amiawpt transatlantique est @aiement étayée par l'aaalyse du rythme saisonnier du mouvement des 

caboteurs. Lors du boom de 1 50 5- 1 506, les pics du mouvement se produisaient en septembre-octobre 

et en fivrier-mus, séparés par me morte saison en pleine saison hivernale. Le rythme saisonnier de 

ce trafic rappeile la p a w  hivanale des Méditméens qu'a remarquée Braudel: 

L'hivernage est ... la r@le normale, une si boam rkgie que longtemps les villes et les 
États soucieux d'ordre interdisent purement et simplement les voyages hivernaux. 
Encore ai 1569, à Veaise, ils etaient prohibts asul cuor dell'invemaîam, du IS 
novembre au 20 janvier. De leur côte, les LevanMs ne naviguaient que de la Saint- 
Georges & la Saint-Dimitri (5 -26 octobre, selon les dates du calendrier grec).'" 

Un rythme plus typiquement ponantak, caractérisé selon J. Bernard par la morte saison estivale et la 

haute sakm hiverde, s'installa ii partir de 1514, avec k daut de I'amiement terre-neuvien? Ainsi, 

Au Moyen Âge, i ' & p  de t'Adour à la Gironde faisait partie de ia grande route du vin des Bretons. J. 
KerbavC, op. cir. t, 2, p. 685; A huer, ap. cil., passim; J. Bmiudd, q. cit., tome 3. 

" P. Chumi, op. cit. p. 252. 

"' L a  ma*, in F. Braudel, dir., Lu Mùrit'tena&eQ L'Eipce et l'hisioire (Paris: Flammarion, 1985), p. 64. 



le m e  de la navigation en Atlantique septeutrional était fonde sur celui du Ponant mddibval, don 

que la mviga~oa sur la route des indes, via I'&.lantique méditenanhm de P. Chaunu, respectait les 

iytbmes de la m a  intérieure. Les Biscakms, ii cheval entre deux espaces, trouvaieut donc à Bordeaux 

et dans la route de la T a m ~ u v e  un coahppoids à l'attractioa commerciale de S6ville et la route des 

Indes. Le basculement du m e  saisonnier des caboteurs v a s  le calendrier ponant's signifie donc 

le début des pèches termaeuviennes et la division de I'Atlantique en espaces méridional et 

septentrional. 

Le calendrier des caboteurs de Bordeaux en Biscaye était doac fonction du départ printanier 

et du retour automnal des pêcheurs. Pour 1565 nous avons recense 23 chargements vers le 

contre six dans le sens inverse?" A la fin de l'hiver, Ie cabotage au Sud s'intensifia pour atteindre un 

pic au mois d'ad. Un second pic arriva au mois de juin. après quoi la morte saisoa s'étalait jusqu'à 

septembre lorsque la flotte terreaeuvière Ciait sur les lieux de Whe. La reprise de la navigation ii 

l'automne etait l'effkt du retour des terre-neuvas qui vendaient leurs prises en échange du matériel 

pour la pèche suiva~tte."~ 

24 ADG 3E 1 1 181, s.f (R Sotca~~, 1 1 jamk 1565); 3E 24 1 8, for. 661 r-662r et 858r-859r (R Brigot, 23 octobre 
a 8 Airrmkr! 1565); 3E 5405, ka 823~%2&,993~-9!Wv a 1û22v-1 OZ3v (N- I)uplt, 1 1 M e r ,  17 et 23 mars 1565) 
et 3E 5406, €os. 27r-v, 4Ov4 IV, 64r-6Sr, 95r-v, 1 83r- 1 U r ,  248r-249r, 764v-765v, 88ûr-88 1 v et 882v-883r (ibid., 
2.6, 12 a 30 23 & 19- 19 mvmibre, 26 u 26 dicembft); 3E 3O4t, f8.61Srdl6t a 3E 3042, fa. S ~ P V ,  
i68r-v, 4 1 %42(h, 44ûr-v, 48 1 r-482 a 5 1 Sr-v (P. de Cazamajow, 2 fivner, 2 1 a d ,  1 8 juin, 19 et 19 octobre, 2 a 
17 novembre 1365); 3E 6360, s.E (M. Gaiiiot, 17 a d  1565). A 25 toarrruir le chargement, le tra6c documenté 
s'éIève a 525 torurcurx. 

2U ADG, 3E 5406, fa IlSv-1 lbr, 122v0123v, 324r-v, 681r=682r, 70%-7û6v et 77lr-772r (N- Duprat, 3 et 3 mai, 
19 juillcc, 3,7 et 22 novembre 1565). 

''' Chgements mensuels nOema eom Borûcuu et les ports biscaïens, 156s (ADG): 
jo f % v m r r v r  m r i j u i n j u ü d s e p o c t  m dir 

auSud 1 2 2 6 I 3 O O O 4 2 3 
a u N d  O O O O 2 O 1 O O O 3 O 



Entre l'offre de matéciaux navals des Bordelais et la demande des BisSeas, Iles caboteurs ne 

parvenaient pas B tout livrer aux ports basques avant le depart des pêcheurs, qui &aient en effet 

souvent contraints de fasF escale & Bordeaux avant d'entreprendre I'étape Oceane à la Temeuve. 

Le tonnage de ces caboteurs et tme-wuvas permet d'estimer la part des Bordelais dans l'armement 

de la flotte terre-aeuvière basque. 

Vers 1565, comme dans la période 1500-1520, les chargements dant à la Biscaye 

comportaient typiquement de 20 à 30 tonneaux, et seuls quelques chargements de blé dépassaient 

cette fourchette pour atteinâre une soixantaine de tonneaux? Nombre de caboteurs d'une trentaine 

de tonneaux s'appelait abarque et nous ai avons une description grâce à l'inventaire de vente de Lu 

Pintadelle de Saint-Just. EUe était gré& d'un beaupré et de deux mâts, de haubaiis, de palans, 

d'écoutes, d'aescouetm, de boulines et de deux grands avirons. Eue avait un abateaulm équipé de deux 

avirons, .planches et tniversanes,. L'inventaire notait aussi un compas, un acoribaua (sic) et plomb, 

un câble, une baussieie et deux ancres, aung papeSi et une bonnete pour ses voilesw et une amisaine 

devancd4' 

Parmi ces caboteurs, dam la pthode 1500-1520, quatre sur dD< venaient des ports basques, 

surtout de Saint-Jean-de-Luz, d'urtubie a de Fontarrabie; trois provenaient de Bordeaw, un du 

Saintonge, et deux de la ~retagne? Les navUeS labourûains ramenaient leur charge toujours A leur 

port d'attache, alon que les bateaux ouest-âaaçais et bretons livraient aux ports du côte espagnol. En 

1565, la géographie des ports d'attache n'était plus la même. Selon 23 chartes-parties bordelaises, 

" Un kmmm de blé s'&ah& i 18 W (a 36,36 Iims le boismu) ai 3 p i p  de 6 boisseaux c b r w .  C a  
pipes coacruicat donc 218 litres, comme lo barrique de vin dont 4 fisaient un tonneau, m i s  a uuce de la relative 
ligàctdûubk, kvoiumcduaepippu;<wnnrC(rit~pourk*st.Ce6itarpüquempartieI'yrivit~air 
lesb, à Bo- & 40 a 44% du tonnage &ranger, Ch. H a i a  de Lemps, op. cit.. pp. 30-32, ainsi que la dépôts de 
l c s r . s o a s c e s s c ~ ~ a o t ~ p i r J . & n i u d o p . c i ~ , p . 3 8 0 .  

ADG, 3E 5403, f0.553~-554~ m. Rp4 24 novembre 1564); vente par kha Brisson, marchand de Saint-Just 
présdehtfrrc~es, 1 I d u n P e n t d e o s t e , c o p i t î i # a ~ b d u r o Î i H i a r c t n i r B r ~ e .  Labarqueserait 
conduite du Becd'Ambès i Brouage, devant Ir maison de I'rhacur, pour 56 livres 10 sols. 



la flottille comprenait 16 navires saintoageais, 5 bretons, un poitevin de Saint-Gilles-sur-Vie et un 

gascon de capBretop Aucun navire bordelais ou basque ne figure daris les cbartes-parties 

bordelaises, malgr6 leur préûominmce avant 1 S ~ O ?  

Cette absence de caboteurs biscafens daos les archives est d'autaat plus surpreaante que les 

recherches de L. Turgeon et E. Picot ont rdvéld la présence a Bordeaw, en 1565, de 29 maîtres 

basques venus pour financer l e m  pêches i la Terreneuve. Au moins 145 actes menait en scène le 

passage de ces hommes originaires surtout de Saint-Jean-de-Luz et de Saint-Vincent (Cibure), qui 

&gociaient chacun jusqu'il26 prêts 4 la grosse avnittm?' À I'anaiyse des dates de ces prêts, on 

décele que les maitres s'associaient pour le voyage m groupes de deux I cinq conftères de la même 

paroisse, et que ceriaias venaient A Bordeaux dew ou tmis fois durant l'hiver (tableau 3.2). La 

préseace de ces hommes indique une quiiuaine d'aller-retour de caboteurs de janvier à f&er. En 

outre, au mois de mars avant d'entamer la traversée à ia Terreneuve, 18 morutiers labourdaias 

fàisaient escale A l3ordeaunS2 Ces témoignages indirects ajoutent donc une trentaine de voyages non 

mxnsés aux 23 qui sont documentés par une charte-partie. 

En estimant la cberge moyaiae des caboteurs 25 tonneaux et celle des morutiers ii 50, ces 

navires auraient apporté 2 000 tonneaux de matériaux la flotte terte~euvière biaeme qui, selon 

diffkentes estimations, s'devait ii de 7 000 il 8 000 tomeaux en 1565.2" Plus du quart de 

lm Les bretons d a h t  de BCiioda (2), Blavet (1). Pémf(2) a Croisic (1 ); la saintongeak de Marennes (2), Saint- 
lust (l), Arvat (6), Meschas (3). Cônac (2). Saint-Seurin-daûuzct (1), Tainemond (1) et Monagne (1). Ces 
cabotam orit-ils iti a i'origk & Ir difhision du gréJ ahtongeais si évidmte dans l'archiologie? C?' ADG, 3E 5406, 
fo. 38Sr-386r (N. Duprat. 1 1 aoùt l56S), vente de poterie de Fronsac a Bordcsux. 

m U e ~ m d t p r a v o i u n ~ i B a d a n s u r k n t a r à P a d o i m +  wlgrékur imcnt ionder~~~par  
âroictc rwtte au port de BourAHuht ou La Rochelle. 
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l'avitailtement de cette flotte de baleiniets et de morutiers, de labourdaim et de guipUzcoaas, auait 

transit6 par les quais de Bordaux. Manifestement, une telle quantite de matériaux s'était avérée trop 

grande pour les caboteurs dont le tonnage n'avait guère &ohé depuis un demi-siècle, obligeant les 

morutiers labourdains à fine la remontée de la Gironde pour «wpl&er leur avitaillement avant de 

continuer ih la Teneneuve. 

Tablau 3.2. Raenœ i Bord- da uîtm biscaïens, janvier-avrü 1565 (d'après L. Turgeaa) 

- - - - - - - 

Maitrc Risidencc pèche prêts 

Phco Dimgnette S t-Vincent 
lehanicot de 5hluau S t-Jeallac- L u  
Munjungo de Sanssu St-Jeande-Luz 
Pellen dt Hari-steguy S t - $ d e - L u t  
lohannu Damesquctte S t - V i t  
J O ~ ~ M C S  Delsaurdy S t-Jeande-Lut 
lohanne~ Duhalde St-Jeande-Luz 
Antoine de Lajus St-Sébastien 
Iohannes de Haristeguy St-Jeandc-Luz 
h h r t k ~  de Murguir S t - V i i  
iotmnes be C&bary st-Ieabdt-Lu 
Mariia dc Chckrry St-Jeirnddu 
Pella de Hargues St-Jeande-Luz 
Martin de Habas S t-Jeande- Luz 
lohannes Danatx St-leande-Lu 
Miutin de Hobiague St-JeandeLu 
San~ in  DuhaIde S~-JC~D~C-LUZ 
Pctrico Divagactte S t-Vincent 
lohuincs de Divagnette S t - V i .  
Martico & Chtvcrry St-Jesuldc-Lut 
P n m s e n s ~ ~ e  St-Vincent 
Johannisde siumbd S t - \ T i  
Martin Daneche S t - V i  
Johannes de Gabcrie S t - C r i  
Estenn I)rmesquette St-Vincent 
I o ~  Divague!te S t - v i  
Jthaa dc Gallardie Cap-Breton 
Estimly de Bignau CapBreton 
Jcbea de la Rigm Cap-Breton 
Amaulton SiIotute Bayoam 
IeliM hic@ Bayonnc 

morue (?) 
morue 
morue 
morue 
morue 
morue 
morue 
baleine 
morue 
morue (?) 
morne 
morue 
morue 
morue 
morue 
mow 
morue (?) 
mONC 
morue 
morue (?) 
morue 
morue 
mnie 
baleiae 
morue 
morue 
morue 
morue 

mw 
morue 
morue 

présence a brdeaux en date de: 

janvier 

pp. 132-134; L. Tuqpn, I ~ r i t m n ,  qp. ci&.parsrparsrm.; L P .  Roubg Lupkkà bbafeim.,. (199% q. cil,, p. 37, 
CL 141. L. Turgam CtsbIit Ir ûoüe de pêche bisqw & 157 1 1 p t b  & 100 navires dont 25 à 30 baleiniers, qu'a estime 
o i t o c i t i 1 5 6 0 0 ~ . P b E b e u n ~ a l n d i ~ 0 1 d e s c d t u & S l i n t - ~ a u X W  siècle: pcnpcctive~& 
r c c b ,  Élvdes delllt9s, 13 (1982). pp. 9-14, a. 1 1. 



L'industrie d'armement baleinier P Bordeaux. 

Parmi les Basques cherchant du nnaricement h Bordeaux au priatemps 1565 étaient deux capitaines 

baleiniers de Saint-Sébastien, Aathoine de Lajus et Jehan de Chemmdy. Ce dernier envoyait à Saint- 

Sdbastien une cargaison & bord de la Marie de C ô ~ c  en Saintonge evaluée & 20 toaneaw et 

inventoriée comme 21 8 sbarricques defaittes qui sont pour l'usage pour faire la pecbe a la Tneufirew, 

doue tonneaux de vin, trois barriques de chandelles et une d'avoine. Les 2 L 8 barriques defaites 

equivalaient doac b 7 tonneaux, ce qui faisait environ 32 bammques le tonneau?5 Cette réfirace 

permet aussi de visualiser les barriques après leur construction à Bordeaux, au moment de leur 

expedition à la Biscaye. Elles etaient considérées achev&s," mais eues &aient dhontées et, 

apparemment* sans cerclage." 

ADG, 3E 3042, fo. 5211-53r (P. de C~ZC~B~OUT, 21 avril 1565): *Au nom de Dieu q arnen. Sachnn tos qu'a 
este présent en sa @rsomie] Pierre Badh, mirn aprcs Dieu du navire nomme La Marie de Conac en Xonge, leque1 
a cwstisse que Syrc khan de Cbcmcndy, marchan de St Sebasticn, a charge ie&t navire sur le présent port et hawe 
âe Bourdeau&, b nombre & douzc thonneaulx de vin, plus 2 18 barriques defettes qui sont pour l'usage pour fùke la 
peche a la T d e ,  plus trop bPniqucs de chandclles, et une barrique d'avoync; pour toutes I d t e s  rnarchPndiscs 
a r e  conduites prir idciif mitre a sondit navire et equippage duement aparelhe, estcnche et equippe; pcutant, Dieu 
aydsrn a a ia gracc â ' i i  du pania bon tanps oarivaiablc; &les paiiht et tortunes de la mer, dam droicte routte 
et sans dcsrogcr d ' ide ,  si n'est par fortune de temps, jusques au port et havre de St Sebastien, par toutes divyse et 
a dtoicte dechatgc dudit na* a illac arrive, deüvrer ItSdifes muchuidises audit marchand ou son commis que sera 
purdella, en payant le fiet audit mitre pour toutes lesdites marchandises jusques au nombre de vingt thoneaulx, a 
raisondetroystRiradasdrprirdW)ODCglm dwnnreauparrtho-.. EtamsiPapmnis ajure, faict et passe 
comme suit le ma jour d'avril f 565 es de Estiarn Saqud et Geor~es  de Macccche hubitanz audit BordrcltlLr 
tesmol-ILP... 

a Une bunguc sans k ecrchgc, Qapm lu d a u i a r  de Red Bay, contertait 0,0279 mJ de bois et pesait 197 kg. 
L u  32 bankpe ooi*ar*a donc 989 d & Wic et pesaient 534 kg. Ce caicul se base sur la circonférence moyenne 
(198 an), le dirmia des h d s  (59 an), t loqmnda dornit~ (87 cm), Mpaisseur des douves et fonçaiiles (1,s cm) 
a k poids @dique & chêne (O,6 &c). A A k komau k boys ple oc jaugeait a trois pieds et demi cubes 
(1,47 m3). AMB* BB 19,26* €o. (1 593): .Le to- do boys a & gwm pie& et dany de qurné. Le tocneru & 
boys pclé est de troys pi& et dcmy en qum6. La bnsse de boys est de cinq p i e 6  quatre.* 

Pour k c d q p ,  ron unhiplie la chmtknœ moycrmc (198 cm), Ir longuair couverte par les CCTC~CS (60 
cm), i'iprisseur dcs cercles (1,s cm), et le poids q&i&pe dc Pane (0,37 g/cc) pour obtenir un poids de 6,6 kg. Le 
poids & la compKte &ait donc & 23,3 kg. A PtaJhlln et C. & Zsnrw, T ~ ~ c f  W d  Tecimdqy* 7 
id., t. 1 (Toronto: McGraw-FGU, 1970), pp. 556, 558,569. 



Les barriques défaites n'étaient pas le seul article sur la liste d'emplettes des capitaines 

baleiniers & ~ o r d e t u l x ~ ~  Le 28 mirs, Lajus embauchait d m  charpentiers de barriques et le 2 avril, 

il empruntait 260 livres ii la #grosse aventurm des fàcteurs de François de Pontcastel pour payer, le 

jour même, i'afWtement de lu Jehanne de Marennes de douze tomeaux de vin, quarante quintaux 

de cordage et vingt to~eaux de hareng, à livrer à Saint-S6bastiea chez un dénomme Fmçois Bmeau 

de la maison de ~ontc8stel.* Qucmt ii de Chemendy, ce demier embaucha deux tonneliers-animeucs 

le 29 mars a deux autres le 1 1 a d ,  qui acceptèrent de se rendre ii Saint-Sdbastien pour s'embarquer 

sur un baleinier encore identiner. Les cinq semblent avoir pris le départ pour Saint-Sébastien le 12 

avril sur Io Marie de Capbreton, affrktée de vin au nom de Chernendy. Enfin, le 2 l avril, suivit en 

son nom la cargaison de barriques ddfhites. 

Les cbartes-parties de 1500-1520 revklent les debuts du négoce bordelais en matière 

d'avitaülement au long cours. La croissance initiale &ait fond& sur le bl& mais la part du vin 

augmenta progressivement pour atteindre 15% du tonnage dans la période 1 5 14- 1 520:'' En mème 

temps, les cargaisons se diversifikrent pour inclure. des 15 12, des tèves, demie essentielle au régime 

des marins basques et, dès 1514, ta balles de chanvre, destinées aux corderin luzieones?' Comme 

sur la route entre Nantes et Bordeaux, I'bvolution des chargements traduit la recomposition regionale 

de l'écortomie maritime et i'hwrgeace d'une industrie d'armement h Bord- qui se construit sur 

la virtuosité des marins basques et bretons. 

" Lajus était apiclnc 6 -ohp. baleinier ma répertorié dnas les archives g u i ~ a n e s ,  et de Chcmendy 
d'un naWc toujours en construction à Saint-Sibastien. 

Un aoisiimt c q h b ~ ,  JohumcJ & Gab& & la W e  & S a i n t - V i t ,  était reprisenté par un procureur, 
Martin & HPismcDdy d ' U m p  près & Saint-I~tuz, qui empruntait à ia growv aventure auprér des marchands 
eaand&~~~autiorinipupeb.wsauD~~urette),dcs~e~~t~&faiBcrtrandDtstoc,des~~~~& 
François TraSie a Picm Guirin ADG, 3E 5405, fo. 9 5 7 ~ 9 5 8 ~  (N. Du- 14 mars 1565) et 3E 24 17, fos. I307r-v, 
1320~-1321vct 1328r-v (R Brigot, 15,16 et 17 m m  1565). 

"' ADG, 3E 5406, fos. 9r-lûv. 27r-v et 28v-30r (N. Duprat, 28 mars, 2 et 2 a d  1565). Les chrpentiers de 
b u n ~ i u i c n t ~ ~ a G s o r g e s d e  b P b .  

=ADG, 3E 3042, fo. 12v-13r (P- de Csmarjour, 29 mrro 1565); 3E 60 19, fo. l7v0l9r (F. Faure, 1 1 a d  1565, 
brariaon si@ cn 60 de rcsntrr, h. lL4r-15rb 3E 5406, fb. 64r45r (N. Duprat, 12 a d  1565). khankt & Ligury 
a Anthoh de Labutbe sont embaucbis le 29 min, et Arnaud de Bcmatet et Pian Dupont le 1 1 a d .  

" J. Bemarâ, q. cit, tome 3, prtwirr- 



Vers 1565, après un demi-siècle de navigation terre-neuvienne, la per& des manufactures 

et des créances bordelaises en Biscaye etait acquise. L'epo<lue des envois de prduits bruts «wme 

le blé et le chanvre etait révolue; seul Bayonne achetait encore du blé fioment, de l'avoine, du millet 

et des fèves, signe que cette ville aussi participait à I'elaboration des vivres maritimes. De même, 

Saint-Jean-de-Luz faisait venir des peaux brutes, sans doute pour fabriquer des ropas, les tenues de 

*heur? Mais la plupan des envois bordelais consistait en produits man~cturés. Les vins, les 

cordages, l'huiie et le baren<' ktaient envoyés & tous les grands ports cantabriques et, 

surtout, ii Saiot-JeandeLuz et ii Saint-Sébastien. Les armai- de la métropole guipiucoane 

acquéraient aussi les sardines, la morne, les fuiailles, les toiles et le papier? 

En amont des chartes-pbes, une multituàe de contnus révkle i'dtaidue de l'industrie de 

l'armement I Bordeaux Panni les plus lucratifs etaient ceux que passaient les Luziens et les Saint- 

Sebastiennais auprès des boulangers de Bordeaux qui s'engageaient & foumir des centaines de 

quintaux de bisc~i$~' fifaif de bld f?omed6" et livré en ba~rîques?~ D'autres contrats étaient passés 

" ADG, 3E 3042, fo. 440r-v (P. de Cazamajour, 19 octobre 1 S6S), a Bayonne, et 3 E 5406. fo. 1 83r- 1 84r (N. 
ûuprat, 23 mai 1565). à Saint-Jeande-Luz. 

a Cf ADG, 3E 3042, fo. 4&-v (P. de Cazamajw, 19 octobre 1569. 

'6' ADG, 3E 5405, fos. 893t1894r a 930v-932r (N. Duprat, I et 5 mars 1 565) a 3E 5406, fos. 27r-v et 727r-728r 
(ibid, 2 avrü 1565 et 10 mvcmbte 1565). 

xi6 ADG, 3E W7, b. 386~-387v (N. lhprat, 9 mars 1566): vins, merlu en p p s  et deux bahutz plsuies de toilco 
a Do& Mïuia de Hoyarsabal à Saint-Sibastien; 3E 24 18, fo. 66 1 r-662r @ Brigot, 23 octobre 1 565): charte-partie, 
par J c h ~  L c s t ~ c r  w4trc de la Jehomtte de Tallemonci, pour Arnwd Duprat de Bayonne, dt transporter a Saint- 
Sdbmtien *soixante quatorzt baiiea & amme, trente une balles papier* quatre pippes muelu, deux barriques de hui1he 
do@ huit buriques sudincs surette dc B m î q p ,  dix builz haranc b k ,  wie balle de grosse toitle ....a 

ADG, 3E 2418, h. 769v-67Or (R Bigot, 13 novembre 1565); Ef: 3E 5404, fos. 680r-v, 793~-794r. 794r-v (N. 
Dupnt, 7 jamk, 14 et 14 fcMKr 1544); 5405, b. 622r-v (ibd., 12 diçembre 1564); 5406, fb, 8 1 Sv-8 16r (ibnd., 3 
diicanbrr 1 565); 5401,fb. 1 16r-I 1 7r (ibid., 23 janvier 1566); 3E 3042 fos. 5 1 Sr-v, 530r-v, 554r-v (P. de Caamajou, 
17 a 26 mvmike, 8 & d x c  1565). Un anam! typique établit k prix de 200 puintaux de pria a 450 Livres tournis. 

' ADG, 3E 5405, fo. 68ûr-v (N. Duprat, 7 janvier 1564); 3E 3042, fol. 51Sr-v, 530r-v, 554r-v. 556r-v (P. de 
Caamjow, 17 et 26 mvcmbte, 8 a 14 daambre 1565). 

ARC, pleitos civil- MW f i d o s  260-261, caja 1045, fo. 13v (1 566): quatro cientas barrias para meter 
bizcodicr, c$ ADG, 3E 1 1 125, to. 60v (F. S i e  21 a d  1565). prêt dc Picm du Mohs  boulanger, a ~~ & 
Lamothe charpanier & bm-qua. Le pin& Cgilait 1 0  livres; l'on ignore cependant le poids d'une barrique de 
bisait 



avec des charpentiers de oaWn pour faire des chaloupes de p è c h p  et avec des tonneliers pour 

remplir des commandes de jusqu'l 100 d o d e s  de barriques?' 

L'anièrepays bordelais, 1 ofniit surtout des avironp et du chanvrp tourné en cordages 

destinés h l'usage des baleiniers biscafdf4 daas des coderies il Saint-Macaire et B E 3 o r d d S  La 

capacite des marcbands bordelais de réunir dans leurs chais la production d'un grand espace 

commercial est visible dans te stockage de hareng de la Norumudie, de sardines de la l3retagneY6 de 

ADG, 3E 5405, lo. 557r-v (N. Duprat, 28 novembre 1564). f 557r-v: a.. .Fta~:oys Detchevere et Naudin de 
Latiat charpeders de navires habitans de la paroisse St Michel de la presente vile de Bourdeaulv lesquelz ont vendu 
et vendent par ces presents a Loys Bateau marinia aussi habitant de ladite ville ... deux chaluppes bonnes et biens 
fàictes et suhntes pour la peschaic & la Tenena& lesqueiies lesdicts Detchcvere et de Labat ont promis et seront 
taiuz & raidn: a cküwcr iudit hueau sur le port et havre de ladite ville preates a naviguer dedans le quinziesme de 
€ d e r  prochainement venant ... pour le pris et somme de quinze escuz pistoletz pour chacune desdites chalup p.... 

"' -3E 7824. ioa 32W32lret 321v-322v. 3E 782ï.lo.292r-29Sr (F. de Lalame, 4 septembre 1563. 13 juin 
1565); cf: 3E 7826, s.f (F. de Lalamie, 27 iMil 1565). 50 douzaines à 700 fiancs; 3E 5406, fo. 893-v p. üuprat, 28 
d&cmbrr 156% 40 QMina a 480 livres tournois. À titre de compmhon, la siximie part du morutier La fizcqrnne 
Colette fiit vendue a 554 livra .ensemble des voiles cordages ancres cables bateaulx chaluppes artillerye meubles 
us&encilla a du tout autres apamhs rmiiitions appartemam à dcgpadans.. .* ADG, 3E 5407, fo. 176r-v (N. Duprat, 
5 fëvria 1566). 

" ADG, 3E S a ,  b. n4v-77% 3 E 5406,b. 1 18ûv-118 1r (N. Duprat, 22 mMnbre 1 565 et 30 octobre 1 566). 

" ADG, 3E 2417, b. 1344r-v (R Brigot, 20 man 1565), 43 quintaux a 21 7 livres tournois; 3E 2418, fo. 29r-30r 
(ibid., 6 avril 1565), 10 quintaux .de ia nouvelk poidz de TaülebUurg.; SE 5405, fo. 527v428r m. Duprat, 16 
mveLnbrt 1564) cordias & S g n t - M .  Le notaire a Taillemont, Marc Connier; est négociant & cordages. ADG, 
3E 5405, fo. 6ïOv-67 lr  (N. Duprat, 1 janvier 1564). 

"ADG, 3 E 5405, f 527v428r (N. Duprat, 16 novembre 1 564): vente par des cordiers de S a i n t - M d ,  à 
Fortuny dt la Basquaie et Francoys de Pontcastel, d'ung cable de navire du poix de douze quintaulx et demy de la 
longueur de quatre vingt d jx  b r a ~ ~ g  plus ung cablot du poix de six quintalr de la longueur dr cens brasses, plus dix 
gmautz dc ctiahippes a un8 gwmaut pour la balaine et dnas cens cinquante lequels de la longueur de soixante brasses 
chame, k tout de bonne dlSlMC bien hict a ditoume bon et rrtarchanâ et auffcmcnt mmme il apanknt pour servir 
a grand navin almt a la pecherie de la Terreneutte, et le tout lesdits [cordim] seront t e n u  de payes et rendre sur le 
port a bnm decestc die.. dans trois oepmsineJ apns Io h e  de N d *  En outro, ils fmnt ut neufve qualite ... du 
cordaige jusqu'au nombre de quarante a quurante cinq quintalz si en est besong pour ung autre mire... pour aller a 
la TerraiaifYt.. 

ADG 5406, h. 6W695v (iaid, 29 octobre 1565): vente par les mânes cor& i Poncastei et Bemard du 
Vigiiar & 2 grand d b k  de 100 bras de longuew du poids de 10 quintaux, 1 &le de mèmc longueur du poids de 3 
qullitua et un quarteron, 10 duuns & cbaloupc ct 140 lignes de Ir longucur de 65 brasses chacune. Le cordage, 
abim conditionné pour le voyage à h Tmmcuvo,, sera rait de chanvre neuf et livré à Bordeuix avant le premier 
h i e t .  

n s A W ,  3E30)l. h6 lSrdI6r(P.  de- ,ZW M5), 29gullnuadeuMaacordagesiSaint- 
Jcra-de4.w 3 6  5406, fo. 27r-v (N. Dupraî, 2 a d  1565), 40 quùiuurx de cordages à Saint-Sébastim pour un 
bJcma; 3E -7. fô. l388r-l389r (ibid, 16 d k m h  1566. dMa et cordages à Bübm).Cf: 3E 5407. h. 1û61r- 
1 û62r et 1282v4283r (ibid, 19 septembre, 29 novembre 1566). 



merlus et de mornes .paréesa de la ~erreneuve,~ de la rkshe de Biscarosse dans les b and es?" du 

sel de Marennes, d'Oléron a de la baie de Bourgneuflm du beurre bre top et de la poterie 

charentaise et Cntauis contrats spécifient que les produits étaient destinés à l'usage des 

tene-neinras; daas d'autres, on reconnaît les contractants comme des pècheun et des armateurs. La 

variétk et la quantitk des matériaux navals produits P Bordeaux dépassent largement ceUes que nous 

retrwvons dans les d e s  chartes-parties de caboteur. 

Dans ce portrait de l'industrie d'armement des Bordelais, il y a bien sUr des nuances à 

apporter. Luziem et Saint-Sebastiennais avait besoin du matériel au printemps. mais se& ces demias 

en a c h d a i t  l'automne avec les gains de leur pèche, tandis que les Luziens attendaient le printemps 

avant de chimer. Mais les Labourdairis renouvelaient leurs dettes chaque année, à la diff&ence des 

GuipUzcoms qui ne puisaient qu'à titre d'exception aux créances bordelaises et tendaient en outre a 

liquiâer leur compte B l'automne en achetant du matériel en même temps qu'ils vendaient leurs prises. 

L'endettement chronique des Labourdaim semble contraster avec l'irrdguiarit6 des besoins en 

capitaux des Guipkcoam qui. cependant, atbétaient autant de caboteurs en partance de Bordeaux. 

Par aüleurs, crhcias bordelais et debiteun biscakns avaient des comportements saisonnkrs 

m. A i'autouute, sails les Basques aétaieat les caboteurs, payant avec lem gains de l'année, 

alon qu'au printemps, les Bordelais envoyaient du matériel de pêche à leurs risques aux ports 

biscalleas. Opportunistes, les marcbands bordelais allaient même jusqu'à charger une barque de vivres 

ADG, 3E 2418 fo. 858r-859r (R Brigot, 8 décembre 1565): 18 milliers de -rnoullue puee dc Pll iwee et 
Saincte Marie a compter six vingtz pour cens et huit pippes de metlu marchas lesdites pippes de merlu scavoir est 
qufm de h marcbe mdit âe P o n t a d  qui es tdlt [marque], et les autre quattcs ... de semblable marche [marque],. 

ADG. 3E 5406. fos. 258r-25% et 608v-609v (N. Duprat, 2 août et 23 octobre 1 565). 

Sd appwté a Bordmm & Mararrq 3E SIW, h. 68v49v (N. hipu. 25 a d  1%). a de Saint-Nazaire, 3E 
24 1 7. fo. 1267~-1268r (R Brigot, 10 mars 1565). 100 pipes pour un m o d a  de Capbreton. Sel réexpedii de 
Bordeua à Thormebu, Montuibrn ct Toulou#, 3E 5405, tOs. 6r, t 41 v- l42r. 266r-247v a 267r-v (N. Duprat, 29 
q 21 mi, 29 a 29juület 1564). hi rd vendu à Bordeoa M i s  char8i à Argdhon, 3E 1 1 183, s.E (R SOIUU, 9 
octobre 1566) et à OMO& 3E S a , & .  327~032% (N. Duprat, 20 juillet 1565). 

aa ADG, 3E 5406, fo. 6 7 8 ~ 6 7 %  (N. Duprat, 3 novembre 1565). 



et ii en confier la vente au maître ;l son arrivée ai Biscaye? Cette pratique de colporter du matenel 

ii crédit aux quais des ports basques, avant la saison de pêche, est recensée surtout à Saint-Jean-de- 

Lut. Les fêves, les cordages et la fiitaille, matériaux circulant uniquement au printemps, servaient a 

cette vente de crédit et, à cet @ad, la prlsence de baniques bordelaises i Red Bay s'irisait dans 

l'extension de l'armement bordelais au XWe siècle. 

3.3. La mute de Ir T c m t o v t  du bakinicrs biscrIas 

En 1565, l'étape transatlantique des barriques de Red Bay ne présentait plus aucune nouveautk. Pour 

I'historien aussi, la pèche B la baleine de cette épaque est relativement connue a notre contribution 

consiste davantage en une relecture des faits daos une perspective matérielle, spatiale et temporelle. 

Mais, si les iythmes saisonniers et les hancs sur la route entre Bordeaux et la Biscaye permettent de 

mmer le rdle des amateurs bordelais dans la construction de l'espace atlantique septentrional, notre 

examen de la route de la Terreneuve révèle des fdes et des décalages au sein de cet espace-temps. 

L'analyse de la route et des liewc de pèche des baleiniers ne serait pas compltite sans remarquer un 

éldment politique certain qui deteint sur tous les aspects de l'industrie baleinière et jette une lumière 

sur le debut et le déclin énigmatiques de la grande pêche du detroit de Belle-ile. 

A leur dCpaf les baleiniers guipiizcoans obsexvaient une pratique particuli&re, selon laqueue le navire 

en quittant son port d'attache cabotait pendant quelques joins a b  de compléter son équipage. 

h*mt devant I'ua des ports d'échouage, le bsleinier muülait au large et le capitaine accostait pour 

entrer en pourparters avec les marins a les hommes de métier du linr Padois, notamment loque 

a Aimi fa cbutapu& du &rt de Saint-Just am ila de Mnapna GU Saintoqp, dont est dtre Anthoine 
Blancbut, pour 28 totnieaux de ftvcs. ADG, 3E 6360, S. f. (M. GJliot, 1 7 avril 1 565). 



la guerre franco-espagnole sévit, il fallait que le notaire du port formalise i'entente avant que les 

hommes n'acceptent d'anbarq~er?~ La cérémonie se répC<ait dans quatre ou cinq ports en GuipUZcoa 

et peut-être encore ii Bilbao ou ii Laredo en Asturk. Cene procession le long de la côte se déroulait 

encore dans le sens inverse au retour et reflétait une réalité incontournable de i'annement terre- 

neuviea: un marin n'était pas embauche, mais s'engageait à participer à une aventure banci&re aux 

mditioos qu'il négociait comm tout a m  controt En effet, les grands Quipages de baleinier étaient 

fondes sur le principe de parts, un aspect permanent de la pêche capitaliste au Ponant,2u et le départ 

au ralenti des batiments etait nécesaire pour que toutes les parties se mettent d'accord 

Une fois au grand large, le chemin de la Terreneuve était praticable à la latitude du choix, a 

I'aller comme au retour et ce, mal@ la dominance, entre 40 et 60 degrk, des vents de l'ouest? 

François Rabelais, Jean Alf011ce et d'autres attestent que les pilotes imaginaient les points sur le littoral 

te~ede~ivien pat rapport aux points à la m b e  latitude sur la côte powtaise. Ainsi Port-Royal faisait 

pendant A La RocheUe, Cap-Breton aux Sables-d'Oloune, le chenal de  elle-[le 4 CapClear en 

irlmde, et ainsi de Nite? Des milliers de contrats conservent l'aveu des morutiers de cingler, selon 

l'expression consacrée, #de droicte routte jusques audite Temeneufie et retournant aussy de droicte 

" AHPG, i, 25n. fb. lr-2v (S. de Yhimçp Muoihi, 7 janvier 1559). engagement de 2 1 marins; ID, 1785, fo. 48r- 
50v @. de Hoa ûrio, 8 mars 1 %O), engagement de 8 marins. 

ICS débuts, la w h e  capitaliste +se k rystémc & parts. Au X V  siècle, sur h c6te normande, ta pêche 
harcnguière se fait .à la part, selon l'usage, alors que le systtmc de créances conduit A une .commercialisation 
croissmntm et une .concentraiion du capital w niveau âes bôtcs. M. MoUat ( l983), op. cit-, pp. 109, 1 1 2- 1 1 3. 

L. Turgm signait l'mctiaisme du systàm & parts et trace I'irosion asmaire de la part des pècheurs dans 
d e  temps des psdKs loiapines. Pennsnenccs et transtomiationzi (vers 1500 - vcn 1850b, in M. MoUat, du., Histoire 
Cios~ches en F r m e  (Toulouse: Rivat, 1 %y), pp. 13 3- 18 1, sp9c. 174-1 79. Les parts se mêlent parfois 
au dah fixe et CC, dsltS k m b  amtm chez des tonncliekpàcheurs de Québec au XMZI' siècle, E. Marcil (1983), 
op, cit., pp. 30-3 1. 

~ C ~ e Q m i r i i n a ~ t c d r i q r r . L e s ~ ~ d u p ~ l i t ~ ( m i l u d . . o u ~ a u n o r d a u e s t ) a & 4 1  aW/o 
cies jaun & &que mais. Si ks vents ât~  quart u t m  sont plus rares, il n'en demeure pas moins que, selon les secteurs 
d'ooiin et tu slisom la vaas propices à la msrcbe wrs 1'~lcst domineut a & 35 a Wh dcs jours. W. McDorul4 
dir., A t h  ofth CIilll~nC Cliarrs of tk Ocew (Washington: U.S. Department of  Agriculturq 1938). 



routte a I'ung des ponz et havres de la Rochelle ou ~ourdeaulx?" Un pilote, s'il ne voulait 

qu'atteindre les Gmds Bancs, se reconnaissait ih quarante lieues de sa destination par les *grandes 

bendes de faulquetzm et de #petits oyseiletz qui s'appellent m m y o n v  à I'horizon. Ces bandes 

d'oiseaiq seloa Jean Cordier de Rouen, allaierit convoyer le pilote jusqu7A 4'escore du banc e? si tost 

que lesdits oyseiletz vous auroot d61aissé, vous pomes sonder et trouver la terre du banc.JM 

Les baiehiers, eux, ni se dirigeant v a s  le détroit de E3eile-ne passaient au nord des Bacs. 

Les Luziens sur le départ suivaient d'abord la cdte fiançaise au nord jusqu'à La RocbeUe ou 

Bordeaux, où ils complêtaient leur avitaillernent avant de mettre le cap définitivement sur la 

 meuve.'^ En revanche, les Saint-S6bastiennais longeaient d'abord la côte cantabrique, ramassant 

leur complément de marias? Ensuite, dans les mots de CristObd de Banos en 157 1, la traversée 

commençait: 

Quand ils partent de cette cdte ils reconnaissent, de 15 tieues dans la mer, le cap des 
Peines qui est en Asturies deux lieues de Gijb et, d'ici, vont a Fouest-nord-ouest 
jusqu'8 cinquantedeux degrés et demi oii se trouve la Grande Baie, ne touchant ai 
terre ni üe, car le tout est un golfe de huit cents lieues.?g' 

ADG. SE 2417. fo. 1320~-I32tv (R Bigot, 16 man 156S), le baleUuerkaM(~~e de Saint-Vuian *...panant 
du p r t  a havre de la RocMc, I1ancre et voillcs levies en temps convenable, estant tout prest, advitailhi, munitionné 
et apardhi à se ladit voyaige de TcncIIcuf.vc, allant de dtoicte routte jusques audite Terreneufkt et retournant aussy 
de droicte routte a I'ung des portz et havres de la Rocheîle ou Bourdea ulx.... 

a ûèa ku Lraarrrion ai 1565, ks Pmt Boab d'Angktm ggidcmt *r maCa d'huile de baleine & La Rochdle. 
B. Di* The Pori d Tracle of -3) EIirc1beth tudon (London; London Record Society, 1972), nos. 1.332. 
L'huik anivtiit aussi & *Biscap a & ~Spailp, iba., nos. 356,415,5 15,679,691. 

Cfl l'itinéraire p r h  pour un baleinier qui prenait en pmsm la maciap a Guetariq Zumaia. Deba, MutriLo et 
Lapwitio; AGDG(Toh),  Corrcgiarmto, Cades EIom 261, b. 57r (1572); q.f L-P. Roubr (1993). op. cil., p. 
5 1; ADPB, Fonâo del Consulado de Mar y Univcnidad de M c r c a â ~  39, fo. 43v (22 mai lS6ï), assurance de 
GueÉuiiiqudquepmdcTm~wra&m0~fiP~~ancunede4LatcdoaGu~ fb. 28lv(2l avril 
1 SU), asamme de Saait--sdhûkn à @que port w ports de Guipihm et d t c  B quelque port, plage ou baie de 
IrTam#nn,~rdtret0~~às9int--Sibasa'~11ouunuitreport&Irpro~&Gui~ 

291 *Quand0 parten de esta conr reconoceo las peau de Gqon como a XV 1eguas k mar adentro, que a m 
~ a d o s ~ ~ & f i j o 4 y d e d ü h d o ~ l 0 r i l ~ ~ 1 e b l S t . ~ y d O J g n d o s y m e d i o d o a d c e s t l i I r G n n  
Baya sin topar t i c m  ni y&, sino todo es un goffo de ocho zi«nas 1eguas.m Archivo g e n d  de Simancas, GA 75/24 
(1571), cai Qns S. B a r k b ~  das Vascos..-*, q. cir., p. 58, n. 10.1. Ahcc(1559), q. ci&. fo. 13r-14r, met 50 
lieues entre les caps dt P d m  a Machicham, et &e 18 iicuu jusqu'a Fontarrabie. 



En suivant d'abord les cdtes opposées de leur golfe. les Luriens et les Guiphzcoans mettaient 200 

milles nautiques entre eux avant d'aitreptenidrp le grand large, malgré des déparrs à une lieue I'un de 

1' autre. 

La traversée d'aviron 2 400 milles nautiqu# durait peu prb cinq semaines?' Rendus 

dans le dena l  de la Grande B a b .  les beiniers se répartissaient dans des havres tout au long de la 

cdte nord Seloa S. Barkham, la moitie s'iastallaient B Buihes alors que le deuxide port de 

prédilection était Xateo (ChàteawBaie) à l'entrée atlantique du D'autres mouillaient aux 

havres appelés Gradin, Snbrem, los Homs ou Lubeta, Cam& Pequefia* Puerto Breton, Puerto 

Nuevo, Bute1 et même à l'anse dite d'Anton Gonçulo, entre Puerto Breton et ~uitres."' Nombre de 

capitaines arretaient le choix d'un havre une fois sur les Lieu et leur assurance couvrait les 

déplacements .du port au 

Il y a plusieurs façons de comprendre la réparrition des lieux de pêche le long du chenal. Il 

fallait accorder B chaque équipage son temtoire de chasse, sans perdre les avantages qu'apportait le 

partage des équipements et des metMs spéciaiids comme le chirurgien, le comptable, le charpentier, 

''' Environ 4445 km. Le mille mark, de 1 852 mines, Cgale ww minute de latitude (la W partie d'un degré 
équatoriai). Le r t d  signifie un mine marin par heure; trois milles marins égalent une h v  (5 556 m). 

~ ~ e t a n p s R d d e h ~ ~ ~ ~ e & 2 ~ m i l h s ~ ù i ~ o ~ u ~ m ~ e ~ t i o n d e 3 ~ a ~ j w n a ~ a d e r u r w  
avance moyenne de 2,s a 3 ~d. P. Pomy, Comment naviguaitsn dans la Méditmanée romaine?., L'Histoire, 36 
(1981), p. 101, cakuk la vit- m o y c ~ c  des navires marchands antiques a de 3 a 4 nm&; P. Chauny op. cil.. pp. 
234237. mwim que k convoi aux uda ui X W  siècle dvvUt une étape de 2 400 milles âans 40 a 45 jours (donc 
2,s d), incluant une escale; S. Killing, The Red Bay vessef. A reseïuch project ur#dertaken for Cadian Prnks 
Seniœ (m Ontario: Steve K m  Yacht Dcsim inc., 1992), déposé à Parcs Canada (Ottawa), étabüt la vitesse 
théorique & baleinier de Red Bay. par vents typiques, à de 3 a 6 nœuds. Un exemple d'une traverset rapide était celle 
de J r q u a  Cytis qui 61 I'iirp de Saiut-Maio I Bonrviai ai 20jom (donc 5 m): M. Tniâei, Çartia, J a q u e ~ ,  
Dictiolvyzlie bibliogralpluque d!u Cam&* vol. 1 (Qucbec: Presses de I'UNvcrsité Lavai, 1966). pp. 1 7 1 - 1 77. 

S. &&un, a h  Vaacm..., qr cit., p. 64: aEsP my proba&k quc Oqpn a bda diccisÏde bareos en el puerto 
de Red Bay d m t e  las &ona mnruilea de la pcru de baiim.. con m s  d i a  O doee mis en otros puenos de 
uGran ,,,',. 

LCI polices ~'UWUIQI ne pCEUCm qu'accptioMItllcmcnt k pon de destinaion à h Temrmve. Og 
timoigniisa ùok f9m rénnna i Ii awtwne d'étabür la lieux de pêche en consuitation avec les autres capitaines 
sur le3 lieux. Cf: L?. Rais (1995), op cat., pp. 7942. 



le calfat, les harpomeurs, les dépeurs et les tonneLiers. Mais il fallait aussi décourager â'tventuels 

conCUTrents externes par l'occupation du territoire et I'ktablissement de quelques lieux forts comme 

Buitres et ~ateo? Sur le plan conceptuel, les enjeux spatiaux Li& h l'accès aux ressources ont W 

théorisés par 1. Spry dans le contexte des espaces du continent nord-américain aux débuts de 

l'influence européenne, daos des situations d'abondstnce de ressources non aliénées. Spry a ideatifib 

une stratégie d'aquisition qui consistait d'abord à réserver au seul groupe d'appartenance l'accès à 

la ress<nmr par, entn autres, I'occupatioa symbolique de l'espace et les démoostmioas de force. Une 

fois que I'accks exclusif B la ressource était assuré, la solidarité du groupe cédait en faveur d'une 

concunmce entre les individus et les alliatices ih I'intéieur du groupe. Parfois, le groupe dressait uw 

charte coutumière des droits communs et individuels. La documentation de ce type d'exploitation des 

ressources dit en .open occesm (accès sans contrainte) permettrait, selon Spry, de caractériser la 

pbase initiaie du capitalisme dans les espaces nord-américains?" Sa théorie oflie une clé pour 

comprendre les informations divergentes qui sont wmées sur, d'une part, une nesolidarite 

d'équipages guipikcoans allant jusqu'à l'exclusion territoriale d'équipages labourdains et vice versa 

et, d'autre part, l'esprit d'entreprise individuelle gui motivait armateurs et membres d'équipage. 

Également, la mise en relation des concepts d'accès aux ressources et d'espaces nouveaux permet de 

voir que les baleiniers concevaient le détroit de Belle-île comme chasse-gardée. 

La théorie nous invite aussi il identifier des exemples précis d'une telle stratégie 

d'accapanment des ressources par le biais de l'exclusioa territoriale. Souvent, les prises de bec 

concernaient la possession d'une bdeine ayant distand son harponneur gtipiizcoan avant d'être 

trouvée morte par un &quipage labourdain? En 1554, les teosions croissantes entre Basques 

espagnols a fiançais conduisirent ib une bataille rangée?' Selon un témoignage guipiucoan, une 

armada de 13 hkiniers de Saint-Jeamde-Lm, Biarritz a CapBreton sortit de son mouillage Buitres 

et, pendant un jour et une nui& livra la guerre qar mer et par terrem à quatre navires guipiizcoms 

J.-P. Pmu1x (1 999, op. cit., pp. 45-48 et 97- 104. 

Cj ARC, p k t a  Qvibr. Radripa hmidos 54, @a 3 124 (1575). De telle prisa de possession, considaéa 
coirmic concumnce diloyale, &cat aussi entre dcs &pipages guipu#.iauu dans les années 1570. 



installés & los H o m s  (East Si. Modeste). Au lendemain, le 25 juiilet, 180 GuipUzcoans etaïent 

emprisoaaCs & Burns et, le 29 août, expuisés A bord de l'un de leurs naviresM1 Les  a e v e ~  et les 

échauffourées altemérent juspu'au printemps de 1563 quand plusieurs équipages du Labourd, ayant 

hiverné ciiffidanait sur les üeux de pèche, h t  pris d'assauf par des q ~ @ ~ l p  et leur huile 

dtrobee." Pendant cette décade entrecoupée en 1559 par la paix ûanco-espagnok du Cateau- 

Cambrésis, la mattrise du d&oit b d a i t  du cdt6 des G u i p i i z a x ~ . ~  

La route du retour, par temps de paix, ne variait guére de celle de l'aller. y compris les escales 

4 plusieurs ports sur Ir cdn biscaiemeeYY Les Laboiirdauu se rabattaient sur La Rochelle ou Bordeaux 

mais aussi parfois sur Brouage ou un port .en ~spaigne,?~' Les Guipiucoans suivaient un trajet 

similaire, selon les témoignages d'une tempête srnenue 50 degr& le 6 décembre 1566. alors que 

le navire se trouvait I 2 10 ou 250 lieues de la Terreneuve et encore a 500 lieues de I'~spagne?'~ L'on 

sait toutefois que la route des GuipuZcoans pouvait defléchir au sud, car quelques bdeiniers se 

ramassèrent h L ~ s ~ o M ~  I la suite d'un dur duel avec un Atlantique d&haioe.m7 En traçant ce biais, 

'O1 AHPG, iii, 1781. fo. 116r(1554), t$ J.-P. RouIx(1993). op. cit.. p. 23. 

" AüG, 3E 5405, L. 3 18v-3 19v (N. hipmt, 26 aoid 1 564): a. .. estam ks susdits audit Terrmaifve aians faia 
la pecherit a fonte dudit huylc tstam ja dans Ics barriques, ilz hent surprins des fioitz de river de sorte qu'iiz en 
m o m t  avec un grand nombre de mmtres a compagnons de navins âe ladite pecherie, et a cc moien aucuns 
espaignotz quy estoient la, s'emparent prindrent et emportarcnt tant lesdites quarante barricques d'uyie que autres 
huyles a mucbradisu, tant dudir niivrr que autres dont tesâit esQeignolz sont icculx poursuyvis en justice sur la 
restitution daucunc9 desdites marchandises par aucuns marchans h c o y s .  ... 

" J.-P. Raik (1993), op. cit., pp. 20-23. 

xw ADPB. F& dd C o d d o  dc Mir y Ugwnidad de M e r u  39, fo. 3 19r (5 juillet 1 S68), usuniicc de 
Moüjco à la Tara#ivt et de rctour a Motrico, Guaaria a Pasaje; fo. 32 1 v (9 juillet 1 568), de Motrico et Dcva ou 

autre pûït de GuipiitcOr 4 Ir Tenrnar~e, et & retour i Motrico, Debr et Pasaje; b. 322v (9 juillet 1568). de 
Guetaria a h Tefrawve et de retour à Gue!iuia a Deba avec escales a Laredo et Castro; ibid., 95, fo. 278v (7 mars 
1564),ddmwilt&GucwUbostrTaruiobrr~debell-&ydreJIdrcnT~hastahaçaupe~cr 
y debaida daide alli hasts el puato y canai de Deva con d e s  en Laredo Castro Guetaria Motricol.. 

ms En 1562, lu mdms bileniar Jobimw de Far~wnive (1i Jehmm), Io- dc Gaby (L C'knm) a 
Miquelon & la Reutaie (Ir Jehme), tow de Saint-Jedn-de-Luz, devaient menif de droite route en Espaigne, 
&auigc ai i dn patt & LP R d d k  ô~ Baisdeiuk ... CU wtrr port.. ADG, 3E 241 5, &S. 332~-333r, 333~- 
334r, 334v-335r, 335v-336r, 336~-337r, 337~-338t, 338v-339r (R Bngoî, 8 et 9 juin 1562). 

'OL~ikc. P ~ O S  avüer, ~ r r r r  t&ekb~ 260-261, 1045-1, s.E (vair MMia O e k  dt ArrioIr r Yiiigo dc 
IbrrtoIa). 



üs ddboucbaient dans la eumeru da9 Indla, près des Açores, la route de retour indiquet par le 

cosmographe Jean ~ l f m t a . ~  Ces cas datent d a  années de guerre, ce qui peut expliquer pourquoi 

les Laôoudains et les GuipUZcoans s'éloignaient parfois les uns des aimes lors de la traversée. 

Le regard sur les aspects temporels de la route des baleiniers ddgage d'autres structures de 

la Whe. En règie génble. les baleiniers branlaient entre man et juin, et revenaient entre octobre et 

décembre. Le depart était déteminé avant tout en fm-on de la latitude de la pèche. Dans le sud de 

la Teneneuve, les pêcheurs cherchaient & arriver db la font des neiges en avril,'gr) alors que dans le 

dbtroit, les glaces empêchaient la navigation jusqti'en juin. La date du dm pouvait aussi être 

modifide si l'armateur considérait la mimon des espèces de baleine les plus recber~hées~'~ ou 

qu'une menace de guem planait?" En temps mormal.. la majorit6 partait au debut de juin, se 

dirigeant au d&oit?I2 Les intvitables départs tardifs - l'on en recense même au debut de juillet - 
avaient appris aux pêcheurs qu'après la mi-juin ils rispuaient de revenir avec un chargement 

incomplet3 ' 

Ces géoaalit& permenent de mieux comprendre l'horain des déparrs de 1565. aanée où tout 

allait apparemment comme pr6ni. Un seul baleinier labourdain s'apprêtait pour un deart en mars 

' J. Alfonce ( 1 559). op cit., fo. 28v: .Au Sudest ch cap de Ras sont trois ou quatre ides, qui se sont point 
peuplées Et au Sudest bien trois cens, ou trois sais Cinqusnte ticus, sont lcs ides des Isoircs, peuplics de Pomigaloiq 
& sont de quuurtt âegrcz iwqucs a trente sept...* En 1576, un morutier de Zumaii dait de la Term~uve à San 
Mi@, aw Açores, ou il prenait du pastel à destination de Deba ou de Santander. AHPG, il, 3303, fo. 14r ( J .  Diaz 
dc û c h ç m q  Zumaii, 4 mars 1576); voir S. Baridmm .Lns Vmas...y cip. ci&, p. 1 58. La m r u  ckrs Mtar appelait 
aux Aç4m au le retour enat septembre et novembre. P. Chaunu, op. cit., pp. 233-234. 

'ADG, 389816. 6. l8*(8 jmvk 1539, .my mm, LuSerem! de Bourg), S. &rldiim. .Las VUCOS..... tp. 
 ci^, pp. 68-70; AGDG Ej4aitivos EIom 289, s.E (La Catdim, mars 1 S83), in L P .  Pmulx (1995), op. cit., 
p. 74. 

N o D u i s k ~ ~ i m w U i I r k k i a c m i r r & ~ l ~ g h a s ~  r ~ d o n q u e I a b J e m e & G t d a n d ,  
qui srrscitat un plus gad ht&& s'y prkntah 4 pnrtir de scprailbre. S. Borkham, Guipuzcoan Shipping. ..m , op. cit., 
p.80,n0a l l . ~ ~ I L . C ~ ~ , h ~ & & M ~ & & ~ r r m d p t e n ~ l a r s i g ~ ~ y X ~ ( S M t M d a :  
l'Auteur, 1978), p. 57; L, Turgcon, .Sur Ir piste des pêcheurs basques: la redicouverte de n o m  XM siècb, in 

12,s 1991). pp. 12-18; 1.-P. Roubr(1995), qp. ci?., p. 74. 
nr h 1% la menioc dc gwnc pl- un capitaine g w * w  était toujours a Bordeaux le 24 juin. 3E 

6019 (2 putic), fio. 1W12r (F. Fart, 24jub 1566). 

"'J.-P. Raik (1993). ap. ci?., p. 49. 



avec des associés mor~tiers?'~ Quant au groupe principal de Guipiucoa, les préparatifs ih Bordeaw 

hent reglés du 14 mars au 11 avril et les defnières assurances Burgos obteaues le 29 mai"' Au 

retour des baieiniers, on distuigue encore l'arrivée des deux groupes dont le premier, une minorit& 

rentra ea octobre avec les morutias. À Burgos, partir du 2 octobre, les assureurs couvraient l'huile 

de dix baleiniers encm & la Terreneuve y compris un th ~uitres,"~ ce qui laisse penser que leurs 

capitaines avaient trpiismis leurs gwnictions par quelque autre baleinier ou morutier. Le retour de ce 

premier groupe de baleiniers est signai6 dknnitivement par i'arrivtk à Bordeaux, entre le 29 octobre 

et le 7 novembrel d'huile en provenance de taredo1 de Bilbao et de La ~ochel le"~  qui était aussitdt 

réexpediée, avec quelques barriqua de abaiellie, aw pays de la  anche?' L'escadre priacipale 

quitrait les lieux de péck i i  l'amivk de l'hiver en novembre ou en décembre, parfois, si un équipage 

était siirpris par les glaces, au prix de grands efforts?19 Le retour vers la N e 1  est signale par une 

quinzaine de contrats d'a9sura~ice~, du 5 janvier au 8 février 1566. sur les réexpéditions d'huile de 

Saint-Sdbastien et de Guetaria en direction d'Anvers et de Rouen?20 

"4 il s'agit de Iohnner de Ci.kM dC S a U r - V i t  a les rnomticn la kux-&&a Petressens Dagourette et 
Martiaco de Murguia ADG, 3E 5405, fo. 957r-958v ct 5407, fo. 1062~-1065v (N. Duprat, 14 mars 1565 et 19 
scpanbrr 1566 mr I'alliina &s trois); 3E 2417,b. 1307r-v. I320v-1321v et 1328r-v (R Bngot, 15, 16 et 17 mars 
1565). 

"' ADB, 95. To. 19r (29 mai 1565). p p y ~ n a  sur ia are I'anmimr a ks munitions de Lu Trini& 

"6 ADB. 95, fm. 1 95v, 27&-27 1 r (Sant N i c h ,  2 et 8 octobre 1 565); 270r. 270~. 27 1 r (Lu Trini&, 8 octobre); 
130r (La Srarfu Cnrrrifi, s-d., cn novembre); 133r, 13Sr, 141r (Lu C'eçion, 20? novembre); 134v, 141r (Le 
hrthptn'ftls, 20? novembre); 14 1 v, 142r, l42v, 1 43r (Nuestru Seiaora & ka Conçeçion, 1 9,20 et 23 novembre; ce 
naWc ramenait l'équipage du Sun hm); 274r (Santiagol Santa Lucia et Lu Conçeçim, 3 décembre). 

"'ADG, 3E 24 18, fo. 6%r-v (R. Brigot, 29 octobre 1 565), envoi de 2 tonneaux d'huile à Anvers; 3E 3042, fo. 
48 1 r 4 2 r  (P. & Cammjam, 2 nwanbrr 1569, arrivée & 90 barriques d'huile de Lado; 3E 5406, fos. 68 1 r-682r. 
70Sv-7Mv, 797v-798v et 882v-883r (N. Duprat, 3.7 et 28 novembre, 26 décembre 1565), deux arrivées d'huile de 
Saim-~e&PaJia,akm~ifdemuchandiwiLobbelkaaBi lbro,  payiesav#:&I'huile. 

ADG, 3E 2418, fo. 6%r-v, (R Brieof 29 octobre 1565). envoi d'huile a Anvers (2 tonncurx); 3E 5406, Cos. 
70Sv-706v a 746r-747r (N. Duprat, 8 a 15 novembre 1565). envois d'hile A Rouen (23% tonneam) a à 
M k h M x q  (29% tonwux); 3 E 5406,3 E 24 18, fos. 76%-v et 86Sr-866r (R Bri~ot, 12 novembre et 10 décembre 
1565)' dtux cmrOU d & & b  i %nt-Mila (2 chaqw envoi). 

AGDO, jccutivos U& 1 7, fo. 1 1 r (1 573): 4 aiio ultimo pasado de [ 1 5721, con tempocd e ticmpo 
forçoso que es sobrebmo Q,. d pwto & Ir Vanparda [h t'entrée & Châtau-&J, h e  perdida por el mes de 
dczianbre... Ir nu, nombnda Mari&.. con la annuon, baiienas e pertrechcrir que d m  de la dich naci abia ...O 

ARC, Platos dk, -261, 1W-1, SE: d 11a0 hrltimO de [l5 W... hade  
ai d puato I)unado Xatco [CNteui-Baie] ... pot d mes de nobiemb m... les sobrcbino un ymbimo ta1 y tan grande 
&kiui iqut~r&~tobtmrr&dichopiaroy&suco-- .  

DPB 95' Goa l89v, l m ,  222v. 223r. 223v, 234v, 23 5r1 264~. 26%. 273r, 273v, 3 23v, 3 34v-33 Sv, 3 37v428r, 
38k(SetSjrizvis,4,4et4tkrk, 18et l%pnv#. 8,13,13 Einia, 31 janvia 1566,22dicembn 1S65,30jmviu, 
6 ~ a r v c c a d d a d m & 4 ~ Z ~  juiviaettl mars 1566)- 



Les departs et les retours se divisaient donc en deux groupes selon les lieux de pêche: dans 

de multiples havres tanpérés, et dans l'espace limite du détroit de Belle-ile. L'on observe aussi que 

le premier groupe suivait le calendrier des morutiers, alors que ceux dans le détroit observaieut un 

caîendrietorigmal dans h pèche tnre-neuviemie. Ainsi, deux p ~ o m ~  semblent s'opposer. D'une 

pan. la pêche du déaoit &tait sptkislisée, complexe et au demeurant très visible dam les archives 

guipiucom*i. D'autre part, il existait aussi une pèche moins documentée et géugraphiquement 

diffise, mais persistante et qui avait uri lien primitif avec la pêche à la morue. Ce lien est traduit non 

-psrlasyoctYoaisati 
. . 

oa des déparfs de cPrtaios baleiniers avec ceux des morutiers, mais a w i  

par la polyvalence de pèche d'un seul par des alliances de baleinier individuel aux 

confiéres morutiers et, sur le p h  technique, pst la pratique recasée ça et 18 depuis les années 1530 

de ramener la abaleinm, la cbair encaquée et sal& ib la façon des morutiers et A l'instar des baleiniers 

basques en Gplice au début du siMe. S. Barldram, en postulant que la pêche B la baleine avait pour 

origine celle la morue, s'est aperçue de ce lien .primitiE!" U nous semble que la forme 

géographiquement diffuse et techniquement peu sp8ctalisée de cette première pêche perduni A maints 

endroits endehors de la grande p&he du detroit de Belie-ile. 

La baIeWn du Roi Cathoüque 

A l m  que la mute et k caleadria des baleiniers nous ont dom& des clés pour distinguer deux groupes, 

le caractère des navires permet de tracer quelques contours politiques de la pêche dans le détroit de 

12' L. Turgton, *Pour rsd(oamir notre 16' Girk:  ks pèches P T a n - N ~ M  d'apm la arches notarialu de 
Bordeawrn, in Revue &Histoire de 1 ! - 4 ~ ~ ~ r ç 0 l u .  39.4 (1986). pp. 523-549, sp&. p. 536. 



Belie-îie. Au Labourd, selon les recherches de L. ~ u r g e o ~ $ ~  la taille des baieiaiers atteignait de 200 

300 tomeaux mais @ois était moindre, comme celle d'un baleinier de 750 &arricques. (187.5 

tomeaux) construit en 1566 A ~ a y o n a e . ~ ~ ~  En revanche, J.-P. Roulx a montre que la taille moyenne 

des baleiniers guipihmam s'devait B 322 tomteaw. sur la base d'une vingtaine de navins dont m 

seul jaugeait moins de 200 tomeaux? Le tonnage des navires guipUzcoans leur confihit un certain 

statut Idgai puisque, depuis 1563, la consîmaioa de navires à partir de 200 tomeaux était 

subventio~tk par un État espagnol désireux d'augmenter la capacité de sa marine marchande et de 

créer me réserve de bâtiments militaires?26 Les Guipirzcoam en profitaient pour envoyer ii la 

Tareneuve des baleiniers plus volumineux et mieux conssuits que ceux de leurs voisins labourdains. 

Les subventions et leur administration ont sans doute contribué ih rehausser la visibilite, dans 

les archives notariales et judiciaires, des navires de plus de 200 tonneaux; il suffit de noter qu'avant 

1563, les actes concernant Ia coasmictioa navde guipiizcoane sont rares. En fait, des mités endeçà 

d'une centaine de tonneaux allaient au Labrador, entre autres comme navires d'appoint, comme 

I'mdique la proanah du captahe du gdbn Son Nycolas pour obtenir #quelque nmio que sait dune 

taille suffisante pour l'accompagner ih la Terreneuve A la pêche des S'il n'y a aucune 

manière d'estimer leur nombre au Labrador, le ton de ce document laisse entendre qu'ils n'&aient pas 

rares* 

L. Turgcoa, .Pour redecouwir mm 16' sikck: la pêches à TerreNam d'apris lu archiva nocariales de 
Botdeauxm. m Rivue dWistdre l 'Amériquejbps~,  39,4 (1986), pp. 523-549, spic. p. 535: .Les baleiniers sont 
de gros portaus, giniralement & 200 a 300 tomam,  9guipds d'une cllrqu~taine d'hommes..... 

* ADG, 3E 5407, Co. 1062~-1065~ (N. Duprat, 19 septembre 1566), converti à 4 baniqucs k tonma. 

'* S.-P. Pmubr (1995), q. cit., p. 37. notc 141, caicuk k t o m e  moyen du monitias i 133 tmeI&. Le 
bilciii# en deçr de 200 tmlbb était le Sm, NicolPr de CrisiObai Aguduru. AGDG (Tolosa), Civiles Elona, Ieg. 
55, r C  (1556). CJ 1.-P. Roubt (1993). ap. cita, pp. 27-29, et S. Barbm, 4 h i m  SYpping-..t op. cit. 

L'écart réel entre les tonnages guipbcoans et labourduas était encore plus grand, car les fonds 
notent k tonnage & port (apache) utüi* pour lu chartt~~putics, a les roads guipuza>rn, notent k tommgc 
cmgW (e rcnrr(lr) utilid pour la subvention de mise en chunia a équivalant à 10/12 du tonnage de port. 
ûmc, k t o ~ ~ m o y a i & 3 ~ ~  tomainbaguipiiziorar(giiinlriti386 totmeauxdcport. 

La jauge du nivire de Red Bay s'&lit à aviron 210 tmhhs auegistréa ou 250 tmelorhr de pon. 
m C d t c ~ a a s t r i r 6 e c a  1498pa i rb~àp ic i r&)o to t i i rua ,sdmtn i t&  1563 iwsiksni~a 

h pnir de 200 îonmaux G. & GJ6wno y ArtiJluK,, Lu architechrra N d  E+bk (en d r u ) ,  vol. 1 (Madrid: 
cl Autor, 1920); IL. CurQ Soto, Las brvoos e-es &i dg& XYI y & grcm Arrmda & 1588 @kirid: San 
bWth, 1988). m. 8 1-87- 



Ii n'empêche gue la taille imposante des baleiniers guipikcoans était sans egale à la 

~enetleuve.'~' Leur caractère swi-mili- déteignait sur plusieurs aspects de l'entreprise baleinière, 

y compis leur instalatiw stratégique dam le détroit et leurs traversées atlantiques parfois loin au sud. 

Ce caractère etait encore plus manifeste en période d'hostilitk internationales. Le roi d'Espagne 

retenait les baleiniers au port en vue d'un dventuel appel militaire, pratique vivement ressentie par les 

armateurs:m alors que la fonction de résme militaire des baleiniers &ait appreàee par les rivaux de 

l'Espagne, notamment l'Angleterre qui bloquait l'importation de l'huile des Biscaïens cumme façon 

d'atteindre la marine du Roi Catû~lique?~ Outre ces c o ~ u e a c e s  ponctueiles. les subventions 

adaient aussi une distorsion dans I'dconornie de l'entreprise baleinière. Or, IT&nergence dans le 

détroit de Belle-Île, pour la première fois dans l'histoire, d'me véritable indusaie baleinière reposait 

sur une économie déséquilibrée, a m i g u é g  par les subventions. L'analyse de son essor et son déclin 

est donc plus ou moins soustraite des hypothèses basées sur la conjoncture économique ou sur 

l'abondance relative des troupeaux de baleines. 

Quant au nombre de ces navires il la Terreneuve, d'après les sources ii notre disposition, 18 

baleiniers allaient ii la Terreneuve en 1565 (tableau 3.3). Un seul provenait du Labourd et les autres 

du Guiphzcoa. Pour 1566, une autre année relativement bien doamentée, nous avons pu identifier 

1 5 voyages baleiniers. 

Ces chiflies s'inscrivent daos 1'~voluWn généxaîe de i'activitk baieinière reconstituée par L. 

Turgem, S. Barkham et J.-P. Prouln3" Grâce aux archives notariales de Bordeaux, l'activite des 

Laborirdaiiis est bien documentée. Les débuts épisodiques en 1530 devinrent une tendance compter 

de 1545, et l'apogée de i'activitk se situa entre 1549 et 1560, période pour laquelle quatre, six ou, 

exceptionueiiement ai 1554 (I'imde de l'attaque B los Homs), douze voyages annuels ont étt 

" S. Bukhm, &or Vrror..*, q>. cit-, pp. 12û-129. 



recenstb. A partir de 1561, le nombre oscilla entre im et quatre jusqu'ii 1579, a ~ é e  du dernier 

armement baleinier tecense avant la fin du si&~le?~* 

Quant aux voyages guipiitceaas, le caractère fragmente des sources rend les comptages 

annuels plus hasadeux, Le foods d'assurances maritimes de Burgos, la source la plus probante qui 

couvre la période de 1565 h 1588, contient des lanmes qui obscurcissent des années entibes de 

navigati~n,'~' et même pour la a o n b  les mieux d~cumeatées, le recours aux archives notariales et 

judiciaires est nécessaire afin de compléter les chiffres. Barlcham et Prouix, tout en entérinant 

l'hypothèse d'un essor i partir de vers 1543, n'ont retrouve que des mentions isolées avant 1560. 

Vers cette date, tandis que i'adntd des Labourdains stagnait, celle des Guipiucoans s'intensifiait. 

.Trois fois PIUS. de voyages, selon Pro* mat cornus pour les années 1560 que pour la deceanie 

prédente. Nos comptages pour 1565 et 1 566, de 18 et 15 voyages respectivement, s'hscriveat donc 

dms une progression qui culmine dans les anaCes 1570 quand de 18 ii 30 voyages annuels ont été 

recensés. Ce plafond doit s'approcha de la réaiitd historique puisqu'ii l'automne de 1 578, Anthony 

Paildiust estimait que le nombre de baleiniers biscakm ii la Terreneuve se situait entre 20 et 30. Puis, 

vers 1580, la p&he des GuipUowans périclita, celle des Labourdains s'éteignit. Comparativement aw 

129 expéâitions coiuiues de 1565 & 1579, seulement 13 ont été recensés pour les années 1580, et 

quelques voyages isd& par la suite (tableau 3.4)? 

Le déch de la pêche n'a jamais étd expliqué de faFoa concluante, m B w  si plusieurs 

historiens ont noté son aspect apparemment soudain. H. Innis a mis en cause la déroute de la grande 

Armada en 1588 qui aunit empèchb la relance d'une pèche en déclin depuis 1580; S. Barkbam a 

avanct l'hypothése de la surpêche; L. Haquebord a émis la possibilitd d'un refroidissement 

climatique py~nt  détoiad la migration des cCtacCs vas le Spitsberg $.-P. hulx, en faisant le barn 

mLesriadaaaitkmmLdaQiapiaun. k a r j n c i l e c ~ w m a ~ ~ ~ ~ é s , c t k m o n t l m c o u v a t p a r  
P~raaair prinQprl et par chicun de ses associ6. CJ S. Bdham,  ~Burgos m s u m c c . . . a ,  op. ci#. 



des hypothh, s'est range du cdte de L. Turgeon qui a invoqu6 la conjoncture dconomique en 

~urope?~ iî nous sembk le caractère semi-militaire des baleiniers guipbcoans offre une clé pour 

comprendre le déclin de la pêche au Labrador. 

Nous avons trouvb un écho du &té des recherches de P. Chaunu sur la route des Indes 

montrant qu'8 la 6n des mées 1570, cette navigation s'enlisait dms une mode de aise ii la suite 

de la adestniction sélective d'imités de plus de 200 tonneaux (!) par les Anglais et les HoUandais. 

Tendance comective, le nombre de navires biscaiew sur cette route, stable depuis les années 1530, 

augmenta en flèche de 1585 h 1592 et ce, pratiquement saos égard la defaite navale de 1 S88?M Les 

chiffies suggèrent alors que l'abandon de la route de la Terreneuve ait rkulté en partie du transfert 

des unités de iaille aux Mes. Une c o h s t i o a  de cette hypothke vient du cdt6 des recherches de 

S. Barkham, qui a montre que la 1582-1 587 fut marquée en Guipiucoa par de nombreuses 

protestations de Ia part des annateun co~tre la levée royale de baleiniers qui entravait la relance de 

la pêche?" Les stratkges de Madrid aiiraient donc s a d C  la navigation de la Terreneuve pour sauver 

celle des Cette hypotûh, si etie sembk cohérente B l ' m d  de la stagnatioa de la pdche 

dans les années 1 580 et 1 590, ne permet toutefois pas de demystifier la déconfiture apparente vers 

1580. Pour cela, il hudra recourir aux données relatives à une autre étape dans I'i<inémk de nos 

barriques. 

=H lm4 cp eir, *. p. 58; S. Bakhtu, aApaçu..*? q. ct&, pp. 173-180, s p é ~ .  17C177; L. Hacqucbord, q. 
cit,; L. Turgam(1986), op. czk, p. 541; J.-P. Praulx(1995). op. cit., pp. 27-31. 

S. h r k h ~  VUCOS...*, op. ci&, pp. 128-136. qéc. p. 133. 



TaMcriu 3.3. Bdtinitir aui allèrent h TemNtuve en 1565 et en 1566 

Nom 
Los Tres Reyes 
IV Sa de la Conçeçion 
W Sedora de Latas 
La Marie 
Saint-Nicolas 
San Nycolas 
mvio 
balcinier neuf 
La Madalena 
La Truiidad 
La Santa Catalina 

La Conçeçion ? 
San Juan* 
Santiago 
SO Cruciaxo de Burgos 
La Madalenaes 
Santa Maria 

~nn(c iS65  (18 bakinim comm) 
Cipitame, maître Port d'at!ache 
Juan de Çigarau Deba 
Joanes de Portu St-Sébastien 
Lope de Matute ? 
Jobannes de Gaberie St-Vicem 
Anth- de Lajus S t-Sébastim 
Domingo de Sorasu Deba 
Juan de Guila p r  supra Deba 
Jehan de Chemendy St-S&asOen 
Françisco de Elorriaga Guetara 
Juan de Nabejas Guetaria 
Martin Ochoa de Y rarrasabal 
Miguel de Çerain üeba 
Domingo de Chaniz Pasaja 
Ramos de Ameta Pasaies 
Pedro Galan ? 
Juan de Regoitia Pasaies 
Jacobe de Ybaseta Mutrih 
Juan de Gemmi D e b  

Réf'rencc 
DPB, ü m  95: 2ûr 
DPB, Um 95: 147 
DPB, Um 35: 30v, 143 
ADG, 3E 2417: 132ûr tT. 
ADG, 3E 5406: 9r 
AHPG, ü, 189%: s.E 
AHPG, II, 1 898: 4 1 r-42r 
ADG, 3E 3042: 12v, 52v 
AGD, civ. Elorza, 1%. 65. 
DPB, Um 95: 19r, 268v-7 1 r 

DPB, Um 95: 23r, 25v 
DPB, Um 35: 24r 
DPB, Um 35: 27r, 27r, 27v 
DPB, Um35: 31v, 31v, 31v 
ADG civ,Taboada 1 8 5-24 
AHPG, 1,2590: 39 
AHPG, il, 1898: 27v, 641 
ARC, civ Masas 260-1, 10454 ? Yrtigo de ibartola Pasajes 

padu a Buihus (Red Bay) " perdue a Xateo (Château-Baie); c .  S. Barkham ( 1 988), op. cit., p. 1 25. 

Année 1564 (15 bddnien connus) 
Nom Capitaine, maître Port d'rttrche RM4nnct 
Los Tres Reyes Juan de Çipm Deôa ADG, 6019: 17v 
Na Sa de la Conçeçion Juan de Montellano Portugalete DPB, Urn 95: 143v- 148r 
W S' de &tas Lope de Matute ? DPB, Um 95: 141v-143r 
La Conçeçion Martin de Regoitia ? DPB, Um 95: 274r 
La Santa Cnuifijo Antonio de Rcatuagual DPB, Clm 95: 130r 

Antonio de Bcrteu Orio 
La Conçeçion Anton Garcia de Reygada Pomgalete DPB,Um95:133r-I41r 
Le Santispirims Ochoa de Capitiiio Portugaletc DPB, Um 95: 134v, 14 l r  
Sant Nicolas Lope de Ia Sierra Portugaiete ? DPB, Wm 95: 19% 
Santiago Pedro Galan ? DPB, Um 95: 274r 
Sant Domingo de hm'ca Guetaria DPB, Um 95: 278r 
Santa Lucia Iuanes de Yrarqabal ? DPB, Urn 95: 27% 

Martin Ochoa de Yfaraçabai 
W Sa de ta Guadalupe Miguel de Çerain üeba(Bilba0 ARC, Masas, 260- 1, LM54 

Martin de Sertacha 
La Co~&on Martm Lopez de Ysasi Papaies ARC, Masas, 260-1, 1045-1 

Ynigo de Ybariola Dom. de Galdona 
na0 Domingo de Bcraca ûeûa AHPG, m, 1792:39r-v 
San Nicolas Joaacs de Ylumbe San Sébastien AHPG. Ill., 1792: 8r-v - 



T a b u  3.4. Nombre de voyages baieinkm rnaudr, comptagu diwn 
(d'rpr3s les rrcbives bircri%aaa), 

17 
15 
.au moins une vingtaine 
25 a 30 
19 
20 ou 30 
20 a 30 
18à20 

Voyagea meends par période 
de 1550-1559 a 1560-1569 ahausse d'environ 3Wkb 
1 560- 1 564 environ 29 
1560-1 575 129 
1565- 1575 -une centaine- 
1 580- 1589 13 
avant 1580 175 capitaines 

I 
Voyycs par made i R d  Bay / B u k  
1575 aumoins I I  
grandes armées 17 
moyemib, 8 ou 9 

voir tabieau 3.3 
voir tableau 3.3 
Proulx (1995), p. 24 
Turgeon (1982). p. 13, n. 1 1  
Prouk (1995). p. 25, n. 85 
A Parkhurst ( 1578) 
Barkham (198 1). p. 34 
Barkhaxn ( 1988). p. 64 

Proulx (1995). p. 24 
Ptoulx (1995). pp. 25.28 
Prouix (1995). p. 28 
Proulx (1 995). p. 25 
Prouix (1995). p. 28 
Barkham ( 1 975) 

Rouix (1995). p. 26 
Barkham (1988). p. 64 
Barkham ( 1988). p. 64 

sooircs: 
B a .  M. Aspects of We aboard Spam*sh Basque ships.. . (ûttawa: P a s  Canada, 1 98 1 ), p. 34. 
Barkham, S., citée, J. Lasa, .Pescadores vascos en Terranova y M r a d o ~ ,  Aranzazu 55 (1975): 2 t -24. 
Barkhm, S., .Los Vascos y las pesquerias.. .*, in ltsasoa 3 (San Sebastian: ETOR, 1988): 2 6  186. 
Parkhurst, A. (1 578). in R Halduyt, The pruicipall navigations ... (London: 1598). 
Proulx, J.-P. Les Basques et la pêche a la baleine*.. (1995; manuscrit inédit): 24-26. 

Turgeon L., ~ ~ ê c h e w u r & t u d c s  canadiennes 13 (1 982): 9- 14. 

Les brmqtna 1 PaUer et i a  retour. 

Dans ce contexte d'eqws, de temps et de transports, les barriques figuraient Pal la comme des 

hmiïles adebnontb, widesm ou perfois, comme de la &micaillei. (barrequericr)?" La portée de ces 

desaipiin se précise & travers les inventaires d'ovitaillement de deux baleiniers en 1566. Le preriîier 

fut depOs6 & la suite de i'abandoa d'8quipement au Labrador & cause de 17anivée précoce des 
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g ~ a c e s . ~  Ce navire d'environ 450 tonneaux avait porte h la Tareneuve 1 700 barriques, 2 000 

fonçailla .paur la barnadie, 600 hix de ~erclage,~' 1 500 meules de vîmes pour lier les cercles 

empaquetées dans vingt bottee et quatre fadgues de fariw qmur les tonneliers~, c'est-à+e pour 

etancher les joints entre les 

Le second inventaire comporte les mataiaux saN ~explicablernent, les cercles: 1 500 

bwiques propres (dont 200 servaient P l'aller pour transporter du cidre), 1 200 fonçailles de barrique, 

950 sorias de vhes  et cinq f idgws de faine (tabieau 3.5)? 

L'ensemble des matériaux nécessaires pour achever les barriques était donc enfin réuni a ce 

moment, eu Biscaye, dans la cale des baleiniers en partance pour la Terreneuve. À ce moment, le 

tame ~barrïques~ desigoait les douves et fonçailles entièrement façomées et @tes ii One assemblées. 

L'adjectif . p i o p  daas la seconde liste sous-entend que les pi- avaient deja servi; hormis ce 

detail, rien ne distingue ces objets des barriques démoiltkes envoyées de Bordeaux à Saint-Sébastien 

en avril 1565. Les f011ça~Iles étaient les pièces de rechange nouvelles, pour remplacer d'anciennes 

" ARC ( V u ,  Pkitos civiles, Mama fenecjdos 260-26 1. caja 1045- 1. fo. 1 2v- l fi: ~ P o r  q u m  hancgas de 
haruia para toneiaos a diez y ocho realcs por hancga... Por beinte botas para meter bimbis dentro dellas a d i e  reales 
poresdobota.. Para hcargimn&h~myllysidecientasbarric~uaeesrtalcsymedio porbania.. Porseis 
ciaitas flechcs de arcos a dos rcales por fla... Por mil y quinyentos maços de bimbres a medio real por maux.. Por 
dos d fondos pan lo barriqueria a veinte r d e s  por cimto..-*. O s'agit de Miguel de Çcrain de la Nuestm Su~fora 
& GuathIrp, à herto Nuevo. 

À 22 o ~ k s  en moyenne, comme 6 R d  Bay, la 1 600 auraient Ms 35 200 arcles. L e m  aurait 
comptk 60 cercles, la moitii de la c q p  de 120 cercles documentée a Mum'ku. Cette curga se vendait a 4 reules. le 
double du* AHPG, ï, 2579 (7), b. 3 6v-37r et 1,2580 (41 tb.49v-S Ir (S. & Yturriça, Mutrihi, 30 novembre 1565 
et 28 mi 1566). 



pikces brisées, perdues ou mal a j u s t k ~ . ~ ~  En comparant les prix dans les deux inventaires, nous 

voyons daos le premier une majoraiion d'environ 25% te coût du transport traasatlantique P la 

Terreneuve (tableau 33." 

1 700 -C(U 3% r 4 d e s h a a  5 950 
2ooOfOridaJ. 20 rededcienfo 400 
600jleck.s & arcas 2 reulesflkr 1 200 
1 500 ~ 0 s  de bimbms % reub'm~z~ 750 
20 hm p a  mter bimbis 10 reafes boa 200 
4hanegas&hmim 18 r e a k  iiamgia 72 

TOTAL 292223 8 572 

-- - -- 

TOTAL 1 176912 1 5 189 

Sur le voyage de retour, nos objets portaient le nom de &niques de graisse. Leur nom 

designait maintenant un produit marchand cerfifid de soit 400 libms de Guipiizcoa, soit 100 pots de 

 ord de aux?' L'emploi de ce terme signaie le parachèvement, au Labrador, de la fabrication des 

barriques ainsi que les pnmiers gestes de la commerct*alisation de l'huile de baleine: le jaugeage des 

fMs, l'entonnaison de l'huile et l'arrimage bord du baleinier. C'est ih ce moment que la vie-itinéraue 

des briques de Red Bay fui interrompue par le naufrage du baleinier. Les ambiguïtés concemaat leur 

propriété, qui entraient en ligne de compte daus la poursuite des fiet.= Echaniz contre le capitaine- 

armateur du San Jucni, ressortent de I'exawn de l'ensemble du chargement il l'alla et au retour. 

~3 N m  c r o y o ~  que bks)adoo roni da bnçaiila. muva. puirpue le aombre & ./& (1 200 a 2 000) est 
insufEisurt pour indiquer les .fondsr pour te nombn de barriques (t 500 a t 700), et puisque le prix par forirdo (5,6 
a 6 , 8 ~ ) a t k ~ & c d u i d ' i n i e k r r i q u e ~ & Z û & ~ ~ e ~ ~ t  l O ~ e s ( 1 0 3 e t  119mmwdis). 

La libm & Guipcrtcasr pgut 0,492 kg P. de Bilzola, op- ciî.; l e p  égalait 2,2648 litres. 



Les actes d'assurance de Burgos smt souvent sommaires quant à I'&pipement et vivres 

apport& au Labrador pour la pêche h boleine, ne mentionnant que l'aavitaillement et tous les 

bâtiments et matériaux nécessaires pour le voyage et la pêche des dites baleines.? Quelques polices 

plus loquaces précisaient, à i'aller, .pain, vin, ciâre, jmbq m q u e s  démontées a aunes outiis, et 

avitaillement nécessaires pour son voyage et p&h@ et, au retour, le restant de l'avitaillement et #la 

pêche de graisses a la pêche de bal+?' 

Sekm les et les coutumes de propriéte B bord des baleiniers, les matériaux de pêche 

à l'alla se regroupaient en trois categories."' En premier lieu venaient les munitions et la carkne, 

foumies par les propriétaireJ du aaWe qui &aient représentés ii bord par le maître, ou dueii~?~' En 

deuxième lieu etait i'avitaillement, divisé en vivres et équipement de pèche, y compris la futaille, le 

tout fourni par des marchands appelés armateurs et représentés à bord par le capitaine. En tmisikne 

lieu étaient les effets des membres de l'équipage qui apportaient leur literie, leurs vêtements 

persomels et leur tenue de pèche. Les homes de Wer ou .officiers,, tels que les tooneliers, les 

charpentiers, les calfats, les harpo~eurs et les dCpeceurs, foumissaknt aussi leurs instruments de 

travail. 

* Cj: ADB, 99, fb. Ur (24 mai 1567): a... rokc y todo d tmhms y patrechos wqwaios para d byaje 
y pcsca de dichas ballenas y de estada en dicha Tmamioba y puertos della y en un Puerto a otro y de buelta a 
P a t q p k c ~ d ~ y p c s c a p s t a i e s ç i a i i a  J d i c h o h  MiutinezdeMcndiaacatorze porçicatoa pqar  
en ombre de 1567 en la nao nombrada la Conçaion capitan han Martincz de Cosia me Juan de Bedua.. .# 

'O Cf ADB. 95. fo. 135r, s.d. (novembre 1565),~sobre ia pesca de gmsas y pesca de bail- y sobre la annacon 
p e r t t c c h o s y b i t u d h s ~ p a m s u  biajeypescm, à5.50/., pwrlaaiohCmqecianQaestmaitrc Amm 
Garcia & la Ray8adr et capitaine Domingo de Arrestiguicte. 

" M ~ 4 s p m s d l i k ~ S p m b ~ J b i p s d u r u g t b e  1 6 t h ~ w i t h s p c c i d r ~ t o i b e  
Tcmnova whling voyages* (Microfiche report 75, Ottawa: Parcs Canada, 1981); L. Tugeon a D. Dickna, 
ICononiatuacbaiaJiacmiirrJd'uagrwpcd'~~:ksmuias-pschcurr 

C a h Terre-Neuve au XW siècb. 
in C d m  FoMm / F a a r e  C d e n .  12.2 (1990), pp. 53-68; LP .  Proulx (1 993), op. cit-, pp. 33-48. 

S. Bsrkhm, aDocuineaPry ddenœ...~ op. càt., p. 5638; L P .  Rwk ( l m ) ,  ap. cit., pp. 32-33. En 1557- 
1558. Ic roi d- satuait sur le nombre de canons à transporter mis, même par temps pius paisiiiile, on mettait 
i b o r d d c 6 i  lOanocaadc8L2Obrnqriir~lessm~apenoimd*rqportaSpulaavitPUaina 
riswpise. 



Au retour, la propriéte des 4miques de graissew suivait la division tripartite établie à l'aller: 

un tiers aux propriétaires du navire, un tiers aux annateun et un tiers & Pour a qui est du 

tiers revenant à l'équipage, chaque membre recevait une p e r ~  et les officiers et les hommes du métier 

recevaient une deuxième part pour leur office. Cerfab, comme les berpomem, recevaient une 

troisihe pari pour leurs outils, en Soccurrence leur chaloupe de chasse. Ann d'otnir me 

rémunération cornpetitive, les armateurs et propriétaires observaient me relation constante entre le 

pori d'un baleinier et le nombre d'hommes B bord, d'environ 100 tomeaux par 25 hommes. Sur un 

navire de 750 &aniquesl, de port, comme celui coostruit & Bayome en 1566, le tiers revenaut 1 

I'Muipage s'devait & 250 bamques tout au plus. Dipendamment du succès de la pêche, les parts 

variaient de 2,s à 4 bmiques (typiquement de 3 à 3%). L'équipage était donc constitué sur la base 

de 70 parts qui comprenaient celles des professions spéciaiis&s. La oegociation au départ detenninait 

le nombre de parts que chaque homme allait recevoir, qui pouvait var ia  de quelques ûactioas A 

l'int&ieur de I'dquipage. Cette formule explique l'engouement populaire pour la pêche ib la baleine 

dans les ports basques ou les capitaines levaient lem Bquipages. En 1565, environ 1 400 hommes 

partaient .aux gresses. et, une douzaiue d'années plus tard, les effectifs se seraient élevés a plus de 

2 400 individus. 

La richesse apportée & la cdte basque par l'mdustne baleinière dans les années 1 560 et 1570 

se mesure donc en tames du nombre de bamques ou de paris distniuti au pays chaque année. Bien 

que le Scn, J w n  semble avoir eu sa pleine cbarge d'environ quatre barriques par tonneau d e  port., 

selon J.-P. Roulx les baleiniers rappoRaiRaient, en moyenne, seulement 3-06 barriques d'huile par 

tomeau de capacité?" Aimi l'on calcule la capacitt de la flotte de 1565 1 5 200 to~eaux, 322 

tomaux pour c h m e  des 16 mités (sur les 18 voyages en cette année, il y avaient deux oadhges) 

a la quantité d'huik ramenée par ces mvires à environ 4 000 tonneaux ou 16 000 barriques. Une 

douzaine d'am& plus tard, quand environ 25 baleiniers faisaient la pêche, le rendement se serait 

Cl& & phs de 6 000 tameaux ou envimo 24 000 barripua. A l'apogée de la pêche, le tiers des huiies 

rCservC aux &pipages repreSentait environ 3 000 parts, distriiuées parmi 2 400 marins. il est donc 

impossiie de coacevou l'industrie Weinih saos la participatioa massive et volontaire des 

équipages, a lorsqu'il est question d'expliquer la croissauce firlgurante des pêches tem-neuviennes 
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au X W  siècle, l'admission des *petits actionnaires, au sein du capitalisme en Atlantique septentrional 

représente clairement un aspect soci&nomique B développer. 

3.4. .Audel& les Ram: l'aller-retour am marchés du Nord 

Après le retour au pays, le chemin d'une barrique d'huile menait au Nord de l'Europe. Mal@ une 

ventilation des produits baleiniers eo Castiile, en Biscaye et en Bretagne, en 1565 les marchés 

principaux étaient situés à Anvers et A Rouen. La troisième destination en importance était 

l'hgleme, marché qui prit de l'importance dans la décade suivante dans une progression qui semble 

avoir et& reiement déteRniaant de l'histoire des demiéres années de la grande pêche au Labrador. 

La route 

En retrouvant la côte wrd de l'Espagne, les baleiniers guipiizcoans commençaient le débarquement 

de marins a leurs parts d'huile B partir de Laredo ou de Bilbao. pour amarrer au môle de Guaa ou 

de Saint-Sébastien ou daas la rade de Pasajes. 

Les barriques d'huile dkhargdes le long de la cdte temirnt dans un marche local dont 

témoignent des obbgations entre les marins et un marchand ou un bourgeois du lieu tel que 

l'apothicaire ou le notaire du port? Les quantités d'huile échangéeJ de cette façon sont rkvdlh par 

les ventes antieipees de quatn et de sept bamques d'huile par les barpomeurs Echany qui auraient 

reqj trois parts des gains cba~ua.~" D'autres m a r k  simples du Son Jumi auraient touche leur part 

' L'aptîhÜe dc Muûiku ubac 18 hmiqws Q 1576; J.-P. Raik ( 1993). cp cit., p. 85; le notaire Domingo 
dcHoa&Oriorhke9Mqusen 156S;AHPG. üï, 1791, fos. 33r-33vct34r-34v(P. deytnirriagq Ono. 1 mai 
1 565)- 

AHS, 1791, fm. 33r-33v a Wr-34v (P. dt Y- ORo, 1 n 1 mai 1565). venta d'a- p k s  
Ecbîq ID, 1792, fb. 41r42r (8 juin 1566): a.,ms dcbcn caàa tres nweajes y mas caâa sietc ducados de las dicbas 
chrlupu que quaduw ca Tiianaobr y mu Ir soldach & louyco, cn'odo de mi cl dicb Simon de H c c W . . *  



des gaias Chio.356 Ce marche diais &ait rapidement concentré entre les mains des grossistes d'huile 

et ce, souvent, saas la dispasion des barriques sur la &te. C'est au moins ce que l'on comprend du 

prix que les grossistes payaient pour m e  barrique: trois ducats ou la moitid de sa valeur. ûr, le fiet 

transatlantique dû au propriétaire du navire était 50./. de la valeur d'une barrique d'huile et il semble 

donc que les grossistes aient negocie Separéraent avec les propriétaires du navire et les marins, payant 

aux premiers le âa et aux seconds k solde?" 

Une certaine quantitk d'huile trouvait preneur en Biscaye, surtout les qualités inférieures 

servant, avec la rhine des Laiides, à la fabrication de brai pour enduire les cordages et les carènes 

de navire.'" La plus graride partie de l'huile était concentrée dans les chais des grossistes à Saint- 

S6basiieq ou sur les quais moins ebcomb& de Pasajes a de Guetaria où les cargaisons destinées au 

Nord étaient constituées. D y 3vait une distinction importante entre le capitaine qui dirigeait les 

opérations baleinières, et les marchands qui e>cpédiaient l'huile B Anvers et ih Rouen. Ces derniers 

envoyaient souvent des chargements dépassant une centaine de tonneaux, même si les navires 

excédant 50 tonneaux étaient obligés de transborder les huiles en .barques, ou même en ~cbwois. 

à l'Écluse ou ii Ammuiden, les avant-ports d'Anvers, ou en alltges au Havre de Glace, l'avant-port 

de Rouen (tableeu 3.6)? 

Outre cette importante plaque tournante il Saiot-S&bastien, une partie du man:M d'huile &ait 

l'apanage des marchands de Deba; leur cas est particulièrement révélateur des réseaux auxquels le 

commerce d'huik de baleine s'intégat. Le port estuarien de Debq situ6 au tennuius maritime du 

chemin de Castille, possédait uii ancien comptoir de laine, la lonja, dont l'entrepôt servait aussi a 

t ' imiérdmtc,  not~ICS~d.a~111#&2hmpuesd'birik,I'uoclmaMededinisnufjoursdu rctwdu naWe 
& ûomingo Qe Beram, i'auuic a Nd; AHPG, üï, 1792, fos. 7r-v a 39r-v (P. de Ytniniaga, ûrio, 24 mai a 14 juin 
1 544). 

'Y AHPG, III, 1792, th 28r-v (P. ck Ymuirsr, Orio, mai 1566). 

" ADB 95, fo. 3 3 5r-v (4 avril 1 566). 

'- Le tame indique une cmbrrcdioa car da tbis on retrouve aussi h, tout eomm rnpressïon 
.voinirn, enipIoyœ a Nantes puur le a~sport k manin indique une embarcation ûuviale. C'J ADB 95, fo. 3 37 v- 
338r (23 jmvis 1 S66), ....en qurilquie brroo O &cas..* qui est le p h  couMt mais voir, ~tceptiodcmcnt, h 
223v (4 f h e s  1566): *..un qdq ier  c h m a  O chrPnrru. ..m. 



loger les huiles. Les marchands regroupés autour du lonja vendaient l'huile de baleine ih leurs clients 

daps î'industne de textiles, dans Pouest anglais et en Flaadrrs. Leur négoce etait toutefois handicapé 

par un port insuf€isant qui obligeait les grands baleiniers à transborder les huiles en pinasses dans la 

rade de M a ,  distante de mis lieues. Seules les barques de hile tonnage des marchands anversois 

et ouest-anglais, notamment du port de Bamstaple, dCbouch6 d'me importante industrie regionale de 

textile, v d e n t  fiéter I'huik daiis la rivi&e de DebaYO 

Un troisième marche s'articulait dms l'Ouest fiançais, témoigné par les chargements d'huiie 

et de abaleine* arrivant à Bordeaux de Laredo, de Bilbao et de Saint-Sébastien. On voit aussi les 

alliances entre les marchands bordelais et rochelais suggérant que le port océan de La Rochelle était 

le carrefour du marche des huiles dans l'Ouest fim~@s.~' Des petites quantités de abaleho 

transitaient par Bordeaux destination de Toulouse et de Nantes, alors que l'huile &ait réexpediée 

de Bordeaux h Saint-Malo et 8 Rouen, a de La Rochelle aux ports anglais. 

Le commerce d'hwle de baleine suivait les articulations bien plus anciennes des commerces 

de tactile a de via Dans les cbaifes-parties a les instructions aautiques mediévales. le grand chemin 

du vin s'appelait la route .au-delà les Ram, rbfétence au passage redoute et soigneusement mémorisé 

par les pilotes entre la terre f m e  et tes rochers h la pointe de la Bretagne? Les barriques d'huile 

côtoyaient des balles de laine de Castille de Saint-Sebastien B Anvers ou Rouen:63 alors que depuis 

l'Ouest fiançais, la route de l'huile a de la &aleho était parailéle B celles du vin et du pastel. 

La corncidence géographique de ces commerces, et leur marche commun dans les régions 

productrices de textiles des pays de la Manche, permettent de sortir l'industrie baleinière du contexte 

des pèches et de la replacer dans le contexte des grands commerces du Ponant. En effet, l'huile de 

*AHFG(ûWii II, lû9û,R>.27~.2ûv,4lr(l5jmnPa6nrn 1565). LeprCmiCractecodwicvaiteir>o 
diuiiée à Anvers; dw le second, un marchand de BarnstlrpIe nomm4 Juan VcIyales (sic) & f i t  50 barriqua. 

" Cf ADB. 99 fo. 443r (9 dCoanbrr lS69), ruunaee. de Santander ou M o ,  a a... la Abra de Gracia en Iana 
...y d a d c h i b n & O r r i i a h ~ q u J g i r r - o ~ m k e ( ~ l s r r &  vrlten...eiiIiw> mmbndiNuesm 
Senom de Ir ConCgion, mrcstrr qurrJquicfe que fiicn.... 



baleine était principalement employ& dans I'industrie des textiles pour uregraissem la laine après son 

lavage et sa tcinhm, afin de fiditer son filage. A ce titre de lubrifiant industriel, l'huile de baleine 

concmeuçait avec l'huile d'olive, relativement chàe a réservée aux draps de qualite, mais plus 

particulièretnent avec l'huile de lin daborCc dans les pays du ~ord?  L'ofnc d'huile de baleine des 

Bisca!ens était chaudement accueilli par les producteurs de textiles, mais cette percée etait aussi 

attriik A t'existence des liens cornerciaux très anciens entre l'industrie de textile et les comptoirs 

de laine castillane en Biscaye et de pastel g a r o ~ a i s  à Bordeaux L'insertion dans les grands rouages 

Commaaaux du Pooant favorisait l'essor rapide de l'industrie baleinière au Labrador. Toutefois cette 

entrée privilégiée ne ht pas garante de stabilitd. Depuis le XV akle au moins, les texnles étaient 

associks B l'intérêt national anglais et la déstabilisation de cette industrie par des concunents 

continentaux provoqua vite l'ire des grands marchands près de la co~roruie.'~~ Pour ew les enjeux du 

commerce bisCailen d'huile de baleine etaient clairs. Non d e m e n t  les capitaux anglais allaient-ils 

fin- la marine du Roi Cathoiique, mais aussi les producteurs d'huile de lin nationaux &aient-ils 

d~savantagés. Touî comme l'articulation internatiode de l'industrie de textile sous-tendait la 

consmiction de l'espace des barriques de Red Bay, les rivalit& internationales au sein de cette 

industrie hâtèrent le déclin de la pêche bdeiniére des Biscaïens. 

" 1. Savary de Wm*re rnriwrsd & commerce (Chèvt: Crama & P h i i i i ,  1742). u>h 263-264 
(.Buleine): 4h I'anpbye prkipaicmcnd pour rafiner le soufie, pour la priparation & certains cuirs, pour engraisser 
le bny. qui sert a eduîre & sprlmer les navins. Quelques ouvriers ni âraps préparent aussi laus laines avec cette 
huile, b h  que dans les Manufaactures de drapcries fi- on n t  se serve que de bonne huile d'olive.* Cj E. Kcmdge, 
T-Ie m Q m r l Q c ~ s  in ear& d m  EngW (Muicbest~: Mmckster University Ress, 1985). pp. 1 64- 1 65. 

RSiiiiki* à I'acte de 1775 pour encounger la pmduction d'huile de ün en Angleâm: I.. whereas the 
Kigdas iw behg 8bk to aipply its own Coaaunpiioq à obliged to purchuc large QCU13titia ofûüs of di&rrm 
Soru 6om F- in the p k e  of mmy of w k h . -  ûüs umâe in this Kingdom of Rapt Seed imported fiom Ireland 
r n i g h c k ~ ~ ~ r n d p r r t i a i l u l y f i K t b o U s e o f t b e W o o U c n ~ :  Andwbcrrosthac 
is Rmm to appfehd that thac may be a Defia- m the Quamity of Whaie CH... which Deficimcy may be best 
pmvidsd by a Supply of VegetriMc Oü to be nmhmmû ia thiS ffigdom...~; Smm d Large (Londres: 
Eyre and Snrhn ,  1776), cap. 34, p. 314. Cf: la actes briîamiques sur la p&hc baleinière en 1672, 1701, 1770 et 
1800, qp. ciL 



La navires et ks chargements. 

A partir du mois d'octobre, l'huile comwnpit 1 figurer dans les cargaisons s o m t  d'une variétt de 

ports entre Laiedo et La Rochelle, dors que les p d s  envois de Saint-Sébastien et ses alentours 

étaient conceutrés de janvier à fdvrier. Les denriecs chargements quittaient la Biscaye au debut de 

mars. Selon J. Bernard, le voyage de la baie de Biscaye aux ports .au-del8 les Razm durait de deux à 

cinq semaines' dépendant des vents et des d e s ? '  Les arrivées en Angleterre commençaient le 19 

novembre, h I p s w  et se coucentraient en février et mars Londres? Au moment de leur 

livraison, les barriques devaient .plaines et 0~ilIeess"~ et la caboteurs étaient donc munis d'un 

petit M c o t  d'huile afin de refaire le plein des barriques dans le cbai de I'achete~r.~" Une fois l'huile 

transvasée' les futailles comptées, puis dérnoatées et expediées en pièces, ou #en bottes,. 

Quarit au voyage de retour des barriques vides, nous retrouvons un envoi de 2 000 fitailles 

de Modaix i ~ordeaux." La redismiution de futailla vides apparaît ça et 18 dans les archives 

notariales à Nantes.n ci B~rdeatd'~ et ~asajes,"' toujours suivant les systèmes d'échanges 

circulahm qui m h t d e n t  les fbüles l'intaiew d'un commerce spécifique comme celui du vin, 

de l'huile de baleine ou de l'huile d'olive. Dans tous les cas, les fiitailles &aient reovoyées au port 

d'origine. 

Y PRO, ElW-5874, o.f (Ipswich, 19 novembre 1565); cf les a h & s  d'huile à Londres de La RocheUe le 30 
septembre 1567 et & l'Espagne !es 19 et 3 1 décembre 1567, B. Di* op. cil., nos. 1 ,  250 et 272. 

ADG, 3E 5418, fos. 645r-v ei 1043r-v (N. Duprat, 21 mai a 5 novembre 1578). 

ADG, 3E 2418. h. 76r-77r (R Mm 14 mil 1565), aftiitement à Midddbairg. par François Ymkn. m s î  
du mire k SouMge & Saim-Gilks-SV-Vye en Poitou, pour Sieur Jehan Bierboom, de a... ndbarricques d'huine de 
b+llrync..- et ung petit buiUi a m i  d W k  debahync pourl'ouiibagt ...* 

ADG, 3E 5407, fos. 783v-7û4v et 1298r-v (N. Duprat, 2 juin n 27 novmbrc 1566); cf: 3E 3042, fo. 52v-53r 
(P.&Ca;Pm?pr,21aMil1%52,I'aivdi&BordrPaPSIUn-Sébutiende218buR~ndespourI'woged'huile. 

CJ S. Tanguy* q. cit. (1956). p. 36, sur le retour des q i p s  de vin vides. des pris bretons a Nantes. 

"' L a  +ps a, vaaaik 8 ma<ia hiùk vu ib  étaîutt lclwoyéu a Momaubon ADO. 3E 5405, h. 872r (N. 
Dupns. 23 f i a  1565). 11 s'agit despipes d'huire d'olive. 

* La ~~ rOOQi en d'étt i daiadoa de Cdix r SmOe ADB, 39, f a  3W, 36Sv, 368r. 409r 
(21,22 et 25 raiiq n 2 octobrr 1568). Lu daar premiers étaient fM6 par Ramos & Ani- capitaine du Sm Juan. 
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L'on gagne m aperçu des caboteurs faisant la route de Saint-Sdbastien aux pays de la Manche 

à partir des assurances sur l'huile de baleine à l'hiver de 1566. Les trois plus w d s  envois, chargés 

sur des navires guipiucoans, s'devaient respectivement il 83,128 et 169 tomeaux (tableau 3.6). Ces 

navires, le Suntispin'tw, Los Tres Reyes et le Sm, Myguei, ddecbatgeaient aux avant-ports de Rouen 

ou d'Anvers, alors que les navires fiétant de 26 A 48 tomeaux remontaient des fleuves jusqu'à la 

destination fiaale de l'huile. Ce seuil de 50 tocmeam, souvent remarquti dam les flottes ponantaises, 

étaiétait peut-être aussi rdorCe par les coutumes de l'assurance maritime. 

fo. 
18% 
190r 
259r 
264v 
234v 
23 Sr 
38% 
337v 
323v 
222v 
223r 
223v 
334v 
273r 
265r 

T t b u  3.6, Auuriacn sur k cabotage d'bu& & brk i i t ,  hiver 1566 ( A D B  95) 

date 
5 jan, 
5 jan. 
8 jan. 
13 jan. 
18 jan. 
18 jan. 
21 jan. 
23 jan, 
30 jan. 
4 fév. 
4 fév. 
4 fh.  
6 îëv. 
31 jan 
13 fiv. 

hrnsbordemeot dutiartion 
Raicn 

Amuiden Anvm 
Anmnuidcn h v t n  

Anvers 
Rouen 
Rouen 
Roua 

Armmuiden Anvcrs 
Anvers 

Écluse/~rricm. B~gedAnvers 
Ecluse/Amem. 

&hise/~nmn. Brugerlhers 
EcldAnmn. Anvers 

Flandns 
Anvers 

nom, port d'attache 
de M o h i h  
Las Tres Reyes 
htisgiritus 
h t a  Batbara 
de St-Polde-Léon 
de Morbihan 
N.S. Jtr la Begoib 
San MVguel 
MS. & la Conçeçhm 
Saritispiriirur 
hti~jpiricir~ 
htiqiritus 
*qualquia'ir 
Miaria, St-Sibastien 
Mwa, St-Sébastien 
TOTAL 

Les navires faisant la route d'Angleterre présentent un autre profil. Lew taille, de 50 h 80 

tonneaw, rivalisait avec celîe des grands caboteurs bretons et quelques unités allaient même 120 

et B 140 toaneaux (tableau 3.7). Les b a h  anglais, sur la route de Biscaye comme dans le transport 

du vin bordelais, exerçaient une dominance quasi totale sur le commerce h destination d'Angleterre. 

Encore pius signifiant, ils rentraient toujours ;l Ina port d'attache, que ce soit dans la Tamise ou dans 

le West-Co~~~tf~y, et ils avaient habitueUement il leur bord un marcbaod - @ois le capitaine lui-même 

se désignait aiusi - qui &&ait le navin son nom. Les risques, comme les gains, &aient donc à lui 

et A ses associés dans son port d'ariacbe. L'esprit entreprienaat des capitaines contraste avec Ir 

passivité des aud& flamand et rouennais, et pawt de mieux comprendre la progression du marché 

aiigîaisquisembIesedessioadans l aa~&~  156ûet 1570. 



T a b u  3.7. Chargements de hur*~ d arrivant A Losdru, année 1567- t 561 (d'après B. Dieb) 

Dite 
30-9- 1 567 
19-12-1567 
31-12-1567 
4-29 1 568 
26-2- t 568 
26-30 1 568 
11-5-1568 
26-7- I 568 
30-7- 1568 
10-8- 1 568 

Nom, port d'rtmche 
Confideme, Londres 
&lmy George, Londres 
Bmk For, Londres 
7hnmr Allen, Londres 
Gorge, Londres 
&P.& Allen. Londres 
William, Londres 
Bar& Collet, Londres 
J'ms, Aldeburgh 
Lyon, Londres 

Provcaaoct 
La Rochefle 
EsPWe 
Espagne 
La Rochck 
EsPagae 
Espagne 
Biscaye 
magne 
Evagne 
Russie 
TOTAL 

Tonneaax % da 
d'buik chargement 

1% inconnu 
15 23% 
2 6% 

1 1  inconnu 
21% 4 1% 
28 41% 

3% 6% 
40 38% 
1 S 25% 
74 looo!' 

21 1% tonneaux 

Les exportations d'huile que nous avons recensées en M o n  de Rouai et des Flancires B 

l'hiver de 1566 totalisaient 762 tonneaux, dont 80% allait en Flandres. Ces quantités. tirées d'un 

registre d'assurances maritimes de Burgos, ne représentent qu'environ le cinquième du rendement 

théorique de la saison de pêche de 1565. Les archives de Bordeaux permettent de détecter 82 

toaneaux Qhuile qui transitaient cette ville en 1565, en bonne pame à destination d'Anvers, de Rouen 

et de  idd del bourg.^'^ '6 registres de la douane d'Angleterre notent les arrivées d'huile dans le même 

orcire de tonnage. Pour l'am& de septembre 1565 ii aoilt 1566, les ports de Ilhcombe, Bamstaple 

et Dartmouth dans le West-Country, et de Ipswich sur la Tamike, recevaient 86 tonneaux de train ail, 

dont un peu plus de la moitit entrait par les ports du West-Country." Pour le port de Londres, on ne 

dispose que du registre de l'année 1567-1 568 qui contient des déûouanements pour 137% tonneaux 

d'huile de baleine en provenance de La Rochelle, de la Biscaye a de 6pai.w (tableau 3.7). il est 

possible donc de suivre les exportations de plus d'un millier de tonneaux d'huile, ou le quart du 

rendement théorique de la pêche biscaïenne de 1565, aux marchés flamanâ, rouennais et anglais. 

" ADG, 3E 2418, fa* 76r-TI? et 69-v (R Bngot, 17 a d  n 29 octobre 1565). ks envois de 4% tonmw< a 
Middelbourg et de 2 torrnegux à Anvers; 3E 3042, fo. 48 1 r482r (P. de Cazamajour, 2 novembre l565), arrivée a 
Bordaux àe 22% tomieua & M. 3E 5406, bs. 6ûlr42r. 705v-706v et 746r-747r (N. Duprat, 3 . 8  et 15 
mvunhe 156% urivot d'une q d t é  i n c o ~ u t  d'huile de Saint-Sibastien, et les mois  de 23% to~eaux  i Rouen 
a d c 2 9 H t o m m ~ i M i d d e i ~  

PRO. E190-925-3, b. 1 (116rcomk, 7 mai 1565); E190-925-5. fo. 12 ( D ~ m o u ~  8 septembre 1565, ai 
prwniure & T-Ncuvtk E 19019254 0, aE (hmtqk, 27 mi 1565); E19û-587-2 (Ipswich, 13 juillet et 24 août 
1565); E19û-587-4, n.L (Ipswich, 19 novembre 1565). 



La t d e  du marchC anglais en 1565-1566, à 200 tomeaux tout au plus, était encore infuiie 

amparée aux 2 000 tcmneaux que ce pays acheta en 1577, selon une lettre de i'ambassadeur espagnol 

hd tes?  La progression de ce marche, au point ou il prenait le tiers des huiles bisc~ennes, suivait 

précisément l'expansion, en toiuiage, du rendement de la Botte baleinière biscaïenne durant la méme 

pende, de 4 200 environ 6 000 tomeaux par ande." Cene croissance n'était pas sans 

coos@mces dans le ciimat d ' W t 6  qui IégllSit alors entre l'Angleterre et l'Espagne et qui se 

manifestait chez les gens de mer anglais. Ddja en 1565, les hommes de Barnstaple, Dartmouth et 

Southmpton revenaient de la Temeuve avec des cargaisons d'huile et? partir de 1568, les fiers- 

&bras enhardis par la ferveur protestante multipliaient leun con.fiontations avec les transporteurs 

biscakns dam les ports du r~yaume?~' Les mêmes stratégies de concurrence sur les lieux de pêche 

et de protection du marché intérieur servaiemt aux marchands près de la cour. Vers 1575, un marchand 

londonien, probablement Michael Lock de l'influente Muscovy ~ompaay,'" s'apprétait monter un 

voyage baleinier de quatre mois en Russie, où ses facteurs concurrençaient déjB des Hollandais pour 

acquérir l'huile élaborée par les gens du pays. 11 s'informait entre autres du nombre de harpomeurs, 

de tonneliers et de ddpeceurs biscailens qu'il fallait engager pour assurer le succès de la mission!w 

Entre temps, un mouvement de marchaads se concréiisa en faveur d'un embargo sur l'huile 

biscaknne. En novembre 1578, Anthony Parkhurst rapportait que de 20 d 30 baleiniers biscakns 

etaient sur les lieux de pêche & la ~anaeuve'u et deux mois plus tard, le mouvement porta f i t  

* Arebivo -6 Sinucas (Valladolid), SCCCioo estado, L83 1 (Benuudh de Mendoza a Zayas, 15 janvier 
1579). 

3- Sdori b mayanq d c u k  pnr 1-P. Roubt (1995), op. cit, p. 37, note 141, de 3.06 barriques d'huile rapportées 
pour chaque t o ~ e u i  de capacitk les 17 boleinias de 1565 autait rapporti 4 200 tonneaux d'huiie, alors que les 25 
unités (de 20 8 30 don plusieurs estimrtioas) de 1578 en urrpKnt tPmcni 6 000 tonierun 

'* Le 7 mii 1565.46 &dl dei îr<rynr de ia Biscaye anivaicnt a ihcombe @r&s de  Barnstaple) ou arrivait aussi 
k8rpemke 1 5 6 5 u a ~ & 2 4 d o l l ~ d l e & ~ T e m N o ' o l * r .  PRO, E 190,925-3, fo. 1 (ihcornk, 7 
mai 1565). E 190,955-5, fo. 12 @atmouth, 8 septembre 1565). et E 190-815-5, fo. 16 (Southampton, année 1578. 
7 9). Le ddl ég8hït une pip, un &mi-tan#~i, 

"' S. Wkhm, &os Vascos...*, op. cit., pp. 12û-129. 

'O In R Wuy~ ï k  primipuil nravigah-cm ... (tondrrs, 1599). .A lcna of J a m s  &y to the WonbipluO M- 
Micbwl~(1573)er~Tbersqueao€mhoaestmadiiatoa6nenddbis, to berrrtMscdanâdirsctdinthccor~se 
of kiOing tbc WhJa avec un appendice par WiIlirm Bucrough (1575). pp. 412414. 



losque la reine imposa un embargo complet sur I'hde étrangère compter du 1" février 1579- Ce 

geste sans précéùent hppa au mornent où Phuile bimeme était ddja en mute au NorQ et eniratiia 

des pertes inestimables pour les armateurs guipiucoans. 

L'anûargo semble avoir sonné le glas de l'âge d'or des haleiniers biscairn, car il conespond 

au dernier voyage bakinier du Labourd et au repli définitif de l'armement guiphcorn. C'était la 

coriséquciice du caractère serniaùlitain des haleiniers et de leur dépendance par rapport iî la 

puissante industrie t e d e ,  et cela prbageait le redéploiement des baleiniers biscaïens vm la route 

des lndes daas les années 1580. Les barriques d'huile de baleine exposerit non seulement les facteurs 

de cohésion, mais aussi les divisions latentes de l'espace atlantique septentrional. 

Conclusion 

L'articulation de l'espace des barriques de Red Bay, visible it l'échelle de l'océan, met le capitaüsme 

des amateurs bordelais et saint-sébastiennais en premier plan des facteurs de cohésion de I' Atlantique 

s e p t d d .  Ces individus ont compris les rytiunes de la vie matérielle du Ponant et ont su structurer 

leur aventure terre-neuvienne à partir de ces rythmes immuables. Toutefois le succès de l'entreprise 

baleinihe relevait d'une pWtration du marchk d'huiles dans les pays de la Manche et notamment, 

dans l'industrie textile. Ahsi, l'huile de baleine du Labrador s'intégra a u  grands rouages du 

commerce ponantais mais aussi, dès ses débuts, l'entreprise baleinih fut liée à la politique maritime 

des États émergents qui en prdfipita la h. 



PARTIE II. LWHELLE *ATELIER#. 
LA DMSION DU TRAVML DE TONNELLERIE BALEINIÈRE 

Chapitre 4. La ateliers forestier et urbain de tonnellerit 

Si le regard sur les barriques de Red Boy P l'khelie aocéanb a mis en évidence la cohésion matérielle 

et temporelle de l'espace maritime des armateurs baieiniers, l'observation 9 l'échelle matelin, révde 

que l'espace vécu par les tomelien baleiniers était c lo i so~6 selon la division de leur travail. Ce 

m o x e  apparent m i l e  I'hypoWse de M. Job sur la c o d o n  de l'espace nationai 

anglais, selon laqueNe I'unifonnitt6 émergente du cadre de vie matériel s'accompagnait du 

fiactionnement du paysage par le processus d'enclosure. Cette transformation de la vie matérielle en 

milieu rural illustre le profondeur du changement qu'une aiension du capitalisme pouvait engendrer. 

De façon similaire, le r e g d  rapprochd sur les barriques de Red Bay et les traces d'outillage qui y 

sont inscrites revèle que l'existence des artisans a éte transformée par la division du travail qui 

â t ç o d t  l'expérience #au ras du s o l p  de l'espace d t i m e .  Ainsi, deux perceptions divergentes 

ressortent des méws objets selon la &aie, adoptée: celle d'un espace cohérent sur le plan temporel 

et homogène sur le plan matériel l'échelle des amateurs, et d e  d'uo espace ctoisond & I1&helle 

des artisans et de leur travail. 

Dans cette partie eoasacrée h l'&belle aatetiem, les étapes de la chine technique de 

tomeUerie baleinière peuvent être rewnstitu&s par la lecîwe des traces d'outillage conservées sur 

nos objets?' Si l'inventaire d a  techniques individuelles tend P conhner, comme l'a conclu L. Ross, 

que les objets de Red Bay s'inscrivent dans me tradition de tomellaie manuelle très répandue et de 

tr& longue dote, la division du travail qui se dégage des barriques révèle l'originalitk du métier de 

tomeiia Meinier. Cette distinction entre un inventsire de techniques individuelles et une perception 

de la division du travail est essentielle pour notre aiidyse P I'écheUe de l'atelier des tonneliers. 

'" Sur l'étude d a  tmcs d'ouallage, c/. J. Cola, 4ncknt woodworicing teehiiiqua: the implications for 
PdusokSy*, in S. McGriil, dir., W-rciah#'qws km AD. 1500 (BAR latenutional Series 129, 
1982), pp. 349-356; R Underhii l 7 ~  W d n ' g k ' s  W'kbooL (Chrpd Hill: University of Nonh Carolina Press, 
1986) , ipéc.~AMd@ktoAmaicrntool~,pp 1 ~ 1 % 8 ; O . C ~ ~ ~ A s p a c u o P w o o d t c c h a o l o g y  
in medieval shipbuiidinp, in O. CnrrnlibPcderscn a M- V i ,  din., Suiiing into rlie Pm: Ptaeectrngs o f t h  
I ~ S m h u a n  R c p r ~ O d ~  V&u& k&&, 1986 (ROM&: V h g  Ship Mmaiq 1987), pp. 
2 38-149; R h&n, Mataiai Evidaice of Manitirntririg Mctbods Used in 'Annory Pnctice'*, Jmmf of I . & i a l  
Arclr#dw 14 (1 BS), 1, pp. 23-36. 



Darrs la f a  boame, origine de nos objets, deux métiers ~ ~ ~ l ~ ~ u r a i e n t  P la transformation des arbres 

en merraui. Celui de merrandier, dont le travail consistait & dkbiter l'arbre en ébauches d'éventueiîes 

douves, &ait indissociable du milieu forestier. Par contre, le métier de doleur, qui coasistait 

degauchir les pi- A l'épa~sseur et ii la largeur précises demandées par les to~eliers, s'exerçait 

tatitdt près de la source du bois dans la forét. tantôt en milieu urbain prés des tonneliers. Cette 

ambigurte géographique etait signe de la tension entre ces deux lieux de pouvoir de ïindustrie de la 

tomellerie. Le tableau 4.1 montre l'enchaînement des travaux forestiers selon les six indices 

archéologiques dont mus miterons. 

1 3. Orientation da fibres Q bois W - v i s  des aufr#s 1 3. Debitagc radial da biüots en les fadant I 

1 6. Traces d'audhyp sur les biseau paipbaiqua 1 6. mTaiilapbi da fonds l'aide d'un taillefond I 

4. Trace3 d'outillsgc w ka € i n  intane a ntcrnc 4. -hlage da d o m  a l'aide d'une doloire 



A me époque où la forêt était aussi importante économiquement que les vignes et les champs de blé, 

le nom donné à une forêt se réfeiat à l'usage que l'on en faisait. Au Périgord en 1565, par exemple. 

les for29 de .boys blaiio peuplées &.arbres chesgnes a fage meyrainsr, étaient entretenues par des 

seigneurs ruraux, qui transigeaient avec les négociants de bois pour veadre le memin à B~rdeaux!'~ 

J. Tanguy a découverte un commerce simüain en Bretagne, amcténsé par la propriété quasi f M e  

des forêts, des marches urbaios et un negoce intermédiaire ch@ d'organiser la première 

transformation et k tmsprt fluvial du mnniinm Ce portrait est approfondi par l'examen des douves 

de Red Bay qui donne, premiGernent, des indications sur le type de for& qui produisait le bois de 

toaadlere. Remiéremeat, nous avons appris 13ge auquel les arbres etaient abattus grilce à l'&ide 

des cernes de croissance présents dans 148 douves tirées de 19 barriques (tableau 4.2). Nous avons 

estmie le nombre de cemes dam ces douves à partir d'un comptage précis par centimèae dans une 

zone où la largeur des cernes semble près de la moyenne pour la douve. Le nombre par centunetre a 

et& ensuite multiptid par la largeur de la pi-. c'est44re la dimeosioa radiale. Cette methode 

d'estimer le nombre de cernes donne bien sûr un comptage inexacf" mais eue nous a permis de 

procéder avec une certaine rapidité a de générer une base de données représentative. 

Le nombre moyen de cernes par douve s'éiablit ainsi à 77 mais, d'une barrique h l'autre, le 

nombre varie fonsidhablement, de 45 1 1 0 5 . ~  Les douves de hêtre présentent un nombre eleve de 

cernes, de 85 cernes en moyenne par rapport h 74 trouvés dans les douves de chêne. L'écart d'âge 

entre les espèces se degage davantage des douves individuelles, dont celles de h&e contiennent de 

50 194 cernes, a ceiia de &One de 24 d 148?93 

==3E 11~81,rf.(RSota1, I8jdkt lMS),~cnepLioaudPheliprrea PKmJugc, marchands 
de Bebic de Ir juridiction de B W  en Périgord, à Pierre de Ir F i r ~ w ,  marchand de Bord- de 40 miiliers de 
m a n i n & I r f i w e a d c ~ M i # : r p p u r c a r n t u i s e i g n e u r d c B ~ . L T ~ ~ a ~ 8 0 ü M a g u e I u v m d e u n  
m e m a  - paianait & six vingt do= h chesgm a f- myrains qu'üz ont d i a  achaptez du met de Buom 

'R Ces moyames sont caidics pour ks 13 barriques doni au moins 5 douves ont ité Chidim. 

' R M k S f b h a k ~ ~ & c s i r s f ~ d a a ~ p c s d e 2 4 1 3 1  . ~ c t & 4 9 à 5 3  a m C u  
poupes se distinguent usi don le nombre n h h d  de #rnes(ccm: de 2,2 i 3,9 et de 4,l à 7,O rrspcctiv~mcnt. 



TaMau 4.2. Nombre de cerna  estimés dam 148 dowa pmvcmnt de 19 barriques 

Barrique 
- .. 

Espèce 

hêtre 
hêtre 
hêtre 
h i n t  
chine 
chêne 
chêne 
chêne 
chène 
chêne 
c hêae 
c hène 
chêne 
chêne 
ch& 
c hène 
ch& 
chêne 
chêne 

Douves Moyenne 

Le n m k  de cemes o h 6  ne représente cependant pas l'àge des arbres, car les demiers 

mes de croissance, dits de l'aubier, sont absents, étant enlevés selon l'usage cousacni des 

tonneliers. Pour les douves de chêne, on peut estimer le ambre de cernes d'aubier enlevés d'après 

leur nombre caractéristique dans la rdgioa de la Bretagne: 20 * 14 Pour estimer I'âge des 

arbres au moment de leur abattage, il aiutira ajouta ce nombre aux cemes observés dans les douves 

(6' colonne, tableau 4.2) et, ainsi, l'âge d'abattage des chènes sY&ablit entre 44 et 168 14 ans. 

Plus signifiant que I'Ccsri des âges d'abattage est I'iige miaimal d'abattage, ou I'âge du plus 

jeune arbre trouve cians me barrique (1' chifae de la 6 colome. tableau 4.2, plus 20 14 ans). Les 

ilges minimaux se regroupent dam deux écarts res&eints, I'M allant de 44 ih 5 1 ans, l'autre de 69 B 

73 ans. Ces écarts reflètent l%ge minimai de matwite drms deux plantations ou bien, deux régions; 

coostatm que les douves d'origine bretonne proviennent d'arbres ayant au moins 69 173 ans. 



Un tel ige rappeite la coutume forestière selon laquelle un arbre passait à 70 ans du StaM de 

popriCiC mobiliére au statut de prop&t& immobtlièce, en raison de sa plus p d e  valedgS Les arbres 

de cet age, entretenus pour produire un fiit droit et sans branches. étaient donc résewés entre autres 

r la production de mania Dans le comtt de Nantes, des chhaïes ayant ces caractéristiques 

appartenaient aux familles nobles; parmi les vendeurs de mnrain au XVIP siècle étaient notamment 

les Sieurs de Malleville, de Beausoleil et de ~ostannecie? Quand un propriétaire désirait abattre ses 

arbres et les convertir en merrain, amorwt ainsi la chaîne technique de tonnellerie, il faisait appel aux 

~merraadiew, métier dont la m W e  de travail est révélée par les douves de Red Bay. 

2. Le sciage da -mes i merraiam 

Une fois que les branches du chêne abami avaient dié commercialis&s comme du charbon ou du bois 

de chauffage, il restait B scier la .grume à en des longueurs de douves et de fonçailles, 

opération qui, en hant cette dimension des douves, les destinait à la fabrication d'un seul type de 

M e .  En effet, les coatrats d'achat a les chartes-parties du transport de merrain identifient toujours 

le type de fi~milie.'~ Les chanes-partie nantaises ddcriveut le menain par les seuls termes &nicage 

* M k u & q  qr 4t, pp. lXk122. La pbm passe hi stm de meuMes au statut d"unmaibla ven  l'âge 
de quam à six ans dam I'ûwst h@s,  vers 12 i 15 ans dans l'Est. Pou~ant, à partir de l'âge de 70 ans, l'arbre etait 
réputé être véritsbkmnit un bien immeuble. Cj Ch. FruhsrrE, F d t  et socieai Lk ki fdt prrysrame à la f d t  
uapiIriliisrc en piys de SauIt nna l'umien rrr'gime (vns 1670-1791) (eW: Éditions du CNRS. 1980). p. 30.3 1. 

nr Mathieu François Sieur de Beausoleil venâ du mamin de 1632 a 1644. E U 95/55,95/159 et 
95R42 (9 mirs, 7 juillet a 1 5 novembre 1632), 96/423 et 96/45 1 (26 juin et 25 août 1635). 97/3 5 (2 1 f i e r  ldS6). 
1ûûi229 (1 0 octobn 1642) 101 /465 (1 7 avrii 1644). 1 OSM7 (2 1 a d  1644). Picm Despinon Sieur de Rostannene 
en vend en 1645 et 1648, E 11 1466/276 (18 juiUcr 1645). M68/ 176 (5 b k r  1648). Antoine François Sieur de 
Mallcvint m vend de 1623 % 1635, E il 95/41 5 et W I S 9  (23 mai 1623.7 juinet 1632). %/35 et %/327 (28 f&a 
t634,8 GHria 1635). Le mania d h k  i Bordeua provenait des chhies scignairiples du Pirigoni, d'A- a 
du Suintonge. 

' UacdaMdepip aétCnmiuvéc, mesu~t 121 cm de long n 112.5 cm amc les jabla (24M2ûQI-1). 
L'mgk&spimr(i pamird'ertimerkdirmtatdubnbi72cmaI.coatcninccA453 ütrcs, soit datxfoiscclk 
d'rme ban&. C- Bndky, PteIhbmy au&sk of rlr s&daaiioùier mnuùm recawredfiam th 198 I udnuater 
emwwims Qt Rrd &ly (Ottawa: Parcs Clidr miao6chc 260, S.&) pp. 3536 et fis 24h-ô. 



et .pippagd9' alors que les contrats d'achat bordelais spécifient que le merraia ih faite des barriques 

devait être conforme à .la jauge de E3ourdeaw~~ 

La longueur des douves de Red Bay se situe entre 85 a 90 cm, alors que celle des fonçailes 

atteint de 57 60 cm, sauf poin les FooçaiUes appel& *chaateaux~, situées aux bords du fond, qui 

ont la moiti6 de la longueur des douves, ou jusqu'ii 45 cm. À partir de ces dimensioos, on entrevoit 

le mesurage et le sciage de la grume, bien que les traces d'outillage soient efficeeS par les opérations 

ult&ieures?" Nous en anivons aussi it visualiser la répamtion initiale de la gnune en billots de 

longueurs difféteates. Chaque barrique étant composée de 20 douves, 6 fonqdles et 4 chanteaux, il 

fallait donc quatre fois plus de billots de 90 cm que de 60 cm. Un biiiot de 35 cm de diamètre avec 

écorce pouvant fournir de 20 à 25 pi&cs,JM une &nune de 4,3 mètm de long aurait donc produit le 

bois pour quatre barriques, pow un rapport de 0,103 m3 de grume par barrique.'O3 

0ii peut aiors combiner cette recoosmiction archéologique avec des rtiférences archivistiques 

afin de compléter notre image des arbres centenaires d'une fbtaie de #boys blancm. Selon un contrat 

bordelais, cm cwpait 132 chênes pour obtenir 40 milliers de merrain; un autre contrat établit le produit 

d'un millier de merraia ih 48 barriques. Un chêne produisait donc le merrain pour 14.5 barriques? 

A O, 1 m3 de gnmie par barrique, un c h h  mésurait 1,s mètres c u k  jusqu'aux premières branches, 

O' S&n f. TuuiuuQ Ia longueur do& a, Mot à cc d e  dépassait celle du tùt. car les tonnelien 
devaient mcore quelques centinAres au moment de la fabrication; op. cit., p. 20. 

rie * -  k diatsgc rPdiJ & billot aurait permis d'&tenir 20 à 25 douves (de t ,5 cm d'ipaiirscur 
a 10 cm de hqpm) d'un ayant des diamitns inwm a artcnr de 10 cm a 30 cm. Nos observations attestent 
paraeintmenpki~phis~&hg~~~,aeqr ismAkrhi tk5piéas.Lnpateaucaw&I 'arbn~ 
d'environ 5 cm en d h & e  et le diamiCrr externe du 4&ne exploité d'environ 25 cm. 

'%DG. 3E 11 181. s.f (R 18jiPlht 1S65), donne le rapport de 132 arbm a 40 milliers de 
3E9339, s.£(A Mondam, 2 0 9  1%5)donntIenpponde48buriquuprrmillicr&muraîn. 



ce qui d&it une immense colorne d'environ 12 méaes de bauteur et de 40 cm de diamètre. Les 

baiiveaux de cette taille arrivaient en tête de l'&momie forestike; A Bordeaux, ils étaie~t réservés 

& I'emploi des seuis métiers des charpentiers .de navire, de haute fuste et #de barricquew. 

Les billots ayant été sciés en loagueurs régiementaires, les merrandiers procéàaient à l'extraction des 

douves et des fooçaiues selon un débitage radial qui est indiqué par la correspondance entre les rayons 

méduilaires du bois et les faces interne et extenie des pièces achevées (figure 4. l)? 

Cette methode de fendre le tronc d'un arbre le long des fibres naturelles du bois remonte P 

I'itge de bronze en Europe et fut courante au Moyen Âge dans la Peparatioa de lambrissages et de 

bordages navals d clin..'06 Au XVle siècle, seule la tomellerie en faisait toujours usage, car dans les 

autres métiers du bois, la fente avait &6 rernplauk par le sciage manuel et mécanisé qui procédait 

selon un débitage .tangentiel. de la grume, en coupant i travers les fibres?' La tomellerie résistait 

ii cette innovation puisque, en gardant intactes les fibres du bois, la résistance et la I é g W  inhérentes 

i ce matériau etaient mawnisks, permettant de recourber la paroi d'une futaille I sa forme 

caractéristique sans crainte que les fibres ne se séparent ou ne cassent. Un autre avantage du débitage 

radiai était d'orienter les lames de bois plus dense dans les rayons médullaires en parallkle avec la 

paroi du fût, contri'buam ainsi P I'htcbéit6 du contenant. Ce w fut qu'au XVlr siécle, selon les 

témoignages archblogiques, que les sciaies fabriqukent du merrain en le dkbitant #sur le q u a r t m ,  

methode qui imitait, quoique imparfaitement, la féate radiale, mais au prix de I'êpaississement des 



douves. La fente radiale permettait donc de réduire le volume du bois présent dans une barrique, et 

ainsi, de réduire le poids et le volume représentés par les futailles dans un chargementUW 

Cme méthode classique des merrandins nkessitait l'emploi de quelques ouails seulement: 

un feadoir appde adépuioh ou acoutre,  des coins et me masse. Tranchant de fer, emrnanché pour 

le stabilisa lonqu'8 était frappé par la masse, le departou servait il initier la Fente. Ensuite, on 

chassait les coios dans la fmte ouverte par le dCpartoir en suivant les fibres du bois. Ainsi, les p i b s  

&aient debitdes l'une après l'autre, en suivant la circonf&ence du bülot. J. Taransaud decrit la suite: 

Chaque pièce est Pébauche d'une doueile. 11 f a u h  ensuite enlever une partie du cœur 
ainsi que l'écorce et l'aubier dont il ne devra rester aucune trace à l'exception d'un 
tout petit atbohd@ 

Au XVP siècle. i'enlkvement de i'aubier etait exigé par les contrats d'achat, qui spécifiaient 

que le merrain devait être livre asans aubecdl* Or, l'aubier, bois fonctionnel situe immédiatement 

sous l 'brce, était plus tendre que le dumen et donc plus apte se gâter et plus susceptible aux 

attaques du cossu, chenille qui forait les gderies dans le bois dit, par consdqwnt, aco~sin&?~ Le 

&moiil. d'aubier, dont la d e u r  était blanchatre comparée A celle du ducamen, était la garantie que 

le merrandier n'avait pas enleve de duramen et donc fait bon usage du bois. Les signes de cette 

pratique ont ét4 détectées par F. Guibai dam les douves de Red Bay: aI'équamissage des merrains 

un La  pcmiàa daiver sciées que nous COIUUi95ons prov*ma de Lu Belle, année à Rochefort en 1684. 
CJ ia W l e  du Mc~ciiotrit (Bordeaux. 1760) et de I 'Amsterh  (Amsterdam, 1742). Texas Historid Commission, 
coUÇeti011 to &/le; Parcs Caxud8, cd*nion ?M; Rijksmwcum Amsterdam, collection YOCSchip Amster&mr. 

TmQ, que I'épaîsscur des douves de Red Bay varie de 10 à 16 millimèâre, une ordomancc de i 772 fixait 
î'lpricrair&s-&-&viuidc9i 15iignts(20i34aai). ADG, AnZldbf8mcir 1772, s.1. (Wb.). 
En 1858, i'épinacr renit a& 12 à 16 lignes (27 i 36 mm) p o u  les barriques wdinairew a a de 16 a 20 lignes (36 
145 mm) pour *s barriques & tramp?. A-M Coah, tp. tir. pp. 263-184. 

" f. T 8 f l l l l ~ ~ ~ 4  op. cite, pp. 20-2 1 .  

'l°Cf ME, 3E 10382, s.E (P. Rynuit, 28 h i e r  1565)' vente de deux millien & memili qpmy dok au 
lin b n  Ioyd et muchant g p l ~  aubec (aubier) et boys gdlù.... 

4''~Leniariin&ktravenindo'~cntdoiraicprirdmrlebo~Qqurmér,ddonioua~StraitI'uibair 
~ e m a  les dowa qu'on en f m o i t ,  seraient sujettes à se cosSmer, & cesseront d'ètre propres a la constmction 
des tomeam A-D. Fougeroux de Boaduoy (1763)' up. ci&, p. 8. 



semble vraisemblablement avoir && effahie h proximite de la limite entre le duramm et l'aubier, 

après un débitage d i a l  des billew4" 

À l'ach&verncnt du débitage, le memin était dit a grosserie,, c'est-&-clire que la siirface des 

pièces gardait le caractère qyossie~ du bois fendu. Parfois le merrain bretou anivait à Bordeaux dans 

cet état, laissant B l'acheteur la tache de 6ure d@uchir les sucfaces. Ainsi, deux marchands de 

Bour@+Reb, Jeban Vidault et Nicolas Porchet, vendaient dix milliers de marain #en grosserien 

garni de foaçdles en mars 1578. En revanche, au mois de juillet, quand un chargement de trente 

milliers de merrain miva .en grosserie B Bordeaux de Dinan, près de Saint-Malo, iI fit l'objet d'un 

litige de non-respect du contrat, précisément parce qu'il était liw6 .non dok ni prest a mettre en 

oeuyte,?" En effet, le mois d'e-tion était relié b la finition du merrain. À Bordeaux, les acheteurs 

spiçlsaient que le mnraia devait être dole au h m ,  sauf de décembre P février quand le mermui &tait 

vendu aussi #en gros~eried'~ C'&ait donc b l'hiver qu'avaient lieu le débitage du maraia ainsi que 

l'opération suivante, le d o l a g ~ ? ' ~  

'12 F. Guibai, op cit., p. 18. Cnte observation a prmU la dstation p h s  pr- des douves, supra, ch- 2. 

41' ADG, 3E 5418. fos. 41ûr411rct 743t-f44v (N. Duprat, 18 mus a 13 juillet 1578). 
414 hafcnM -: ADG, 3E 11 184, a€ (R Sday 20 hiu 1566). 3E 11 188, s X  (ibid., 20 f f i a  

1566); 3E 5403, fo. 913v (N. Duprat, 3 mus 1565); 3E 5407, fos. 336v-337~. 1278r, 1417r-v (N. Duprat, 5 mars, 
27 novembte et 28 acembte 1566); 3E 1372, s.f. (A Bmbt, 7 jravia 1565). 

Manin adli au h: ADG, 3E 1 1 184, s.E (R Soteur, 18 mai 1566). 3E I 1 188, s X  (ibid., 16 août 1 566); 
3E 10382, s.E (P. Rynurt, 31 jrnvia et 28 fihirier 1569; 3E 9850, bi 342v-344r (N. Payroq 15 aovembre 1569); 
3E 7827, fos. 13v-14r9 26v-27v (F. de Lalainit, 27 nnus et 4 a d  1 565); 3E 6359, S. f (M. GaHiot, 1 3 août 1 567); 3E 
5407, k 485~486~. 904r-Wr, 10 19r-v, 1261~-I Z62r (N, Duprat, 20 min, 20 jdkt, 5 septanbtc et 1% novembre 
1 5 0 ;  3E 5404, fo. 191r-v (N. Duprat, 26 mai 1565); 3E 1373, s.f (A Berthet, 30 ah1 1565). 

Manm moitié dak moitié ai grwsnic: ADG, 3E 5407, tO. 693~-r (N. -nt, 7 mai 1566). 

"' A-D. Fougaoux de Bonbroy. up. cit., p. 17: ~L'ouvmge de I'hivcr, que oow venons de décrirr, a 
c o ~ i p n O u c r , i ~ , &  lidressalesQwcs...~ 



Le doleur, homme de métier hautement spécialisé, effectuait le tmvail considéré par d'aucuns comme 

ale plus rude & le plus difltlcile du Tometiedt6 Sur les douves de Red Bay, des mces d'outillage 

laissées par le dégauchissage des fhx, effeaué Paide d'me hache appelée doloira, témoignent 

de ce travail de r~gularisation de la surface fibreuse caractéristique du bois fendu. Le but était de 

domer iî la pièce I'epaisseur réglementaire; quand la pièce était ddji tmp mince après son débitage, 

le doleur arrêtait là son travail. Ahsi, nombre de pi- laissent percevoir B la fois des surfaces dolées 

et des surfaces seulement € d u e s  (6- 4.2). Les traces de doloue se ddécomposent en deux 

élbments: les marques d'aarr2tm. trouvées h l'endroit où chaque coup de la hache est venu mourir. et 

les mies parall&les gravées par les impafkctioas supe~cielles du tranchant en mouvement. Les 

marques d'-et. apparaissent a w  intervalles regdiers sur toutes les douves et les fonçailles, sauf sur 

les chanteaux dont la longueur réduite semble avoir gêne la tancée de l'ouvrier. Droites et orientées 

lougitudinaiement sur la douve, eues atteignent une longueur de 35 cm, la dimension de cette hache 

imposante. Le doleur, travaillant d'un bord A l'autre de la douve, domait de six h dix coups A travers 

la largeur de la face pour degauchir chaque moitié longitudinale de la douve, avant de faire de m h e  

pour la face opposée (figure 4.3). 

Quant aux stries, ces maques sont orientées B environ 70 degrés par rapport aux marques 

d'wrtt~, indiquant l'angle de deflexion du tranchant lorsqu'il s'abattait. Par ce mouvement défléchi. 

les Gbns du bois étaient tmchées diagodement La technique consistant il faire aglisser. le tranchant 

horizontalement it chaque coup hcilitait k travail de l'ouvrier de plusieurs façons. Premièrement, en 

coupant les fibres en diagonale, l'ouvrier Cvitait de les séparer ou de les anacher. Deuxièmement, en 

doonaat au tranchant un mouvernent horizontal par rapport à son élan vertical principal, l'outil ne 

restait pas bloqué dans le bois & la th de la percussion. Troisièmement, en faisant dévier l'outil 

lorsqu'il tombait, la main de I'ouvrier poursuivait un mouvement circulaire continu et donc moins 

violent a plus mrltrisé qu'une action verticaie b répétition. Un tel mouvement circulaire est attestd 

par la plupart des marques d'outil du type ~tranchaotm observées dans le bois, notamment celles faites 

par les henninenes, les haches a la planes (couteaux b deux mains) de dégauchissage. 

'" A-D. F ~ O U X  de Boodrmy, q. cit.. pp. 11-12- 



On comprend dors mieux i'emploi de la doloire, une hache lourde dont le manche court 

(environ 45 cm) etait paralléle au tranchant. Le dokur, avec sa main droite, t d t  le manche près du 

fa,  ,ai semant l'extrémité du manche entre le coude et la taille. Avec la main gauche, il tenait la douve 

#en grosserie. devant lui sur une table, debout sur un bord de -a ih ce qu'elle présente me de ses 

faces au tranchant. Une &rie de six à dix percussions servait dégauchir la moitié de la face la plus 

éloignée de I'ouwier, qui attaquait chaque douve a h s i  quatre fois (deux fois par Eace). Cette 

ophtion, qui fixait ddonitivement l'épaisseur des douves, laissait des chutes de bois importantes. 

Dans les illustdoas de doleurs P l'œuvre, on les voit entoiirés de copeaux ressemblant à de 

gigantesques Fedes d'une quaraataine de centimétres de long et d'une dizaine de large (figure 4.4). 

D m  les dedptioos de la tometlerie depuis le XIX" sWe, le doiage n'est plus menti0nn6~~' 

le dégauchissage des douves, dit aparagt~, étant amiuk au travail l'aide d'un couteau deux mains 

tiré le long de la douve. La courbe de cet instrument d a i t  convexe la face externe de la douve et 

concave la face interne, et les deux faces pr-taient alors des courks pamll&les<'* Bien différente 

&tait la section créée par le dolage, qui fisait bomber les hces en dosd'àoe. ai sorte que 

l'épaisseur des douves au centre dépassait les 16 mm, alors qu'aux bords eue n'était que de 1 1 14 

mm!9 Cette section typique parnet de moanaître le travail de doleur mème si les traces d'outillage 

sont effades. 

La dipmtion du dolage ne fiit qu'un changement panni plusieur0 que vécut l'industrie du bois 

de tonnelierie. En effet, le métier de doleur, écarte16 entre les centres urbains et forestiers, était en 

d&ün consuint dans la période 1400-1800. À Bordeaux vers 1420, les officiers de la corporation des 

doleurs qmaientm le merrain A son arrivde en ville et en assuraient la conformité aux règlements 

'"Y. Ferraot, *Doloire de toMdini,, Archiva du Muie du Aru et Traditions Populains, Ms 77.45, s.d. 



Depuis las, le métier s'exerça davantage dans la forêt, près de la source du rnemid2" 

et, vers 1565, on peut paiser qu'il n'existait presque plus ii ~orde8ux,''~ car le menairi arrivait 

généralement adok au îim des regions expeditrices? En rapport Unmediat avec les producteins de 

merrain, le métier se deplaçait endebors des villes ai suivant l'dîoignemeat progressif des souras 

du menain, se dispasant drms la campagne et tombant sous l'dgide des propriétaires foresbers. À 

I'htroduction des scieries à moulin a du débitage .sur le quart,, la feote radiale et le dolage fisflit 

les premières Opaatioas de toimeilaie soumises la rnkmi~ation?~~ Dans ce cas la division du 

travail, conjugude avec l'extension de l'espace cornmerciai, semble bien avoir conduit la 

mécaaisatioa, La disparition des merrandiers a des doleurs accompagnait la mkcanisation de la chaine 

technique de tomellene, entamée au XVIr sikle et achevk au XUC SOUS l'égide. comme l'a 

remarque E. Marcil. de l'industrie forestièie. Deja vers 1565, la propriété des math-aux accordait au 

marcfiands de merrain m pouvoir indéniable s u r  plusieurs rnéiiers de tomellerie. 

ûew autres opérations nécessitant l'emploi de la doloire mais souvent attribuées aux tomelien 

semblent, dans le cas de Red Bay, avoir et6 aquises aux seuls doleurs. Premiérement. les bords de 

douve sont 4 é c h b  a h  de aéa une silhouae plus large au milieu qu'aux ~xtrémités, h rais00 de 

deux ou trois coups portes par un tranchant d'environ 35 cm de long. Les facettes laissées par chaque 

coup demeurent apparentes, malgré me opcrstion ultérieure visant à domer aux bords une courbe 

A d k ~  Mmkip&~ de Bordeuq Rpgisfres & b Jurcidr. fiIibér~n&s & l-W a l 416 et c* 1420 u 
1122 (BadcPa: G. Gainaiilhou, 1883), pp. 65.228; E. Goyheneche, op. cit., p. 256; 1. Bernard, op. cit., p. 226. 

Au xVme siéele, don que tes objets de Pûucst h q a i s  témoignent de Ia mécanisation du travail des 
dolaus pu I'appliation de scia edcs, û r ! h  SOU& d'une pQuM de dotain compétents et upobles i 
s'int- i une divisha indusüidk du tnvril. A-0. Fougcroi# & Bonduoy. qr cit., fa. 1 ir-v: *Peu d'aiviim 
Qleinaai&panpcnriLAwOdmrlagnidsa&~oi,r~e~ea~edisaibuiàc~eOu~u. onhit 
~arduDdattDdattC~(>uvra,~ilatboa.~~igwacc,eiapIMaprrjour.* 



rbgulikre (figure 4.5). Puisque la longueur des facettes conespond B celle du tranchant de la doloire, 

mus en concluoas que ce travail, appelé d fléchage, relevait lui aussi du doleur (figure 4.6). 

Grâce a cette opération qui 6xait la largeur, les trois dimensions de la douve enfin 

confomies & La Coutume de Bordeaux. En moyerm, les douves de Red Bay sont 1,12 fois plus large 

au centre qu'aux extrémités. Toutefois, les proportioas des douves individuelles sont inégales, un 

ceriain nombre étant même plus large i un bout qu'au milieu Cette anomalie semble avoir étC 

considérée comme un dkfaut mineur qui était compensé par le choix des douves avoisinantes. 

D'après les descriptions de K. Kilby et de J. Tamsauâ, qui ne codssaient pas le métier de 

doleur, au ?W siècle le eflkhagei, des douves se dhouiait dans un coin de l'atelier du tomelier 

ubasLUJ Toutefois, notre conclusion que les douves de Red Bay finent déchéew par des dolem est 

corroborde par E. Goyerieche qui a conclu, ii partir des archives bayomaises du XV skie, que les 

douves orpediées ii Bordeaux était B tel point apprêtées que les tonneüers iirbains ne Eiisaient que les 

assembler.'26 Tout aussi probants sont les inventaires d'outils de tonnelier a Bordeaux vers 1565 qui 

ne font point mention de doloire?' Finalement, l'encyclopédiste Fougerola de Bondaroy associait 

le dohge et le flécbage expücitement au même o ~ r n k r . ~ ~ ~  II semble donc, à l'époque de Red Bay, que 

les doleurs exécutaient toujours cette opération qui devint plus ierd l'apanage des tonneliers rirballis. 

" Cf: K. Küby, q. cit,  I. Taranssud, ap- cit. 

'% E Goycnschq op. Qt.. p. 258: I.. la hbricaticm da ~OMCMC devait éae inexistante ou Uui@uite à 
Bordeaux...; les charp«iticrs de Bordcuus. devaient se limiter a rassembla des douves importées..-*. 

A-il bugmwx de Bcabroy, op cit., p. 16: avoir dm& Ir douve[et] t a c  ses surfbas, un pi 

bomôé I ' M ~  sur [son épahar ]  ou. awmc üs s'- L'avoir Mer en mue, [et qrà) avoir q p l ~  Pautm 
MfiEC de Ir douve, POuvrier donne nir et te  plun& qu'il tient pmqyc perpenclicuiaircment, un coup de doloire, 
e a ~ h a n p a r t a & ~ n n ~ ~ m o y e m i t . . . , & ~ ~ n t i m i a m ~ ~ ~ ~ a r t t i m i t i s . .  



Les vestiges de Red Bay indiquent me dernière opération effecniée B l'aide d'une sorie de doloire, 

apparemment plus petite que la première a appelée utaille-fond.. II s'agit du dégauchissage des 

Fonçadies en dbaucbe de fond &culPire (figure 4.7). Cette opémoa est traduite par un cbankin, ou 

biseau, faisant l'angle entre la face inteme et le pourtour du fond, qui rdduit le pourtour à une mince 

arrête des- & s'enca~na dans la rainure appelée ajable. Le chanaeh mesure de L B 2 cm de 

largeur et enlhe environ 1 cm de l'épaisseur des fon@ies. Les marques d ' w r ê t m  et les stries 

associées au travail à la doloire srnt apparentes, même si certaine sont b m d h  par me opération 

ultérieure effecniée à l'aide d'un couteau h deux mains et visant ii rt!gulm*ser le c h d e i n  et l'&te. 

Le f o d  ainsi cba&ein& depassait Kgèretnent son diaméae nnal, qui restait encore à préciser. 

Au tnme de cette opération, le fond était à l'état d'bbauche avancée, mais son diamètre 

déhitif et sa forme exactement circulaire restaient encore à etre précisés par le tonnelier. Cette 

opgation dite de ataiUage de fonds. comportait un avantage technique particulier: le c h d e i n  faisant 

le pourtour du foad amenuisait le bois 4 I'endroit où le tomeiier avait à le scier lorsqu'il donnait au 

fond son diarnae final. Elle &minait en outre quantite de bois excédentaire. ce qui reduisait le coiit 

du transport et permettait de commercialiser les copeaux La valeur des chutes de bois issues des 

opérations de l'abattage de l'arbre au iailage des fonds constituait sans doute une raison importante, 

du point de vue des marcbanâs de merraio, pour contrdler ces ophtions. Rès de dewc tiers du 

volume de la grume d'origine étaient diiminés par les merraodiers et les doleurs. 

L'îommmt privilégid par les tailieurs de fond, appel6 etaille-foad., figure sous ce w m  daos 

chacun des cinq inventaires après décès détaiUés de charpentiers de barriques et de laboureurs que 

nous avons retrouvés B Bordeaux vas Pande 1565. Si ces indices tendent placer le taillage de 

fonds dans i'ateiier du tomelier, on reikve un cas de division du travail entre un tailIeur de fond et un 

tonnelia. Heiiot Boaiii, .chsrpaitier de barriqww de la p i s s e  Saint-Rojet, promit il Nicolas de 

m, 3E 1 1 183. LL @ Soteau, 27jdkf 1 Sas), inventaire da biens & Guilban de Lbocam, scrgent 
ordinmt et durpcmier de baniques de Bordaux, nie du Casse; 3E 6020, s-f. (F. Faure, 23 avril 1566), khan Roy, 
Irbourarr et vignabn W i  ni L pehi Q ibid., s.E (28 nui 15663, Ic)iriind & Bourg, chuputber & 
baniques & B c d u q  ibid., S. f. (3 1 août 1 S68), Perrin de Brant, charpanier de bamques de Bord- rue de 
Midoc, ibd., s.L (2Ojuh 1569). G<iilbcm Haste ebirpait*rde-ws & Bo<dcaa. nu de P* 



Braue, -stre thmelia,, de tailla les fonds de cinqante douzaines de banïques pour la Saint-Jean 

Ehptiste suivante. Le memin était fourni par de Brane et les outils par Bonin qui pouvait ~besopa 

quaad il lui conviendra sans vaquer ailem*, jusqu'au parach&vetnent du contrat?* 

A ce stade de leur transformation, les douves correspondent à une description recensée dans de 

dizaines de contrats de vente du merraio. Les vendeurs s'engageaient d'habitude à livrer plusieurs 

milliers de merrain ~bom et marchands, & faire barriques de la jauge de Bourdeaulx, gamys de 

fonsailles et d o k  au h m .  Sous la plume de certains notaires, l'acte sp8citiait que b merrain devait 

étre asans aubec ni gelif<)' ai puantm. wms gelys~, ou encore, qu'il devait être de &ois blanc. ou 

de  ches es rie,?* Ces qualités, qui sc rapportaient au travail des menandiers et les doleurs, devaient être 

garanties par le vendeur du mnrain: 

bon et marchuc). conforme ih la @t6 nonnalement respectée entre marchands; 
millier selon les cas, entre 1 060 et 1 400 douves; 
gamy defonuille: les pi- de fond, au nombre de la moititi de celui des douves; 
dolé au fi: les surfaces dégauchies, les bords flkhis et la fonçailles 

chdurées;  
en grossetie: les douves seulement feadws, non do]&; 

ADO. 3 E 4790, fo. 268v-269r (1. [>uboi S. d, automne 1 565). C'est le seul usage du tame atodia-  
rcfarcé a Bmhnc ai 1565.1. Bernard note Ia première occu~cnce du renne dans Is années 1540. op. cit.. p. 8 12. 

ADG, 3E 11 181. sf. (R Soteau, 6 jlllVrC et 12 juin 1565). 



sans aubec: l'aubier 6Iimin6; 
ni gellis. gel& gelez sans gdliwes, ou fentes &ns le bois occasio~ées par le noid; 

ni puant: sans bois de mauvaise odeur; 
ni coson& saos bois troué par des insectes appelés cossus; 
bois blanc: chhe sans veines de abois rouge, considéré comme un 
gmge de Bourdemir wx âimensions fixées par la Cordimie de Bordeaux. 

Prêtes A semir au montage des fûts, les douves et fonçailles étaient expédiées en cet état à Bordeaux. 

La division du travail dans l'atelier forestier que les diffibentes opdrations laissent percevoir 

relevait surtout des propriétaires des forets. On détecte le souci de réduire autant que possible la 

dimension des pi-, non seulement afin de reduire le coût du transport:M mais aussi de profiter de 

la vente des chutes qui reprdsentaient, nous l'avons dejà dit, près de dew tiers de la gnune d'origine. 

L'emprise des propriétaires foresters sur ces premiéres opérations de tomeuerie est claire, même si 

les opératioos étaient effectuées en coaformitd avec la Coutume de Bordeaux, qui réglait les 

dimensions des pièces. 

4.2. Bordcrus. Le cbai du charpentier de barriques 

En 1 565, le titre de atooneüem s'entendait encore rarement à Bordeaq son emploi dtaot r-6 aux 

personnages influents de la coumunaut6 de acharpentiers de baniques., comme le disaient les 

Bordelais.'" Fait awdm ou signe que les artisans vivaient B l'&art des changements techniques de 

leur siècle? Les barriques de Red Bay témoignent d'une réduction du nombre d'opdmtions exécutées 

par les tomelias urbains. dont le métier semble avoir étb gruge, en anmat et en avai, par les métiers 

foresters et baleiniers, en plein essor. 

Us J. &wb qp. cir.. p. 812; ADG, 3E 4790, fo. 268v-269r (J. Wboïs, rd., automm 1565). 
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Aprk l'arrivée des douves et fonçaiües Bordeaux, des artisans les assemblaient selon des 

techniques classiquement associées I la tomlierie maauelle. Seuls quelques indices inédits, comme 

la présence de douves de d-ème qualité, jettent une lumiére originale sur les choix que faisait 

l'artisan co&t& B la double aécessitd de foumir un p d u i t  de qualit6 et d'en minimiser le coùt 

d'exploitation. Par contre, la division du travail qui ressort de notre étude contraste avec celle qu'a 

mis évidence l'examen des sources relatives la tomlierie du vignoble. À cet égard l'industrie 

baleioiére imposait une pratique propre qui, dbjh vers 1565, eloignait l'atelier urbain des sûuctures 

amsanales du métier A Bordeaux. La chaîne technique de cet atelier, recoostitueC A partir des objets, 

est présent& dans le tableau 4.3. 

Douva et foll$am 

1. Forme des bords de douve et de fonçaille 
-- - - - - - - - - - - - 

Domva 

2. Marques de gradation de longueur 

3. P r é s c a c c & d o u v e s t r ~ p a r l a c h t n i l t e ~  

4. Face interne &orch& et marques du câble 

5.  Mo~hologic et outlllagc à la tète de douve 
- 

Faa~rilkr 

6. Traces de compas, & scie et de p l a n  

Barrique memM& 

7. Trous âe bonde et de vmtilation 

1. Lc jointage d a  douves et des foa$iüla. 

Opération évoquée 

I . dointagm a I'aide d'une colombe 

2. Tri de douves selon leur longueur 

3. Emploi dectif du bois .cossi& 

4. .Cintrage au feu 

5. .Rognage- à I'aide d'une assc et d'une jable 

6. Finissage des fonds 

7. .Perçase à I'aide d'me d e ,  taiilage de bondes 

Le p m  des bords de douve et de fooçule, qui avaient été 4 k c b  par le doleur, &ait la première 

opération effectude dans l'atelier du tomelier et assurait l'eiancheite du joint entre les pi- 

rvoisimntes. L'artisan rabotait les bords, les rcadant lisses et Iéghement biseautb par une opération 

appelée ajomtage,. 



Grâce & cette opération, les douves de Red Bay présentent des bords lisses. Le rabotage hit 

toutefois minime, car w détecte toujours les fkttes laisSees par le diéchage,. L'agie entre le bord 

a la làce externe, selon L. Ross, varie de 81 il 89 degrés, écart faible qui témoigne de la précision des 

gestes des ouvriers? Les bords de fonçadie, cabotés ih Paide du même iostrument, ont un angle de 

88 h 90 degrés par rapport ih la face externe des pi&, ce qui faisait bomber Idgèrement le Fond. 

Selon les descriptions de tonnelierie depuis les encyclopedistes du XVIW siècle, le ajointage 

s'effectuait ii l'aide d'un grand rabot stationnaire ayant la forme d'un banc et appel6 acolomb. 

Pendant I'opération, l'artisan passait la douve sur le fw en I'incünant vers la face interne, B l'angle 

qu'ii jugeait bon.'" Cet instrument, d'après les inventaires aprks décés, faisait partie de Nquipement 

de l'atelier urbain, même si son nom moderne n'&ait pas encore connu: .Et au chay du bas ladite 

maison s'est trouvé, premièrement, deux bancs chacun ayant leur fer servant a estat de 

charpeii tier. ..ad3' 

2. Le tri de dowa d o n  la longueur 

Même si les douves conespondent A la longueur spécifiée par la jauge de Bordeaux, certaines portent 

une marque de tri selon leur longueur. Observées le plus souvent sur la douves de hêtre. ces marques 

se diviseot en quatre types?9 Une marque ressemblant h un .r apparait sur les douves de 88-8 ii 90.3 

cm de long, alors que celles décrites par L. Ross comme un u. et comme un aâb ( 1 ) s'associent 

indifféremment am douves de 86.1 B 88,O cm de long (figures 4.8 et 4.9). Le quatrième type de 

marque, identifié par Ross comme un simple trait ( I ), n'a pas étd retrouve panni les objets conservés 

et nous n'avons pu vérifier s'il comspoad B une loaguei~ de douve (tableau 4.4). 



Ces marques de tri associées surtout aux douves en hêtre attestent l'existence d'une seconde 

avenue d'approvisiomiement en mnnin. distincte de celle qui avait produit les douves en chêne. 

Selon K. iüiby, la seule présence d'me marque signifie que la douve fut jugke de seconde qualité, 

alors que le style de marque indique la longueur de la d o ~ v e . ~  Les barriques en hêtre se distinguent 

aussi sur d'autres points de comparaison; entiérernent neuves lors du nahge .  leur capacité est 

supdrieure celle des futailles en chéw. La provenance des barriques en hêtre demeure inconnue 

mais, en géaw, la chaine technique dont eU« témoignent semble moins standardisée que celle 

qu'exernpti6aien t les barriques en chêne. 

Tableau 4.4. Marqua de triage sur les douve de barrique 
= notée comme une rnaraue en forme d'#œil. ( 6 ) Dar Ross 

Style de marque 

Y 

Essence de bois 

hème 
hêtre 
hêtre 
hêtre 
hêtre 
hêtre 
chêne 
hêtre 

hêtre 
hêtre 

hêtre 
chêne 
hêtre 

chêne et hêtre 
hêtre 
h&e 
hêtre 

Longueur (cm) 

89.0 à 90.3 
89.0 ii 90.3 
89.8 à 90,1 
89,O à 89-3 
88.8 90,O 
89-0 a 90.0 

remise à l'eau 
remise à l'eau 

remise ih t'eau 
remise ;i l'eau 

86'0 à 86,9 
86.0 il 86,9 

remise à l'eau 

86,6 a 87,2 
86,l à 86,9 
87,s a 88,O 

remise à l'eau 



3. .Troy doaeiia rougc~. Da trous d'insecte rebouchés 

Selon une pratique wrmakmeot defendue, quelques douves défectueuses sont intbgrées à nos 

barriques. Cette interprétation ressort de I'anaîyse des multiples trous rebouchés qui transpercent 

ceRaines douves et foaçaùles daiis Io majorité des hmiques de Red Bay. Mesurant de 3 & 10 mm de 

largeur, les trous sont rebouchés avec des chefles taillées typiquement de tiges d'aulne (Afnus sp.), 

mais aussi d'orme (Ln- sp.), de sauk (Salk sp.) et de ch- (Quemu sp.)."" Le nombre relevC 

dans une barrique est très variable, certains allant jusqu'à 19 dans les douves et a 23 dans les deux 

fonds (figines 4.10 a 4.1 1). 

Malgré leur apparence similaire, les trous rebouchés ne peuvent tous être aitniués il une seule 

explication. L. Ross a poshilé en 1 979 qu'ils hent percés soit par des  vers^. soit par un ainspectem 

en retirant un échantillon d'huileeJJ2 La première hypothb est étayée par I'obsavation que les trous 

daos les fonçailes semblent distribués au hasard, quelques-uns se trouvant mëme dans la zone 

paipbaique chadhinée. En observant que les a é p i n e t t e ~  bouchant ces demiers bent  tranchées lors 

du taiilage du chatlfiein, Ross en a déduit qu'eiles &taient déj8 présentes au moment de la fabrication 

du foiid." Quant A la deuxiéme hypoth&se, Ross s'est bas& sur l'impression visuelle, mais non 

quantifi&, que les trous dam les douves se concentrent près du trou de bonde, dans les zones de la 

futaile #accessiblesr à un inspecteur. 

" L'asaia & boir des Cpmbia PllPit pu mettre k fàhcation en relation avec une provenure régiode 
ou un atelier précis, mais est limitée par un faible écfuintiilonnage. C. Keith a G. Knight, 4dentification of wood 
sampk$6Mn tbc Parks Canadr undmmtm archoeoiogid projeci at Rsd Bay, ïabrado~ (Ottawa: Focintek Canada 
Corp., 1979), reproduit dans L. Rom op. cir, pp. 268-272: 

Rovaracr h t B œ  



Nous avons vérifie la seconde hypothèse de Ross concernant les trous d'inspeaioa dans les 

douves en quantifiant la distrrcbutim des trous rrbouch& selon les différeaies zones de la srrrEre des 

barriques. D'abord, nous avons divisé les douves en quatre groupes selon leur position autour de la 

circonférence de la barrique: la douve de bonde; les 4 douves du barn, deux de chaque cdté de la 

douve de bonde a donc accessibles h un inspectw les 4 douves suivantes de chaque cdté. designées 

.sur le qusri., aussi accessiôles; et les douves .du b-, de 6 B 9 par barrique, et qui étaient 

inaccessibles. Ensuite, nous avons distingué deux zones sur la longueur de la barrique: la zone 

centraie, ou bouge, qui n ' b i t  pas couverte par le cerclage a donc accessible 1 un inspecteur, et les 

zones à chaque bout qui M e n t  couvertes par le cerclage et donc inaccessibles. Le nombre de trous 

âans chaque zone apparaît au taMeau 4.5. 

neuf 
llCUf 
neuf 
neuf 
MUf 
neuf 
neuf 

répauc 
r*c 
repart 
r*e 
'TF 
repart 
rebâti 
rebâti 
rebâti 
rebâti 
rcbati 
rtbati 
nblti 
rtbâti 
reM 
rebdti 
r e m  
rebati 

Total 

Moyenne PU douve 

.du haut* (4) .sur le quart* (8) .du b a s  (6 à 9) Fond Fond 
.Am 1 "Ba 

bouge cerclage bouge cerclage 1 bouge cerclage (4.5) 1 (3) . r 



En compann les moyennes par douve dans la zone du abouge, l'impression visuelle de Ross 

d'une co~lceatration près du trou de M e  est immédiatment c o ~ ~ .  Du au a b ,  le 

aombre de trous par douve va en diminuant h mesure que les douves deviennent moins accessibles 

B l'inspecteur. Un certain nombre des trous rebouchés Servaient donc B 1'8ispection de l'huile, phase 

ultérieure de la vie de nos barriques. 

Toutefois, lonqu'on reganle dement  la zone couverte par k aerclagm inaccessible il un 

inspecteur, on note que 22 des 35 trous localisés ici se trouvent dans les seules douves de bonde. 

Cette obsewation serait expliqb par l'usage ancien concernant l'emploi du bois de moindre qualite, 

parfois appel& abois rougw, parfois dit eossinb. En effet, ces deux ddfauts étaient bien connus au 

XVP siécle, étant ieguli-t proscrits dans les contrats de fabrication par la formule consacrée 

asans aubier ni bois rouge ni cossiub. #Bois rouge. désignait le chêne décolord par un début de 

pourriture qui pwvait se cornniuniqua au contenu de la barrique.* De plus, le b i s  rouge, tout 

comme l'aubier, etait suscepaile de use cossinem,"' c'est-Mire qu'il etait vulnérable a l'attaque du 

@te-bis. la chenille du cossus, qui perçait des galeries dans le b o i s .  Ces galeries provoquaient des 

fuites appelées d s o n ~ ~ ~  que l'on bouchait de tiges parfois appelées d p u i e n e ~ ~ . ~  Malgrk la 

posaiPtion de ces déhuts, A.-D. Fougeroux de Bondaroy remarquait vers 1763 qu'ils étaient toldds 

dans certains c d 9  

a A-D. Fougaoux de Bondsroy, q. ctt., p. 64: .Bois rouges. Bois sur lesquels on appcrçoit des veines 
dinimnmnit color&s, & qui indiquent un dipéris~nnan de qual i t i .a  hirl., p. 9: a... ce bois peut donnet une mauvaise 
qualiti au via,. On to l in  s c a h m t  ia d d e  de bomba. 

A-D. Foylcma de Bondiroy, op. cif.. pp. 9-10: 431 croit que De bois muge] est plus commun duu la 
bais akttiis ai retourtctarr., QUlbd k bis i'u8 Q un CQtUn point, ~~-SCUlauent il laisse perdre le vin; mais il est encore 
*sujet à se cossiner...~ nid., p. 8: L e  mamin & le traversin doivent être pris dans le bois... dont on a soustrait 
I'aubour; autrement les douns qu'on ai -oit, ocroicm sujettes A se cosSmassma..~ 

Le ca*nu appuiica à la hmiOe da Iépidopths. insectes volants dont font partit les papillons. 

J. Tamnsmud, q. cit., p. 137. 

* A-D. Fougaara de Bandroy, q. ci!., pp. 2627. 



a...ordinairement celui qui est charge de faire le trou du bondon, choisit la douve la 
plus large & la plus mauvaise. Les deux douves qui accompagnent ceUe4, peuvent 
même être defectueuses: POUMI qu'il ne s9y rencontre pas de trou ni de feates qui 
puissent permettre au via de se perdre en mulant le tomeau, on ne peut Fdie aucun 
reproche au Tonnelier. 

L'usage a pennis au Tonnelier d'employer ces trois douves d e f m ,  
parce qu'elles sont toujours destinées P fomer la partie supérieure du tonneau 
lorsqu'il est en place daos une cave. Ainsi les douves, ou ne porteront pas contre le 
vin, ai quiu~d eiies y porteraient, le vin n'agissant point sur elles par son propre poids 
comme sur les autres, le bois de ces douves moins parfait, ne laissera pas p a c k  la 
liqueur. Tout bois de chêne. m h e  celui que l'on nomme Bois rouge ou vergeté, 
pourvu qu'il ne puisse pas communiquer de mauvais gofit au vin, peut être employk 
pour en fmer ces trois douves; & le Tonnelier peut livrer ainsi son tonneau.. 

Nous recaisoas cette praîique exceptiooneUe à Bordeaux vers 1565, lorsqu'un marchand commandant 

des barriques neuves demanda aux tonneliers de mettre utroys douelles rouges à chacune des 

b d q u m  et s'engagea lui-même ii fournir les  douve^ rouges?" 

Les trous notés sous les cercles dans la douve de bonde, sms doute per& par des chenilles 

de cossus, W s s e n t  doac l'emploi du bois defwew dans la douve de bonde et, parfois, dans 

d'autres douves .du haut. qui n'étaient pas en contact avec l'huile. Avant d'assembler la barrique, les 

tonneliers auraient rebouché ces trous ainsi que ceux qu'ils repéryent dans des fonçailles. Rarement 

toléré pour les barriques de vin au XVP siècle, le bois de deuxième qualité avait donc une place dans 

les baniques d'buik de ôaleine. B condition qu'il ne touche pas A l'huile. 



ûphtioa brève mnis spectaculaire, le montage des douves constitue le tour de fom du to~elier!~' 

L'artisan, choisissant parmi ses douves préparées, ai établit rn groupe en les étalant, bord à bord, sur 

une table jusqu'8 ce que la largeur totale aux bouges comspoode à la circonférence requise. lî ajoute 

ou enléve les derniers centimètres, le cas échéant, en changeant une douve. 

Renant ensuite un .cercle de m o d o ,  du diamètre des extrémités d'me barrique, le tomelier 

dispose les douves une A une autour de l'intérieur du cercle, les tenant debout en ébauche de fiitaille. 

Retenues seulement par I'extrtmitd du haut, les douves s'évasent vers le bas ea raison de leur 

renflement au bouge. Plus bas, elles s'écartent les unes des autres (figure 4.12). L'artisan solidifie 

ensuite cette c ico~ue ,  en chassant plusieurs cercles autour de la partie supérieure. 

Pour faire mcurver et joindre l'exbrhnitk Uiféneure des douves, un petit feu placé a l'intérieur 

de la coque chauffe le bois pendant que le câble d'un muü &tm la moitib Uifieuie des douves. 

La chaleur permet de ployer les douves sans casser les nbes du bois et, aprés une vingtaine de 

minutes, la courbe du bois est fixée ddfinitivement. D'autres cercles sont ensuite chassés sur 

l'extrémité inférieure de la coque. 

Plusieurs indices se rapportent i la sélection et au montage des douves. ûn remarque qu'une 

attention particulière fut prêâée au choix de la douve de bonde, qui est muvent la plus grmde de la 

barrique. En moyenne, les douves de bonde mesurent 1 1,64 cm de large, les autres douves, 10.94 cm. 

Quant PCpaisJaa, les douws de M e  atteignent 1-80 cm en moyenne, les autres, 1,73 c d 5 '  

U1 J. T w  q* Cjl,, pp 242% K Kilby, qa nri, pp. 24-28; A-D. Fougeroux de Bondaroy, op. cit., pp. 
1 7-20. 



Un autre vestige du montage des barnpues est la rniuqw de pression lais& par le cable du 

treuil au moment du cintrage!" JI est possible de distinguar cette cicaûice pami les exnpreintes 

laissCes par les cercles puisqu'eile n'est pas A une distance &gaie de I'exeémitd des douves. gondolant 

vas k bouge en Eaissot le tour de la bmiqw; par eodioits, le &de a cassé les ares du bois. Parfois, 

la cicatrice du wuil est double, indiquant un deuxième montage de la barnque (figures 4.13 et 4.14). 

Troisième indice: quelques douves isolées apparaissait comme écorchées 1 l'intérieur par un 

feu trop ardent (figure 4.1 5). La rarete des brûlures indiquent sûrement une volont6 d'Mer cet effet 

qui, peut4tre. inauait sur la qualit6 de l'huile. Comme de fait. une douve de remplacement noircie sur 

la Fèce interne fut ensuite excavée B l'aide d'me herminette afin d'ôter le bois carbonid (figure 4.16). 

Toutefa auame réfCrauP arcfiivistique relative au chauffage des barriques n'a ét6 identifiée. 

Seuls les ouvrages modernes mentiornent l'emploi d'une sorte de brasero de tôle cbargé de copeaux 

brillants. sur lequel la coque est posée pendant son achauffige, et son 4ntragedY II semble. selon 

A.-D. Fougeroux de Bondaroy en 1763, que ce cbauffage etait facultatif: 

Quelquefois pour fairr revenir les douves plus f'adement, & pour empècher le bois 
de se casser, en lui faisant prendre la courbe que l'on veut domer au tonneau, on 
brûle des copeaux dans le nIt. La chaleur atteodrit le bois: il devient plus souple. & 
obéit mieux au bâtissoir. 

Les T o m e h s  ont l'attention d'exécuter cette opération daas un endroit 
eloigne de celui ou iîs travaiiient ordinairement, pour que le feu ne se communique 
point aux copeaia secs, ou B d'autres bois qui polaroient d o ~ e r  lieu ih un incendie? 

Nous pensons que les barriques de Red Bay n'étaient chauffées qu'exceptionnellement, car les traces 

de brUlum sont très rares et limitées B quelques douves de remplacement. La relative minceur des 



douves aumit vnisemblablement permis au tonnelier de les recourber sans avoir recours au chauffage, 

mais aussi, l'emploi du merrain non séché, qui se travaillait plus aisément, peut être reiid î i  l'absence 

de bois carbonisé. Les contrats d'achat de merrain a de fabrication de ôarriques s'enchaînent si 

étroitement qu'on doit en coacîure que le stockage du marain n'était pas une pratique courante au 

XVI" si&le? 

Selon les inventaues après décès, les instruments de montage étaient manifestement au cœur 

de la vie des tomelins irrbaias. Ces documents, qui humèrent les biens du dtifunt retrouves dans 

diaque pièce de la maison et ses dépendances, rév&lent que le tomefia rangeait ses outils de montage 

dans pratiquement n'importe guelle pièce de sa demeure (tableau 4.6). Selon l'individu, les outils se 

trouvaient dans le chai attaché h la maison, dans une chambre du haur de la maison men derrière, daas 

la chambre du devant ou dans un abarricot long près de la porte de devant. Nous retrouvons une 

mdem, OU treuil à cintra appel6 Missoim au XVlIP siècle, ainsi que son câble de rechange et un 

atour de meules Quivalent du .cercle de moulm employe pour mettre debout les douves dans un 

cercle de circonférence rtigle~nentaire.''~ 

À ce moment, la M e  ayant pris corps et forme. l'ouvrier procédait l'opération suivante. appelée 

aroguago, qui consistait 11 dresser les extrémités de la coqw pour I'insertion des fonds. Les traces 

d'outillage associées cette opération se trouvent sur la fece intaieure des douves, couvrant une 

distance de 8 B 12 cm de chaque h t .  L'artisan, travailant autour de la cîrcoaférence interne de la 

mAlE,3E6û2û,s.f(F. F.irr.31 août 1568aZOjth 1569)~Cctamehit(cboàuntemwpomi@parr 
I'W &jauge r é g h  Ircirconfaaicc d'iinc iiMiDeà son aamnri, mda; F.-P. Lanehsns, op. c î ~ ,  iI, pp. 691-719. 
K-Kilby,~. ci&, p. 3, I'rppdk.hw~boopct~i'bWtoin&un t 0 n n C l i a q u i q u i t t r L ' ~ e n ~ a p m q u e  
son cercle de moule ait flsllcht un moment critique. 



coque (figure 4.17)' y avait lais& les traces de deux outils: une herminette à manche court et fortement 

recarbée appelée a-,. a une som de plaae appel& ajabloh. Les maques de I'asse se trouvent 

dans trois zones p d & s  autour du fiit nommées #pas d ' w ,  .chaIlfieinm a about. des douves. Les 

iraces de la jaMoire se muvent dam la rainure appelée ajablo, &ns laqueîle le food vient s'encastrer 

(figure 4.18). 

Le qm d'ass6,. la zone la plus près du bouge, possede me surfas concave qui reflète la 

courbure de I'asse. 0ii y distingue encore les marques d'aarretm et les siries. Les premiéres sont 

orientées environ 15 zi 20 degrCs par rapport aux fibres du bois, et ks stries laissées par le passage 

du tranchant sont perpendiculaires aux marques d'arrêt.. L'asse aurait mesuré au moins 12 cm de 

large, d'après la longueur maximale des marques d'aenetm. Les marques s'ensriivent autour de la 

coque en seris inverse des aiguines d'une montre (sauf sur certaines douves de remplacement). au 

rythme d'un coup tous les 2 h 8 cm Cette opérat~on, qui réduisait I'épa~sseur des douves A environ 

10 mm dans la zone touchée, avait comme but de régulariser I'inthieui de la coque à l'endroit ou le 

jabie serait tadi6 (figure 4.19). 

Ensuite, toujours avec le même instrument, le t o m e h  sculptait le d a n h h m ,  une zone de 

I P 2 cm de large m e  le #pas d'asse et l'ememité des douves, en répétant la technique du .pas 

d'asso. L'angle du chanfmn, par rapport B la tace externe d a  douves, varie de 18 ii 59 degrés, mais 

tombe typiquement entre 34 et 38 dem. Enfin, les bouts de douve sont r@uiariseS apparemment 

avec k méme outiî, fiaisant me arête de 1 P 3 IMI d'épaisseur. 

Le jable a un profil can& d'me largeur et d'une profondeur d'environ 3 mm, les variations 

étam miles tautôt h la pression d'un trop grand f d  tantdt à l ' M o n  des surfhces avoisinantes 

(figure 4.20)? La distance entre le jabk a le bwt de la douve, la zone appel6 le 4steaur mesure 

dc 28 1 54 Les ~6stemm~ da douves en chêne présentent Ir plus grande variabilité alors que 

les douves en hétn ont un ~fisteaum très régulier nlaîivanent long, de 45 h 47 mm. Le &teauxm 

varie entre les dcw bouts d'une barrique, indiquant que k position du fer daos la jabloire fut ajustée 



entre les deux opérations. Cette observation s'explique par la nécessite de prkvou la jauge des 

W e s .  Sans doute, l'artisan étabîit la contenance juste de In W e  I l'aide d'une sorte de graod 

compas, appel6 diagonuls en anglais, dont la longueur des branches &ait ajustée en fonction de la 

contaance m@se de la barrique (figure 4.2 1)" Après avoir taiile un jable. I'misan y posait I'me 

des pointes du compas et plaçant la cbarnibe contre la paroi opposée, l'endroit 0t1 iI fallait percer 

le trou de bonde. LP seconde pointe tombait IP où I'ariisan allait taiüer le deuxième jable, indiquant 

doac la longueur du a6steaum. 

Les inventaires après décès de tomeLiers contiennent quelques instruments qui se rapportent 

aux optkations de rognage. Les asses de différentes tailles sont mentio~ées. mais, curieusement, 

aucune jabloire n'y est retrouvée. Vraisemblablemeai, le nom do& par les Bordelais au XW si&& 

est aujourd'hui oublié et l'instrument poumit être designé par l'un des noms obscurs que nous ne 

pouvcms identifier unefergmde, des jases, des munes, une npurhrssane, une be&ne, un bedeirchet, 

des faraines. (31 reconnaît toutefois le roingnedeys (rogne-dais), appel6 aselle il rognm ou abasset. 

dans les textes modems. Ce bâti solide portait la barrique en surélevant I'me de ses extrémités afin 

qu'elle offre un meilleur agie A l'ouvrier lorsqu'il exkutait les opérations difnciles de rognage?' 

Les o ~ o n s  de arogoage, généraient des quantite de copeaux, ou .rognuresi., dont In 

propri&k fut souvent l'objet d'une modalité particulière dans les contrats notari&. Dans un cas, les 

deux ouvriers gardaient les deux tiers des rognures, laissant l'autre tiers aux proprietaires du merraia 

qui etaient aussi les commanditaires des barriques? Dans le deuxième cas, le marchand gardait 

' K Kby, q. ci&, p. 34: LB&WC ibccoopscuts ttis soca<d goove k usuaüy check the cask's pot& 
capiiaty with his dirgonats. Thesc an two lengths of wood or rneraf, hinged and fined into the ca sk... from b e c  or 
h r d i f k e n t  augks. By tbe extent to which it hll h o  the & tbe oaopcr cm cstimote its capacitycapacity..* 



toutes les rognures" alors que dans un troiside, les charpentiers de barriques y avaient droit ainsi 

qu'aux escoppeauxd@ Une daniére entente p n k k  que a l e s  rognures de daulle (douelle) et 

fonçaüie* revenaient au marcband, alors que eles autres esclapotz, saufles cercles corompuzm allaient 

au ~harpentiei.."~ Cbaque sorte de copeau avait donc son nom propre et leur valeur marchande etait 

sufiJ~811te pour que les ouvriers et les propriétaires se les disputent et que les nataires dounent un sens 

jindique a cbaque terme. Ces ententes soulignent i'importance accordée à la possession des matériaux 

de tonnellerie, tant par les marchands que par les tonnelias. 

Il fauait maintenant snir les fonâs. Dans leur position in situ, les fonçadles étaient orientées 

verticalement. Les fonds sont typiquement composés de cinq pikes appelées, partir de la pièce 

centrale, .pièce maîtresse,, .aisselles, et ehanteaux~, et ne sont reliées par aucun goujon (figures 4.22 

'D ADG 3E 6359, S. f. (M. Wh, 12 a d  1 567). Romrric par leban & la Puyaâe, charptritier de barriques 
de la paroisse ~iaint-Éio~s de Bord- a Estienne du Bug, citoyen a bourgeois de Bordeaux, de convertir et 
cmpbya canant bon maayw pour bdh du Burg dedans kjour & la Nativité [a) Saint-Jeau-Baptiste prochaui«ncnt 
v e m  le nombre de quatre milliers de bon dole a marchand en barriques de la gauje de ceste ville bien et 
miariadf.8idessdoiila-aihry tùmhuâ Arriiiip lalit temps par ladit Du Bug ledit myrain et toutes autres 
estoffis iY.cFnrUm ainsy qui1 en awa besoing, IesqucUes barriques ledit la Puyadc sera tenu faire au deâans le porge 
ou cyme6ae & kglise St Eloy de ladite vilk & Bordcawc iccHcs venir bamr et Ics rabattre sy elles en ont besoing 
aupsravain les prochaines vQdanges lors qu'il par ledit Du Burg il en sera requiz [# a pour cc faire fournira ledit de 
la Puyade de chevilles obve(?) toute8tOys que les rogneurei desdits quatre milliers de myraias luy demwcront] 
neamnohg sera Iedit la Puyade suyvant ladite coushime aux fajlles s'ii s'en trouve desdites barriques ...* 

AûG 3% 1 1 183 (R sotam, 21 mil 1 565). Romse par Guilhan de la Poyade et khan Mercier, 
charpaitiers de ômiques de h paroisse Saint Eloys de Bordeaux, A J e h  de Loys, de la paroisse de Sainte Croix du 
I 1 Q a , & d 4 ~ & ~ c n k n i q u e s b o m a a m i r c b i n d n d e I i ~ & S o r d e a u x .  DeLoysadonné 
.ks dowDes desdits quatre milaasl et pmma dc bu 4 d d n ,  fieches cr visme pour faire lesdites barriques* dans 
aois~LAScbirpnoias~taw&1Ma~krriqucswchid'EstiemieduBurg,cnIrgnndenieSUmc 
Croix. L a  togfium et . c s coppuw demamont aux c ~ c r s .  



et 4.23). Autour de la circonférence, ttan t l'intaieur qu'a l'extérieur, les fonds sont garnis d'un 

chanhh, ou &eaw, qui se tamine en un bord mince appel6 # d e ,  et s'encastre ainsi daris le jable 

(figure 4.24). Observé sur tous les fonds, le cbanfreia interne est plus prononcé que celui du cdte 

e x t a  qui, bailleras, ne figure que sur 85% des fonds; ainsi, I'arréte s'approche davantage de la face 

exteme.* La largeur du biseau mtme varie de 1 2 cm, soit deux fois plus que le biseau externe. 

L'angle du biseau interne, par rapport aux Faces de la pièce, est Cenviron 30 40 degrés et celui du 

biseau externe. de 10 P 20 degrés. 

Les traces de finissage sur le biseau interne indiquent l'emploi d'un couteau deux mains qui 

a enlevé les irréguianant& laissées par l'instrument précédent, sans toutefois oblitérer les traces du 

taille-fond. Le biseau exteme, lui, présente des d e s  traces de plane, sans indication du travail de 

la doloire. 

Au centre de la tire exteme du fod, on observe souvent l'empreinte de la pointe d'un 

compas, ressemblant à des piqûres d'épingle. Parfois deux ou même trois pointes se trouvent 

proximitb, hâiquant que le tomelier avait trouvk en tiltonnant le centre des pièces semi-~aoées. 

Sur un fmd. on peut voir le trait laissé par la pointe mobile du compas daas la m e  du chanfkein Ion 

d'me première tentative de traçage de la circonférence (figure 4.25). Amsi on apprend que le traçage 

dehitif de la circonfi&ence du fond avait lieu au cours d'une opération distinae et ultérieure par 

rapport au taiilage des cbûrehs.  Le tomelier, constarnt qu'il avait mal centré son compas, avait 

retrace la circonfétence h partir d'un second point, mieux centrb cette fois4 La distance entre les 

deux empreintes laissées au centre du fond par le point fixe du compas est exactement @ale à celle 

entre le premier trait ciradaire et le rebord. 

L'anefe, qui m*wc de 1 P 5 mm d'épaisseur, porte les traces soit d'une scie, soit d'me 

hache. Si l'érosion de i'arrête sur les pièces que nous avons étudiées nous a empêchti d'analyser ces 

traces, L. Ross, de soa CM, a obsnvt les marques de haches sur les chant- et les traces de scie 

et de bache sur les aissenes et ks pièces mamtresses.7 Nous croyons que cene distinction se rapporte 



au fait que nombre de chanteaux sont des pièces de rechange et ne reflètent pas la technique initiale 

de Mcatioa. 

Les hstmments pour nnir les foods se retrouvaient counmuwnt chez les tonnetiers bordelais. 

Penh de Braw possédait non moins de sept compas: un compas de f e ,  deux acompas de cube, i'un 

grand et l'autre peth, et cinq a m p a s  tant grans que petim. En revanche, un seul fut trouvC dans 

l'atelier de son collègue Guihem Hosten (tableau 4.6). L'inventaire de Brane comptait aussi un 

efhdieretb, ou scie B chantoumer? employt2 pour scier le pourtour du fond qui était alors tenu daris un 

.paire de seyreyl ou un mntheau seyre,. Nous y remarquons aussi une agarlopp, ou varlope, grand 

rabot employé pour dresser les pi- de fond, ainsi qu'un acouteau deux manchew, dont nous avons 

obxrvé les traces sur les chaafieins. Ca équipement spécialisé. et la capacité professio~elle de s'en 

servir, semblent avoir coastitué la base de l'autonomie professiomeUe de ces artisans. 

Les barriques de Red Bay témoignent d'me demière opération, le perçage de mis sones de trous: 

trous de bonde, trous d'aération pour laisser evacuer l'air lors du remplissage de la fitaille et trous 

dans le  tea au^ servant à chevilla me a b a m .  de renfort B travers les fonçadles (figure 4.26). Cette 

opération signalait le parachkvement du travail du tonnelier. 

Les  trous de boade, situés au milieu des douves de bonde, ont un diamètre allant de 38 il 65 

cm (67% varient entre 47 et 58 cm). Cette mesure est le diamètre ih la face externe de la douve; celui 

de la face inteme est moimim. Les âiam&es inégaux et la forme kvas& du trou sont des 

caractén*stiques d'un perçage effectue l'aide d'me alosso ou aôoadooniér~,~ tarière aymt un profil 

conique et produisant dom un trou qui s'éiargit P mesun que la mèche s'etlf~nce.~ 

1. T.Myud op. cit., p. 128. 



Des trous d'aération, servant à laisser entrer ou échapper l'air pendant le vidage ou le 

remplissage de la banique, se trouvent soit dans la douve de bonde, non lom de la boade elle-même, 

soit dans un fond, du cdtd de la douve de bonde. Ces perçages mesurent de 13 à 36 mm de diametre 

et présentent, eux aussi, un diamètre évasé vers i'extérieur. Probablement percés à l'aide du même 

outil que les trous de bonde, les trous de ventilation semblent avou et6 laissés ouverts jusqu'ii 

l'entoaaaison de l'huile au Labrador. 

Les trous dans le .fisteau. setvent à tenir une pièce de fond appelée abmm qui traverse les 

fonçaiiles horizontalement. La barre, souvent fabriquée d'une vieille fonçaifle, est plus courte que le 

diamèae du fimû, ses ôouts arrivant il environ l cm des fisteaux Les b u t s  sont chanîteinés sur la face 

externe & l'aide d'un taillefond (figure 4.27), a h  d'épouser trois ib cinq chevilles transperçant le 

4isteaub. Celles-si se trouvent dans des trous de 8 ii 10 mm de diamètre, pratiques A l'aide d'une 

vrille, ou ~barrob, A l'endroit où le fisteau est a son plus épais. Quant aux chevilles, elles sont faites 

d'aulne fendu (Alrrs spp.), mesurent de 6 B 9 cm de long et fiireat enfoncées du cdté de i'intérieur 

du fisteau B lourds coups de masse qui désagrégèrent parfois les ûbres du bois (figure 4.28). La 

formule ubawee par les deux boum dans les contrats de fabrication se r & h  aux barres ainsi 

installee~.~ 

Des perçoirs de taiües difléreates se trouvaient daas les ateliers de charpentier de barriques 

à Bordeaux. Appelés &edilksm ( d e s )  et agibelynesm daos le langage gascon qui colorait le 

vocabulaire des tonneliers bordeiais, ces instruments semblent avoir toujours été présents dans le chai 

du tonnelier. 



La réduction du travail dans les tonnellenu urbriiw 

Au t a m  des opaaboap effsduées daru la tonneMerie lrrbame, la barrique destinée l'usage de l'huile 

de baleine était démontée a mise en botte, afin d'être expédiée aw pons basques. C'était là la plus 

grande distiactioa avec une barrique vhaire qui aurait été plut& montée, cerclée et livrée. Des 

dizaines de contrats à Bordeaux énumeniit les qualités d'une barrique à vin achevée, que nous 

pouvons compara aux barriques de Red Bay il cette &pe de la chaîne technique. Plusieurs cootrats 

mentionnent les qualités suivantes: 

douzaine 
bonnes et marchandes 
couvertes d 'aulm 
fo~ckes et bardes p les deux boutz 
bon bois sec 
sans tare 
ni mbec 
ni bois rouge 
ni coussonnt! 
ni gefivure 
ni gdre. puant, p n y  
sans entrecognure 

de la gauge et guise de Bourdemlx 

12 barriques 
confomes aux normes commerciaux 
d é e s  de noisetier 
les fonds installés, y compris les barres 
bois sécbé 
sans ddfaut qui aurait reduit la valeur 
l'aubier éliminé des douves 
sans bois d'arbres vieillissants dits #au retoui.. 
sans aihtisons fo& par la chenille du cossus 
sans fentes occasionnées par le froid 
sans bois de mauvaise odeur 
sans coin de renfort eutre douves ébréchées et 
cerclage 
aux dimensions fixées par la C o u m e  de Bordeaux 

Certaines qualités ne swt précisées que par cenaùis notaires qui utiüsent un vocabdake 

technique qui leur est paso~alisé, comme le bon bois sec de Sixte Guay ou le sans enrrecogmcre 

propre à René Soteau Les qualités standards pour une barrique vmaire étaient abornes  a marchandes, 

couvertes d'ad& foncCes et barrées par les deux bouts, sans bois rouge ni cossom6 de la gauge de 

Bordeaux~; aucune de as quaiités, sauf celle conceniant la jauge, ne s'appiiquait aux barriques de 

Red Bay au moment ou enes sortaient de I'ateîier bordelais. L'industrie baleinière requhit des 

artisms Meiais pu'& n ' e f f i t  que da opérations préaiable ib l'assemblage des composaates 

et, en outre, leur imposait d'autres ~raccowcis* comme l'emploi d'un marpin mfërieur ou wu &ch& 

Cette réduction du bavail do- P l'ateîia urbain était cootrebahd par Petablissement d'un atelier 

lom de Bordeaux, la station baleini&e sur la cdte du Labrador, où les barriques étaient parachevks 

p d ' a m 3  artispns. 



- - 

Tableau 4.6. Objets pr~f~onnels  clans deux inventaires après dCQI a Bordeaux. ADG, 3E 6020 (F. Faure) 

Perrin de Branc, rue de Médoc (3 1 mût 1568) 

Au ebiy da b u  ladite maison: 
2 bancs chacun ayant leur f a  
1 cubeCSCOUUutt 1 tomeau 
1 cube tscoullant 3 barriques 
1 P* 
2 barricot2 
4 bam'cquts 
15 p i e a s  de tiist neufves bastics chacune de 4 sercfcs 

saufd'uae qui est tiu sarw avoir fons d'mg 
bout ny d'autre dont 8 tiers 

1 meule servant esguisa fermens 
1 tour de meule aussy servant a estat de charpenter 

Dans uns brmcot prcs Ir mnd' porte du devant: 
5 Compas tant gram que pRitZ 
3 barres de fa 
2 compas de cube l'ung grand et h t r t  petit 
2 haches servant a arrimer navy~es 
3 asses 2 grandes et l'une petite 
1 gadoppe (vafiopc) 
f feuilleret 
3 rybou (rabots) 
3 chanes 
t dabydet (davidet, davier) 
1 mdle 
I bonnet 
1 bedille ( d e )  
1 taillefons 
1 couteau a deux manches 
1 marteau 
2 fers a ruelle 
i contrefer 
1 pic 
t compas de fer 
1 taillefons 
i durbtdyne [enbedyne?] 
I m a m  
1 bedeuchet 
1 f w d e  
2 romgneâqs 
1 pique 
1 aRnyMte de fer 
1 autre mellt 
1- 
1 tour de d e  

-- - 

Guilhem Hosten, rue de Peugue (20 juin 1569) 

Am c h q  du bu de ladite maison: 
24 pieccs de fiist tant de barricques tiers que quartz 

vieulx vydes le tout a racoustfer 
26 pieces de barriques neufves a foncer 
25 pieces tant quartz que tiers de banicque le tout 

neuf les ungs a foncer a les autres fonces 
2 bancs de charpentier 
1 P ~ P P ~  vyde 
1 cube escouilant deux thomeaws envy'on 
1 marte 
25 fays de couldre 

Dadeumnt Ir prrmierc chambre de ladite maison: 
4 rniliers de visme mys en torches liees 
1 harquebouze a !a serpeniyne, ses fourroymens 
1 espee ou daget (épée ou dague) 
i payn de .audriets (?) de fer 
2 tailleffow 
2 fuaints (?) 
3asscs 
1 ruelle 
1 rabot 
2 fers de banc 
2 haches 
3 payes de seyres 
1 Mille (Mille) 
1 compas 
4 barres de fer 

Autre chrmbn de ladite mrisoa au bralt: 
2 chiens l'ung grand a Putre petit 
i M e n  (?) (davida) 

Dial aotn maison OP Li. BICconnes demeure: 
25 barriques a 2 tiers le tout vydes estan au chay 

du bas ladite maison 
1 rode 



Chapitre 5. 
Les ateüen P Buitres et aux ports eau-dell Ies Rnu, 

Compte tenu de la tradition de la tomeuerie artisanaîe, qui tâchait d'effectuer toutes les ophdtons 

de fabrication dans son atelier mbah, rien n'apparaît plus iousite que I'htermption du travail avant 

le parachévement des mts. C'était toutefois a la  que demandait l'armateur baie-. 

Cette rupture de la cbaîne technique artisanale anaonça l'apparition d'un nouveau mdtier, celui du 

tonnelier baieinier, dont l'art propre comportait mm seulement le montage nnal des barriques a 
Terreneuve mais aussi l'entretien des futailles, l'entonaaisoa de l'huile et l'arrimage des bam*ques B 

bord du na* L'apparition de ce métier, tout comme Péloignecnent des métiers forestiers de 

tonnellerie, corncide avec la création de l'espace atlantique septentrional et illume la relation étroite 

qui existait entre la division du travail et l'extension spatiale du capitalisme maritime au XVlL siècle. 

5.1. Buirns, de l'&té 3L I'rutomoe. La station baltinitn 

Apt& un voyage d'environ cinq semaines, les bmiques séjouniaient, d'août à novembre, dans l'île 

Saddle I Buitres, centre baleinier de la côte de Zeria. Là, les fûtailles neuves étaient achevées, en 

meme temps que les vieilles etaient ajustées, remontées et habillées de cerclage. Neuves et vieilles 

se confondaient alors en une seule chaine technique dam de I'eatomaisoa de l'huile a l'arrimage au 

bord du baleinier ancré ciaas la rade. 

Diniot m e  mode Baivircm 120 jaurs, les tometien voyaient ahsi B un miilier de baniques 

au rythme moyea de huit firtaiiies par jour, en ajustant leur cadence, au besoin, selon la fomme des 

bsipormairs. El Mivait qu'après la capture d'une grande baleine, la fonte de 60 i 80 M q u e s  d'huile 

se poursuive sans relâche pendant trois ou quatre jours. Toutefois, il était contraire A l'esprit des 

awaian de tolaa d a  temps morts ou de trop graodes fluctuations de la production durant la saison 

de pêcbe. Si deux capitaines se trouvaient dans k m b e  port, ils s'entendaient pour partager les prises 

& l e m  lmpamam. A Buihie~~ oib me &aine d'@ipages s'ipstallait, une trentaine de hatpomeurs 

écumaient sans répit les eaux du c h e ~ l ,  et les prises etpient attnluées aux unités selon me méthode 

pirticuliére. Si la baleine pnmiettsit de pmcurer plus de qwrante W q w s  Bhde, un tirage au sort 

dkidait de sa possession, alors put les animaux plus @ts étaient atîriiués aux équipages & tour de 



rdle170 Ainsi, la fonderie de chaque navire restait allumée et le travail dans la station se poursuivait 

a un rythme soutenu afin qw les charpentiers de bmiqw, qui entonnajent l'huile au bout de la cbaîue 

technique, ne manquent jamais de travail. 

La divisioa du travail dam l'atelier de tomeîlerie baleinière était fondamentalement diffétente 

de celie qui s'opérait d m  les ateliers forestier et urbain. Au lieu de succéder dans une afili&e 

technique,, trois volets du travail avançaient munernnient: le fhço~age des cercles, la nnitioa des 

barriques et les opérations bées au chargement de l'huile. Même en supposant un certain degré de 

polyvalence de la part des membres de l'atelier, cette division du travail a m p l e x e  représente un 

modele pour les sikles venir? Les gestes d'artisans inscrits dans les vestiges de Red Bay éclairent 

ce que les archives taisent de l'orgaaisation d'un atelier baleinier, dont les opérations sont 

schématih par le tableau 5.1. 

I 4. aTraits â'asscmbiqp; douves de rechange 
5. Fonçaitles de rechange; marques de &e-€oh 

Tibkrra 5.1. k a  opéritioas i Ir strtioa bdeinière 

I 4.rnRabattage, des barriques 
5. Miae au point et instaiiation des fonds 

indice ~ b ~ u c  

c=m 
1. Essaice et morphologie d u  €dards  
2. Essence et morphologie des ligamm 
3. Relation du f d a r d  ct des ligatures 

1 6. Position da CCTCICS sur ks ôamigua 1 6.4abii&g01 des futailles avec des cercles 

Opérrtioa évoquét 

1. Provenance, coupe et faite des feuillards 
2. Provenance, coupe et fente des w h e ~  

3. Façonnage des cercles 

" Cf: B. G i b ,  ~Rolégomhes I une bistoirc d a  tcchaiquew, Rewe d'histoire &s minos et <le b 
méra3hagi+, 4, 1/2 (1972), pp. 365, spiic. pp. SI2 oh sont disth@ 6liéns tcchaiqua ci cornplau techniques. 

7. Coins & d o r t  7. Ripantions pour assurer I'itanchCite et h solidité 



Rbunis avec les douves a les fonçaiiles lm de I'avitaillement du baleinier en Biscaye, les matériaux 

de cerclage étaient des produits d'une cbaine technique propre. ûn y distingue en premier lieu la 

récolte des matériaux végétaux et leur premicke traasformation et, en deuxième lieu, l'assemblage des 

cercles a leur pose sur les M q u e s  au Labrador (figure 5.1). Chaque cercle consiste en un feuillard 

d'aulne (Alnus spp.) entouraut la M q u e  et en des vùnes de saule (SolU spp.), ou osier, qui baient 

les bouts du feuillard. Traitons d'abord des indices touchant à la provenance et à la première 

transformation de ces matériaux. 

1. Essence et morphologie d u  feuillards 

00 observe, dans les restes de cercles importants mais très hgmenteS, que les feuillards sont fendus 

en quatre parties, vraisemblablement ii l'aide d'un outd appel6 afeodoim, et que le bois moelleux du 

centre de la plante a éth enlevb. Ainsi le cak présente. du côte externe, le quart de la cucoafétence 

de la plante d'origine q du cdtd interne, une surface plane degauchie l'aide d'un .couteau à deux 

mains., ou plane. Oa dame, sur la s d c e  inteme, les marques lais- par la marotte d'une seüe 

à tailla teaant le fd lard  pendant que l'ouvrier en degauchissait la moelle (figure 5.2). Le long de 

chaque bord, qui apparaît comme biseaute A environ 135 degrés par rapport h la face inteme, une 

mince facette de bois fendu est tout ce qui reste des surfaces radiales c r é h  par la fente de la plante 

en quarts (figure 5.3). Les f i a &  mesurent de 2 B 4 cm de largeur, de 1 P 2 cm d'épaissair et de 

2 2  li 2,6 mètres de longueur. 

Cempioi de Pauîne pour les cercles de banique a étC cunstatt! dans d'autres sites occupés par 

des baleiniers basques au X W  siécle? Cette constatation va toutefois A l'encontre de la littérature 

historique sur la tmeMerie a sur PM-, qui ne mentionne nullement \a culture de l ' a h  



pour l'usage de la tonnellerie? A sa place, on retrouve le chataignier (Castaneu spp.), le coudner 

(Corylrs spp.) et le &e (Fraima ~pp. ) . '~~ ii en va de même daos 1s archives basques du Me 

siècle, qui ne mentionnent que le châtaignier et le coudrier en faisant état d'un trafic de cerclage de 

Pasajes d cadix4'' 

La disconlance entre l'archéologie et les sources docimientaires est peutae attribuable h des 

par&îculant& de l'a~tinte notariale dans les provinces basques, mais le cas des cercles d'aulne se 

présente autrement. En GuipuZc08, l'aire naturelle de I'auhe est Limitée aux vallées montagnardes, 

en reüaït de la mer, dors que le châtaignier et le coudrier poussent naturellement au niveau de la mer. 

11 est donc possible que l'aulne n'ait jamais et4 exploite pour le cerclage en Biscaye en raison de la 

relative difficulté du transport. Ea revanche, l'aulne s'approche de la mer aux latitudes plus fraiches 

de la Bretagne et des pays de la  anche:"^ Il ne fout pas écarter la possibilitb que les cercles aient 

cornu leur origine dans ces r@ioas, près de la source du merrain et nir le chemin des marches d'huile. 

II m e  comprendre pourquoi l'archéologie n'a pas mis au jour le chàtaignier ou le coudrier, 

surtout il la Iumi*ére des rdfkenices attestant le commerce de ces essences en Guipbcoa. Les rythmes 

saisoaniers peuvent ogrir une explication, car le cerclage de chataignia transitait des ports basques 

il l'automne en dueaion de I'hdalousie4" qui armait les navires de l'armada des indes, alon que les 

baleiniers aimaient au printemps. il est dooc possible que ce décalage saisonnier et la concurrence des 

Andalous aient oblige les baleiniers b chercher leur cerclage dans d'autres r é g i o ~ s ~ ~ ~ a i s  

l'explication la plus probable tient de la qualit6 moindre de l'aulne, qui revenait donc moins cher, et 

<)II reïrane iriradiction â'aiipkys .k m, le sade, le Meau et l ' a b ;  R Brunet, q. cil., p. 44. 

" m. i, 2579 (7), ID. 36v-3% 30 novembre 15665); c/: ADB, Corn. de Mar y Univ. de Ma., 
39, fos. 360v et 40% (2 1 a d t  et 2 octobre 1 568), unirances sur les a c o s  & mllanoll de Pasajcs à Cadix. 

" En a@kca& I'bém r *e à pirb d'aiuirm Ml0 00 d'altitude, dors qu'on trouve I ' u i l n  déjà 
a 400 m&es mais encore loOI &s voies Mvigibla. En B a t a g ~  en manche, l'aulne et le hêtre sont trouvis au niveau 
de ~r ~ t h p &  BR- (~aws: univarité lm) ,  plincbe 10. L ~ S  ~ U C S  de ~ e d  
iraient caciics en uilm a un catam nombre de M q u a  acnt en W. 

k 2579 (7). b. 3 6 v - 3 h  (hhiku. 30 amembm 1565); cf: ADB, Fondo d d  Corn. & Mar, 
39, fos. 360v a 409r (21 aoUt et 2 octobre 1568). 

~ Q u a i h ~ & ~ r u h ~ ~ é & j u m à ~ c n r b r e n ' ~ t p r r p m p r + ~ k l l l ~ ~ ~ c m m t d e I r J M  
conttttjant ia fiiffc du bois. L'écorce da ceicfes Wtés à Ir mauvaise saison ne reste pas aâhérente au bois; au bout 
& p a i & t c m p r I c s c e r d c s ~ ~ . * A ~ q . c i 8 . , p . 4 3 .  



de la dans l'industrie baleinikre de jeter les cercles après sedement six mois d'utilisation. Cet 

usage n'avait pas &Quivalent dans le commerce de vin ou âans la navigation des Indes, qui se 

rdsavaient les cercles de pranihe quatitd?" 

À Bordeaux, les réfhces au commerce de fmards sont nombreuses, mais peu précises. 

Pow 1565, nous avons relevt onze ventes de ~coudres~, ou feuillards,"* commercialisés en milliers 

ou en faix Le actes prçcisait normalement que les cercles sont à l'usage des barriques, mais on 

retrouve aussi la specificatioa arnoitid pipaille moititi barriquille?' Du coté de Guipiiucoa, la actes 

d'afsetemeat énumèrent les &tes de arcos, ou u f k  de cercleu, empaquetées en botas pour le 

voyage? Les cercles destinés il l'usage de barriques mesuraient de 5 à 5 !kt codos (2,87 1 3,16 m).'lu 

Cette deraière mesure, prise au moment de l'achat, peut être comparée A celle des cercles de Red Bay 

qui, une fois taill&i, mesmient de 2,2 à 2,6 m&es de long. 

Quant aux Maes, peu de ces objets Gagiles ont &te récuptkks et encore moins ont été conservés. Nos 

obsavations sur les quelques exemplaires se muvant dans les réserves de Parcs Canada n'ont rien 

ajoute A celies qu'effectuait L. Ross en 1979:" qui a constaté que les plantes avaient et6 fendues en 

deux ou en trois sections. Chaque brin d'osier, roulé autour des bouts cbevauchents du feuillard, 

La cornporaiporai~n da prk n ' o h  eunmc solution: les FnJa de châtaignier envoyk a Ca& valaient 
précisément autant que Its cercles d'essence non p r a s é e  amenés au Labrador; supra., chapitre 3.3. 

'%DG, 3E 1 1  181, s.f (R Sotau, 15 nuo, 18 mi, 19 juin 1565); 3E 2418, fo. 270r-v(k Brigot, 6 juin 
1565); 3E 7827, fos. 80v41v, 8%-90v (F. de Labne, 21 et 24 avril 1565); 3E 5406, fo. 2%-26r m. Duprat, 3 1 mars 
1565); 3E 3û41, b. 72îv(P. &Camu@w, 8 mus 1565); 3E 6360, S.€ (M, GaIüot, 29 nui, 28 a& 1565); 3E 6019, 
fo. 43r-44r (F. Fa- 23 mai 1 565). Le nom e o u b  au MXI siide; Paulin-Disormeam er al, op. cit., p. 
27. 

ADG, 3E 6360, SX (M. Gillioî, 29 mai 1565). 

" ARC (Vallriddid), pkitos ~ v ù a .  f-do~, W. 260-26 1, csj. 1045-1 ( 1 M), S.E. 

AHPG, 5 2579,7, h. 36v-Vr (h(utrihS S. de 30 novembre 1565); il s'agit de Juan Miuthu 
PrniitaP b a h k  actif aussi duw le commerce séviJian. Les cercles à p i p e  &airnt de 6 cabs ($45 m). 



mesure de 1 B 2 mètres de longueur a leur section, vraisemblablement déformée par la tension de 

l'emodemen& s'étaôlit entre 4 et 10 mm de largeur et entre 2 et 4 mm d'@aisseur. Deux ou trois 

brins sont moulés autour de cbaque cercle. 

L'emploi du saule pour les ligatwes est mbod par de nombreuses études historiques sur 

l'os&iculture et sur la tonneflexie. Des domines de sous-espèces sont cataloguées, mais seulement 

quatre â'enîre elles furent p r i v i l ~ ~  pour I'oséricuthae: le aroup, le ablano, le m o b  et le 

 aven^."^^ Nous recensons plusieurs occurrences, v a s  1565, de l'emploi de 4smes blancs.. JIM Depuis 

le Moyen Âge, les oseraies tiiisait partie de la vie économique du Ponant. Appelées abarthem dans 

le Bayounais, elles fiuent exploitées au Mlle siècle par des seigneurs féodaux qui en expédiaient la 

récolte annuelie aux to~etiers de Bordeaux et de La ~ocbetle.~' Si les vallées abruptes de la cote 

biscarenne etaient peu propices B I'oséridnire, la plupart basses-terres inondables des estuaires 

pouantais posdûaient des oseraies; âans la G m w  ces deniiàes s'appelaient avismièresi, ou 

aaubarWesdm Au XMlr siècle, la Picardie et les Pays-Bas panriment à dominer le commerce 

d'osier, tant et si bien qu'il sufnt, pendant les guems napoléoniennes, de placer un embargo sur cette 

production pour miner la tomellerie britannique? Nous ne connaissons aucun moyen pour prkciser 

l'origine de l'osier de Red Bay, ai par les objets ni par les écrits. 

Les techniques de rblte et de transformation des vîmes, en revanche, sont bien cornues. On 

coupait des jeunes pousses au moment où la sève commençait à monter. Ensuite. on les fendait, h 

us Eiryclcpkk & Dldna et dAImkrt, (1 763). op. cit., &~cF, et asuilo; J. Savary de Brudon, op. ci!-, 
tome 3, p. 1576 (m) et tome 4, p. 1056 (d'onnelicr*). A.-D. Fougeroux de Bondaroy, op. ciL, p. 33, appelle les 
quatre @ces Wix v~lgrr~rs~bm (& mu~e du w m  k seul employé par Ls tonncîicm), Sdix Emiw Inte4 
f l io mmto (&jaim), Salk wIgraS m@icms, fo[io mm s4nolo (osier blanc) a &dix oblongo incano ocutque 
fdio (osia-). 

' q ADG, 3E 1 1 183, s.f (R Sotau, 8 scptcmbrc 1565); 3E 5403, S.€ (Bi. D u p ~  22 fivra 1564); 3E 
295 1, fo. 97v (J. de Castaigw, 23 avrù t 565); 3E 7023, s.f, (M. Haton, 9 mars 1565). 

E. C;oyenccb, qr ci& pp. 253-259. 
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!'aide d'm ~ f e ~ d o b ~ ~ ~  en deux, trois ou quatre parties, selon les usages locaux. et on les mclaitm du 

cdte inteme afin d'en regulprisa I't5paisseur. Commaa printanier, au WC siècle les marchés de 

vîmes se tenaient le 16 mai B Bordeaux et le Vendredi saint ih Langod9' 

Expediés a bord du baleinier de Biscaye B la cdte de Z e ~ a ,  les feuillards et les Mmes &aieut 

assembl& ih Buitres. Nous dtkelons, dans les indices de cette opération. le style personnel de deux 

artisans, ce qui aous permet d'examiner la division du travail parmi les tonneliers install& ih la statioa 

baleinière. 

Chaque feuillard d'aulne? une fois passé autour de la barrique, vient recouvrir ses extrémités 

sur une distance de 29 & 55 cm ou, selon la métrologie maritime biscaïenne, de un à deux pies. 

L'opération consistant A epp&er les extrémités chevaucbantes en vue de les Lier (&gager les 

pattes.):92 se reconnaît aux traces d'un seul instrument, la hache. Les panes sont retaiiiées une 

largeur commune et la Face arrondie de la patte inteme est aplanie aiin de recevoir la patte externe 

(figure 5.4). Les bords sont garnis d'une série d'entaiies destindes ii mieux saisir les ligatures (figures 

5.5 et 5.6). Des plis dans la siirfre interne témoignent de l'action de roulement du feuillard en un 

cercle (figures 5.7 et 5.8). 

* A-D. F'oypmcn & Bondaroy, AH & tmmlier, 1763 (Genivt: SWOw Reprints, 1984). pp. 49-50: 4i 
F tomidier] prend une branche d'osier, & la t i a  par son bout menu, qui t m h c  la pousse de la dernière année. i'i 
h~rvscrmpetitcariteoiiawtttmc,&rmpairscarrbé,aiquiitn~es,d'abordendc\sCllSUiteen~is 
ou en qaùe raibnan clans L longueur de quelques pouces, de fqon que h brurhc soit divide en portions @da . * 

qui r toutes ui c-; ensuite a ~ c  ses doigts, il oblige cîuque brin de se quitter; & qruad 
il les a ainsi sipués âaas une putie, il se sert du&nsdOli., qui est un petit bâton arrondi, aisé a manier, & dom 
I ' ~ C e j t ~ a i ~ o u a i ~ q w r i ~ p u ~ s i l l o i u q r i i l ~ s é p u c n t . C e s s i l l o n s s o a t f 0 ~ p o u r  
recevoir Ics trois ou les quatre partics de la branche, & les andes que formmt ces sülons étant un peu tranchants, 
sawntidivWatrbnnc&*. 



160 

Les pattes sont enrobées de h e s  à partir d'une entaille située près de l'extrémitk de la patte 

externe, les vlmes couvrant la zone où les pattes sont doublées. L. Ross a distingué deux façons 

d'amorcer la ligature: 

1. Le premier bout de I'osia est posé wr la patte exteme. Le bout libre est t o m  autour des 
deux pattes, enveloppant le premier bout dans sa position. 

2. Le premier bout de t'osier est glissé entre les deux pattes. Le bout libre est t om6  autour 
des deux pattes, serrant le premier bout dans sa position.493 

Chaque pièce d'osier sert il enrober de 7 ih 20 cm du cercle et deux ou trois brins sont utilisés pour 

chaque cercle. Parfois. deux ligatures sont posées ensemble en une spiraie double (figure 5.9). Ross 

a aussi note deux fkçoas de terminer la ligature, qui semblent i9 l'image des méthodes d'amorce: 

1. Le bout libre est rentrb sous l'avant-dernier tour, sur la patte externe. Les derniers tours 
sont serrés et l'excédent du bout libre est coupé. 

2. Le bout libre est glissé entre les deux pattes. Les demi~en tours sont serrés et l'excedent 
du bout libre est cou#?" 

II nous semble, maigre le caractère fragmenté des vestiges, que ces façons parallèles d'amorcer et de 

terminer la ligature indiquent le styk persorne1 de deux ouvriers afféctés l'assemblage des cercles. 

Les deux individus, selon les murces archivistiqua, auraient fait partie d'un groupe d'environ 

cinq tonneliers anach4 au baleinier de Red Bay. J.-P. Roulx a recensé cinq tomeüers sur un baleinier 

de 2M tamieaux b Terrrwu~e.)~~ Un projet anglais de 1575 qui pr6voyait envoya un Meinier de 200 

tonneaux en Rusle pour quatre mois, précisait qu'il fallait embaucher cinq to~eiiers' dont un 

Bisc;illen msachant monter la fitaillm qui devait ~aikemblablanent diriger l'atelier? Pour un voyage 

* L. RDU, q. cif.. p. 126. 

mJ.-P.~q.cei((i~).p.#,a56.Unkkiaianoamilhonm>apu4i5towcux&~frarge. 

"a ...skiW to*uptksovodcuLe, mR HJrhryS ' I k W ~ I ~ s ( L o n d r c s :  1599), pp. 413-414. 
tebrkmiadoit0o(taunigui~&SSacbrrgar800buriquesndesa250brrriquesdcprinot 150&cidm. 



de six mois au Labrador, les armateurs engageaient donc environ un tonnelier pour chaque 200 

baniqucs ou 50 tomeaux de ckge?' 

S a s  doute les amateurs connaissaient-ils la relation juste entre la quantitb de futaille P 

monter, la durée du skjour et le nombre de tomeiiers à embaucher. Établis pendant 120 jours sur la 

cbte de Zerïu, cinq tometiers auritl-ast mont6 et animt de 800 P mille barriques, dont 200 dCjh 

montées ayant semi au cidre & l'aller. Nous pouvons ainsi postuler un rythme de productioa moyen 

d'environ 7,s barriques d'huile par jour pour \'ensemble du coatiagent de to~eliers? Ce rythme, 

et la nature des travaux spécifiques, amient varit! d'un jour h l'autre et du debut ii la fin du sejour. 

De plus. on constate que les taches étaient reparties selon les tonneliers, comme l'attestent les 

ligatures de cale .  Avec lm connemaitre, des travaux sp6cialisés effectu6s en paraUk1e et un iythme 

de croisi&e iî maintenir, la to~ellerie d'une station baleini&e etait un lieu de !mail complexe et 

hiérarchisé. 

4. Le wabattagci, d a  barriques 

P;rPsocis maintenant aux opérations précedaot le remontage des fitailles, opérations que se déroulaient 

simultanément B la préparation des cercles. Une partie importante des opérations il Buitres consistait 

I arabattre* les vie* barriques endommagées ou auxquelles ü manquaient des pièces. Le teme 

arabattre. qui suppose une réfection majeure de la barrique, kvoque aussi une diminution du 

contenant..'* Aussi reconnaissons-nous cette ophaaon, prrmiénment, gràce la présence de douves 

* e L i s k n v s C u t p d , p ~ d c b u r i q u g p u t o ~ ~ n  1547àMutriku,2tonacücnfonc3ûûnnda 
pipas a les accompagnent a Tarcncuve n m 1564 a Mutriku, 2 tonaelicn embarquent dans un na* et 6 dans un 
autre AH=, t, 2574, b. 18v-19r @. W & LPnasi, 1 âdcunbre 1 547); i, 2579.2, bs. 9v a 1 Or- 1 1 r (Mufriku, 
S. de Yturriça, 29 f h a  1564). À Bordara. les capitaim-armateurs embauchent des tondiers par groupa de 2 
i6qUi~n'apprrmemurgudai~~vocncmkrgua~'~QRiVUlt iSaat-Sibrst i~11,  

'% Kîlbyr op. tir. p. 169, dit qu'un tonder  dim unc b d e  Iondonieme du X)(. siède pouvaît bâtir 
jiuqu'i qmmJirhs (90 6aa) ou 6aa bmrh (164 titres) pu jour. 



de rechange et, deuxièmement, du f i t  de la capacitd réduite de la barrique. L'opération de rabattage 

explique la co~lation, deja discutée, entre les barriques arebàti- ou .rieppréesl. et ceiîes ayant une 

contenance inférieure P 100 pots. Ces deux indices co1[ncident, en outre, avec la présence d'une ligue 

caractéristique gravée autour de certaines barriques et que mus avons appelé un .trait d'assemblage. 

Dans la gwide majoritd des cas, les douves de rechange étaient récupérées d'une ancienne 

hitaille déhite. Les caract&istiqws suivantes permettent de recoaaaltre ces douves: 

1 - la présence de traces d'outillage discordantes par rapport aux traces observées sur les 
douves voisines. Notons des cas d'inversion de la direaion des coups d'herminette 
dans le #pas d'asse sur des douves récupérées d'une barrique travaillée par un 
tonnelier gaucher. 

2 - la présence d'un second jable montrant que la douve provient d'une futaille plus longue 
(cf: figure 5.10). Certaines douves écourtées et cejablth portent un jable double B 
chaque extrémitb. L'me possède même trois jables par un bout et deux par l'autre 
(l4MS- t 1). 

3 - l'interruption B une douve du #trait d'assemblage faisant le tour de certaines htaitles a 
destiné 1 rhblir i'ordre des douves après leur démontage; voir a-des~us. 

4 - I'intemiption de marques ou d'@atignures typiques A la Limite de deux douves. 

5 - la p r h c e  d'une douve de hêtre dans me barnque par ailleurs eu ch9ne. 

Le deuxième indice que nous avoos associé au rabattage conceme l'&atm des barriques. tel que nous 

l'avons ddjh denni: rappelons que nous entendons par le terme arebâtin la présence d'au moins trois 

douvep de rechange, alors que d p a r b  Eiit référence h la présence d'me ou deux douves de rechange 

et .neuf. désigne Mat des barriques n'ayant pas subi de réparations majem. Ainsi, le tableau 5.2 

met en relation les aois caractéristiques de la capacite, de et du .trait d'assemblage qui est 

cmthu autour du fût, discontinu (.bris&) ou absem Des barriques rebâties se d i s ~ g w n t  des neuves 

en ce qu'elles taiderit P contenir moins de 100 p o ~ p  et p&âer un trait d'assemblage bris&, dors 

que les bimques neuves contiennent plus de 100 puts et n'ont aucun trait d'assemblage. Ainsi nous 

dinais~a t a w s  sont expliqués dans chapitre 3.2. Le terme .urrC. a été employé par C. 
B~,ap.ciL.dmrndaaiptioa&tt~~&~cu,mr~aaueaillpomar~.~~~ricisc. 



avons ideniifid les trois signes p ~ c i p a w  d'im rabattage de la barrique: le remplacement de plusieurs 

douves, me contenance réduite et la présence d'un trait d'assemblage (continu ou discontinu). 

1 TaMciii 5.2. État et jauge vichvb da @p de tnit d'urcmbhge (tiré do taMeau 2.3) 1 

Qu'ai est-il de ce utrait d'assemblage? II s'agit d'un trait tiré autour de la barrique qui débute 

et se termine dans tm petit cercle gravé l'aide d'un ciseau appeld ar~iumne.~~' un bout de la douve 

de bonde (figures 5.1 1 et 5.12). Le irait, t& avec la rouame, passe en diagonale sur travers les 

douves et atteint le bouge après avoir fait la moitié du tour de la barrique, après quoi, un mit double 

compléte le tom. Le &ait â'assemb1age aurait permis de retrouver l'or& et l'orientation des douves 

après leur démontage. En effet, 4 menire que le bois durcissait, les Vregularit& sur les joints de douve 

&pouaient celks des douves voisines de sorte que, si l'ordre des douves avait été permrbe, elles 

auraient laissé échapper l'huile. P d  les 41 barriques dans notre groupe d'étude, 20 d'entre d e s  ont 

un tel trait? 

État (SUT 1 1): 
r 

Type & irait 

< 100 p t s :  

> 100 pars: 

Si la fonction du wit  semble &idente, il est plus âifijde d'etablir le moment et le lieu oir il 

était grave sur les douves. Précédent a&essairement le démontage de la fbtaille, ce trait n'était 

vraisemblablement pas tracé & Buitres oci les bamques dva ient  ddjh ddmntées. iî est plus probable 

que le rabattage atteste par ce trait ait eu lieu en Biscaye, entre deux expeditions baleiniéres. comme 

le wggbnt deux coahats d'engagement de tonneliers bayonnais de 1564, qui font référence au iravail 

de mise au point ( a d w r )  de la fitaille avant le depart à Terrene~ve?~~ 

m C ~ d ~ a i m a i a & t o n r l i p c s i u c i p e t i t c U a u f C J S C m b ~ i u n ~ m p u à b n i r h a n X g d o n t  
I'une est coupte et l'autre sert de point âe rotasion lorsque le cercle est incisé. 

mm,&~~19,f f o a 9 v a l ( k - l 1 r ( ~ . & ~ ~ h a ~ 2 9 a 2 9 f O r n a  1564):wtaquerpartan 
drer- rr,cbligxb&.. dcJovcIdroeu... todo Irbaniquaii msesmhpurddicho viaje....; addieho 
Pierres sa obfigacb & d i r  en d dicho viaje.., en cl dicho su ofiçio, e tanbien cl &ho su conpanero, e anbos 
mbrjMnni~1.dicbilburiqu~~ddichoviye~t~~qutjepPrcOamprrrddicbonrje..-~ 

rebâti (19) riPari (9) 

aucun 

4 

coatimi 

I 

cm discont, 

I l  

1 2  

usd (3) 

l 1 3 -  

dis. 

1 0 2  

2 

neuf( 10) 

auc. auc. 

2 

O O 

coa. 

1 

O 

con, 

O 

O 

dis. 

O 

O 

dis. 

O 

O 

ouc, 

O 

10 



5. Li misc au point et I'instaOaHoo d e  fonds 

Eu redressant les vieilles barriques avant de les remonter, les tometiers portaient une attention 

particulikre aux fonds, sembleat avoir ét6 plus exposés au dommages que les douves. P u  

exemple, les baleiniers apportaient des fonds supplémentaires Terreneuve?" La pieCe la plus 

souvent remplacée était le chanteau, dont les ewémités pointues étaient susçeptiiles de s'ébrécher. 

ûn reconnaît les fonçadies de rechange, par I'introductiou d'une pièce de hêtre daos un fond 

originellement construit en chêne ou par l'mtaniption d'une sorte de trait d'assemblage tiré en forme 

d'arc B travers plusieurs fonds. 

On distingue aussi des traces d'outillage sur les fonçailles de rechange, comme des traces de 

hache sur l ' d e  au lieu de traces de scie. Ces traces suggèrent que l'artisan disposait d'une trousse 

d'outils réàéduite. Qui plus est, certains outils et techniques de tomellerie étaient manifestement 

absentes Buitres. Certaines pièces de rechange, façonnées à partir de douves usagées, ne présnitent 

pas de pourtour c h b i n é  A l'aide d'un taille-fond tel qu'on l'observe sur les fonçailies d'origi~e?~ 

La p8iphéne de ces pièces mal ajustk est simplement sciée en biais, pratique extemporanée attestde 

égalanent par la découverte de chutes de bois complément air es.^ Ces fonçaifles de  fortune trahissent 

l'absence, à Buitres, de taille-fonds, étayant ainsi l'hypothhe que le travail du #tailleur de fonda 

constituait une Spceialisation distincte de celles des tonnetiers urbain et baleinier. 

A ce moment, les barriques vides étaient au même stade que les neuves, c'est-ddire que 

l'ensemble des barriques &tait prêt b 8tre remonte et cerck Un indice du montage des barriques est 

offert par les marques de dre-foad. observées sur les pi- de fond. Cet outil, qui ressemble à m 

" ARC, Pkitos  civil^, Muu fclldcidos t60-261, caji 1045-1, tOs. 12v-1 Sv et 17r- 1 8v (1 566); dans le 
premier avitaillemcnt, 1 700 burique sont additionées de 2 000 fonçoila (nisant environ 400 fonds); dans k 
dawimc, on rcttouvc 1 500 buriquos et, en p h y  1 200 fhçdîes (pour e n h  240 tonds). 



tireboucbon, était virilid dans la face exteme d'une Fonçaile afin d'aider le tonnelier a insérer la pièce 

dans le jable. 

Ces marques, plus ou moins circulaires, marrent de 8 b 10 a m  de diamétre, ce qui 

correspond au diamètre de la mèche de l'instrument. Si l'ouvrier avait pris le soin de tourner son 

instrument en le retirant du bois aiin d 'Mer  d'arracher les fibns du bois, La marque apparajt 

seulement comme une demi-lune plutdt que comme un cercle. 

ûn trouve jusqu'h neuf marques de tire-fond sans compter la barrique 14M29, dont les deux 

fonds contiennent non moins de 17 marques. D'autres barriques, en revanche. n'en présentent aucune. 

Bien que la présence de ces marques soit associ6e à hsertion annwlle du fond, il n'existe pas de 

relation immédiate entre le nombre de maques et l'âge de la barnque. Certaines barriques réparées 

ou entièremetit rebâties n'en afncheat aucune dors que d'autres, sans réparation majeure et 

d'apparem neuve, en ont accwnulk plusieurs. Les bamques de hêtre, ai réparées ni rebâties, arborent 

de 2 1 8 marques de tire-fond. La relation sembk même inverse' comme le montre le tableau 5.3: les 

barriques classées neuves ont gén6raIement plus de marques que celles qui ont été réparées ou 

rebâties. Nous en concluons que le nombre de marques de tire-fond indique les années de service des 

pi& de fond et non de la banique elle-même. Selon cet indice, le pièces de fond avaient une d u e  

de vie pouvant der jusqu'i neuf ans. 

Tabbu 5.3. Nombre de amqua de tbtond obwn&s sur fa deux foads (4. et a&) de barrique 
État des barriques = tiré de tableau 2.3. H = hêtre. 

Cûsaéu en ordre croissant & maqua 
Buriq* (n. a& ~ o u l  Etir 
lm15 O O O lKUf 
14M7 O O O répari 
14M30 O O O rebâti 
14N12 O * O rebâti 
lm17 1 - 1 nfuf 
14M25 1 O 1 r W  
16L7 O 2 2 rcbiiti 
t 4N26 2 O 2 rcbitti 
ION8 (H) O 2 2 lu& 
16'26 1 1 2 r ~ u i  
14MS 3 O 3 nbilti 
14M16 3 O 3 rcblti 

État 
réparé 
répar6 
neuf 
rebâti 
répari 
neuf 
neuf 
neuf 
neuf 
neuf 
rcbdti 
reblti 
rcb* 



6 Le cerclage de Ir bvriqw 

A Ebrdeaux vers 1565, la pose de cercles a d  sur des barriques usagdes. opération dite de 

~racco~snage=~' ou de  rhabillag go da fiitaille~;~' se faisait A prix fort avant les vendanges. A 

Buitms, ce travail &ait dduit un système invariable. Sur les barriques à l'Me, l'empreinte que les 

cercles ont laissée sur le bois pennet d'en comaitre le nombre et la position. L'empreinte, qui se 

présente comme une dégradation différente de la siirtire des douves, aurait résulte de la protection 

qu'ofaaii k cercle en milieu subaquatique. A l'origine, le cerclage couvrait toute la barrique, sauf wie 

zoae de 20 P 30 cm au bouge. Chaque barrique portait de 18 ih 24 cercles qui était disposés, selon L. 

Ross, dans les combinaisons suivantes aux deux bouts de la fiitaiie: 9 et 9, 10 et 1 1,  1 1 et 12, 10 et 

13,11etI l , lZet12.~  

En raison de leur disposition uniforme, les cercles reflétent î'orgaaisatioa disciplin& de 

l'atelier baleinier. Les ligatures étaient toujours orientées vers le haut, c'est-à-dire qu'elles etaient 

centrées sur la douve de bonde?'' Les pattes externes étaient orientées dans un seul sens pour tous 

les cercles 1 un bout du fit, et Uivené pour les cercles B l'autre bout (figure 5-13)? Ainsi, on deduit 

que les tonneliers. en renversant la barrique aîïn de cercler les dew bouts. continuaient de poser les 

cercles daos le même sens. App~R!LMmt, les cercles, après avoir été liés, etaient arrangés en meules 

uniformes et aimi mis à la disposition des tomelias qui cerclaient les barriques. 

ADG, 3E 4790, h.160v-l6lr(l. Dubois, 18 septembre 1565). vente par un marchand et son amstayere 
de 4 douzaines de barriques vieilles woustrées* a d e  vin.; a fo. 166v (24 septembre 1565), vente de 6 bamques 
v ides  pour tenir vM Le notrirt René Sotau emprunte cc tcnne dam k contexte de .:tacco~lstrem a 
ripuer le gouvemaii d'une gaturre- ADG, 3E i 1183, s.f (R Soteau, 6 juiiltt 1565). 

"O R I h b d ,  t0(IYliCC h SbC/bllllY ( N m v c b É ~ ) ,  m'a expîiqué que cette convention pcrmn de 
toujows trouver h bonde, mZmc si Ii tutrine devient mire de crasse. Cona. pers., 1987. 



Une telle uniformit6 de travail dans l'atelier sur la gdve de I'ile Saddle etAt-eue un élément 

distinctif de la tomelierie baleinière? Le bon fonctomement de l'atelier etait sans doute souhait6 par 

les armateurs et un tel désir expliquerait, par exemple, le CO& d'un marchand anglais un autre, 

en 1575, d'embaucher un tonnelier abiscafem qui saurait diriger I'ateiier en assurant l'etaachdite et 

la jauge rdgiementaire des futailles, en veillant sur leur manutention et en instituant une division du 

travail efficace au sein du contingent de tomeliem. 

7. L'entretien de barriques accideatéu 

DeSonnais montées, fonceeS et cerclées, les barriques subissaient A l'occasion des avaries que les 

torrnetiers cmigeaient sans démonter les mis. L'on observe des douves @lées ou entièrement cassées 

au jable, endroit prédisposé aux ruptures en nison de la minceur du bis  n de la pression que le foad 

y exerce. Parfois, il s'agit d'me bikche couvrant une partie de la largeur du 4isteau.. Decournt une 

teUe brèche, les to~eiiers la colmataient A l'aide d'un coin de réparation plus long que le a6stear 

mais taîll6 b la largeur de la bréche. Ces coins sont façounds A partir de douves rejetées et contiennent 

leur propre   te au^. Us ont étd encbasses entre la douve brisée et le cerclage. Parfois, deux coins 

figureat côte A &te au bout d'une seule douve et, dans uri cas, le coin est calfaté d'un morceau de 

cuidi2 Façomés de cbbe ou de h&e h Paide d'me ûache:" leur longueur varie de 72 il 21 cm 

(figures 5.14 h 5.17). "' Si la douve n'était qu'affaiblie au jable, les tonneliers enfonçaient un coin sans 

afisteaur comme rienfort entre la douve end- et les cercles (figure 5.18). Ces coins, chassCs 

entre les douves ébréchées et les cercles, peuvent correspondre aux aeanecoignes. interdites dans 

quelques contrats de M c a t i o ~  & Botdeaux, 

On peut pmsa que certaines de ces réparations eurent lieu après l'eutomaison de l'huile a 

visaient i remédier ara effets d'une busse mswune lm de Panimage de la banique. L. Ross a 

'12 CC. Bradley, op. cit., pp. 3 et 36. 

L. Ross, ap. ci#., p. 147-155. 



suggérd que les ébréchures de ansteau. résuitérat de l'emploi d'élingues pour hisser les futailies à 

bord du  vire:'^ nous COLlStatolls toutefois que certaines *issurts ont résulte &une pression venant 

de l'extérieur du ~fisteaw, alors que des dingues aurait étd accrochées I'inttirieur du afisteau~. Nous 

concluons donc que as ebréchures ont étd produites h la suite d'un choc et m a  par l'emploi 

d'éhgues. 

Apr& que son &anch&it& ait étd assurée, la barrique était enfin prête à &. Les indices reliés i 

l'entonnaism de l'huile concement les bondes et les bouchons de BOUS d'aération (figures 5.19 ib 

5.2 1 ). Les bondes, dans 69 des 7 1 exemples reievb par Ross, sont taillés de liége, écorce du chhe 

libge (Quercus suber), alors que les deux exceptions sont faites respectivement de chêoe et de saule 

(Wix spp-). Le diarn&re type de 41 A 55 mm (écart maximol de 33 A 66 mm) correspond, A quelques 

millimètres près, au dimètre des trous. Toutefois, l'épaisseur des bondes, de 20 à 32 mm (écart 

maximal de 15 à 44 mm), est supaieure B ceUe des douves de bonde (18 mm); les bondes auraient 

donc fait saillie ih l'intérieur de la hdaüle. Chaque boade avait dté calfatée avec un ftagment de toile 

qui laissa une impression caractéristique dans le liège (figure 5.22). Un âagment de toile de calfatage 

a ét6 récupérd (figure 5.23). ahsi qu'un morceau de liège qui aiirait servi à faire des bondes (figure 

5.24)F6 

Les bouchons de trous d'aération, taillés de üége, de saule ou de chêne, ont une forme 

coniqpe. Mesurant de 18 & 54 mm en dimètre, iis correspondent au diamétre des trous et portent, eux 

'U Les éüqpm (ankmb) aqmtaû daa crochets âe fa qui s'at~chcnt aux 4htawp. à chaque bout de 
b barrique et, par l'&se d'une corde passée entre ks crochets, penaettcnt de hisser la baile. Ca apparciii ne 
figure pu &DS les dghaüs  corporrtifi d'urin#in oii sont mclltiOMiS ks cordages, les poulie3 et los a a t m ~  
( s ~ g k s ? )  comme iquipcmcnt pour la manutention de fttiües. Jourdan, et toc. cit. 



aussi, l'emprehte de la toile de falfmge. L'insertion des bondes et des bouchons de trou d'aération 

catituait donc une d e  opération, P Buims, et suivait I'eatonnaisoa de l'huile. 

La production de liège étaiétait dominée, vers 1565. par la région d'Angoulême dans le bassin 

versant de la Dord~gile?~' même si la culture du chhie ü@e devint une spécialite port~gaise?~ La 

bonde de chêne rappelle le travail d'un metier qw aous avons recasé en banlieue de Bordeaux, 

consistant h p- des &tocqs, ou bondes de c h ~ m e ~ ' ~  ce métier etait sans doute très répandu 

dans les régions vinicoles du Poaant. 

Une opération valait à elle seule tous les au- gestes du tonnelier A Buitres. Cette opéraiion 

indispensable etait la prise de possession de I'hwle, indiquée par une marque personnelle gravée a 

l'extérieur de la fimiîle. Observées sur une soixantaine de bartiques (301a). ces marques sont siniees 

dans la won du bouge ou sur un f d .  Nous croyons que ces signes, souvent complexes et présentant 

une grande variéte de formes, identifient le proprietaire de l'huile (figure 5.25). Aucune de ces 

marques ne se répète et on en trouve jusqu'à quatre d&orant un seul fit, ce qui c o h e  l'emploi 

pluriannuel d a  barriques. L. Ross a distingisé d a  styles de marques, l'un composé de deux à quaa 

lettres alphaWques et d ' a m  signes r h i s  en un chiflie complexe, l'autre caractéri& par des 

cercles faits iî la muamie et accompagnés de traits simples. La majorite des marques correspond au 

d d é m e  style. 

En tentant de caw le sais de ces caractères, nous avons écart4 l'une des hypothéses de 

Ross, I savoir qu'ils auraient identif% le fabricant de la barrique. En effkt, selon une étude de M. 

W F . m h & j h û r i u t & ~ ,  lS7O(Lisbonne: AcaâcmiidcMuiabr lWl), cbrpm2. Cf. R 
Buker, Wbî Femmâo Otivcim did aot say about cork orlur, pI.oceeùï~ of tk Ym &nia of the Ncnitical 
Hisrmy h ë &  A wiro. Sepsedkr 13-1 9,1998 (Lihnœ: Am Nautia, 1999). sous prcsscprcssc 



Roberel de Climens sur les marques d'artisan utilisées comme signature vers 1600 ii Bordeaux, le 

style de amque aurait va& en fonction du métier. Pour co~cevoir un chifne qui lui était pem~d, 

î'artisa~ s'inspirait, d'après Roborel de Climens, d'un outil propre h son mbtier. Ainsi, les charpentiers 

de barriques traçaient souvent une vafiaate stylisée de la seiie tailler, ou a b a s t x i n g u d m  Au sem 

mîct, la dhoiistiation proposée par Roborel de Climens s'applique toutefois, selon notre 

remsemmt de  80 marques de to~elier dans les archives notariaies de Bordeaux vers 1565, six ou 

sept cas tout au plus. N ~ o i n s ,  si l'on compare ces marques ceUes d'autres métiers et, à ceiks 

employées par des m e ,  on o r i t  EaciIement la griffe des eharpeatiers de barriques. Ceux- 

ci utilisent des combinaisons de lignes droites, par exemple des variantes de ~XS, de flèches ou de 

traits barrés daas le style note par Roborel de Climais (figure 5.26). Quant aux marchands, on 

retrouve précisément les deux styles relevds Red Bay: des combinaims de cercles chevauchants 

et des lemes et symboles organisés le long d'un trait verfical ou d'une cmk Apparaissant en marge 

d'm cenain nombre de chartes-parties, ces marques amient sewi à identifier l'expéditeur d'une 

partie des bieas dans un chargement constitué par plusieurs marchands. Cette pratique irait donc de 

pair avec la coutume des marchands ponantais consistant à minimiser les risques de la .fortune de 

mem en répartissant un envoi sur plusiem navires, et A partager un avitaillexnent avec d'autres 

marchands. 

On ne peut toutefois pas en conclure que les marques de Red Bay se rapportent aux 

marchands d'huile de baleine. il faut aussi rendre compte de la variétd des marques figurant sur les 

baniqucs, ainsi que de la présence de marques sur seulement un tiers des fùts. Certaines marques ont 

et6 partieîlement effacées, ce que suggère que d'autres ont pu eutikrement disparaitre. En& les 

marques et l'absence de marques sont constatées ausi  souvent sur une barrique neuve que sur une 

barrique usagée. Nous en concluons que les marques se rapportent au partage des gains de la pêche 

a qu'elles identifient des rnembres d'équipage ou, peuta ,  des bourgeois ayant ach& d'avance 

quelques barriques d'un marin. Ainsi, chaque marque co~espond a me obligation. En effet, la part 

de l'équipage s'devait au tiem de Ir cargaison, ce qui «mespood h la proportioa des barriques 

siborant une aiarque. 



II anive qu'on parvieme B reconstituer un nom i partir des différents Mnents du signe Il ne 

s'agit pas l& &une langue de runes ou de biérogîyphes, mais plutôt d'un style d'expression 

personnalis6 qui s'est inspire du chrisme, la marque du Christ. ûn retrouve souvent, couro~ant le 

chiffie, un symbole qui ressemble B un 4. ou un .Am. Le marctiand bordelais Arnaud de MynMeUe 

l'employait dans sa matque organisée sur me barre verticale, où il était suivi d'un -da d travers la 

barre et, en bas du signe, Btm #Mm (figure 5.27). Ainsi lit-on .A d M., pour Ainaud de Mynvielle. 

Dans la même chartepmie se trouve la marque d'un Wse d'Arnaud. Phelip de MynvieUe, dont la 

marque *P d M m  ne varie que pour la lettre du haut Ch peut comparer aussi celle d'un Bertrand de 

Minvielle, composée A pariir de a B  D M. selon un principe stylistique similaire, mais qui incorpore 

un étenâard en haut du signe?2' 

L'exemple des marques des MynvieUe ofire une avenue pour aborder celles de Red Bay. On 

y distingue les lemes .A d Sm accompagn6 d'autres symboles indkhif3hb1es (figure 5.28), qui 

correspondent en partie aux initiales de Joan Andres de Semper, résident d'Orio ayant achete 

d'avance quatre ôarriques d'huile d'un marin en partance sur le S m  ~uan.'" Une autre marque 

contient aR c i  A., 6voquaat les initiales de Ramon de Ameta, capitaine du Son Juun lors de son 

voyage fatidique (figure 5.29)? Très provisoire, cette lecture illustre néanmoins la logique sous- 

teadant ce styk  de marques d'expéditeur. 

Le deuxième style de marqua de Red Bay, composé de cumbinaisons de cercles, figure aussi 

dans les archives notariales de  ord de aux?^^ Moins persomalisé pue le premier, il fait appel à la 

rouanne pour graver un chiftie âans le bois. Dans un exemple â'avitaiiiement d'huile, de vin, de 

pimes et de térébenthine per cinq individus, les d m  groupes de bamqws d'huile de baleine portaient 

ADG. 3E 70n. fb.297r (2 1 a d  1 59'1). Arnauld a P M p  de MybicUe, a 3E 7067. fo. 58v (1 4 fivrer 
159 1). Bacrand de Minvide. Mes rcmcrcimients i Laurier Turgcon pour Is cornmutadon de cc9 r6fhnces. 

sa Cf: E. Pht-8armnd, 4ur qudpug iiiirqug & marchands au XVF si(clc d'apm Ica arcbiva notariales 
borddrisep, R r v w & W w ~ &  Bardcrnrir* 81 (lm), m- 181-184. 



la même marque (figure 5.30)- U semble nhmnoins que ce style ait et6 associd moins A une 

tnarchmdise qu'A son contenant, le f3t de bois? En e f f i  les cercles n'apparaissent jamais, par 

exemple, su des balles de poste1 dont l'emballage en sacs de canevas s'apprêtait Il l'écriture avec un 

pigment, ce qui une grade vaciétd de formes. Ainsi, les marques sur les bdes  de pastel 

contrastent fortement avec celles qui s o ~  associées aux produits e>cpédiés en fit; des négociants de 

pastel de Toulouse, de Bilbao et d'hgletem concevaient d a  marques aés élaborées partir 

d'initiales a d'autres symboles encore mysthieux (figure 5.3 1 ). 

Les marques indiquent sans doute la propriété des barriques d'huile7 mais le sens de chaque 

marque semble ancré dans l'individualisme propre au XVlC siide et dans les usages propres à 

l'espace atlaotique septentrionai. EaMron ks trois quts  des individus identifiés par les marques de 

Red Bay semblent n'avoir pas conçu leur identitk personnelle dans les termes d'un nom écrit, mais 

plutôt dans les tnws d'une 6guc. La similarit& stylistique entre la majorite des maques 

archblogiqws et les marques de tomelier A Bordeaux en 1565 permet de suggérer que les marins de 

Red Bay, comw les tonneliers de Bordeaux, ne pouvait p lin, écrire ou signer. Pourtant, ils 

ressentaient le besoin de s'identifier, au même titre que la minorité d'individus s'étant idencifi& ii 

l'aide de monogrammes. La h i t e  entre la socidté analphabète et partiellement scolarisée semble peu 

acaisCe dans la pèche bdeini&e; en effd, les deux styles de marque confondus Red Bay - l'un etam 

UifluencC par une c u b e  de 17ecritute7 l'am par habitude des symboles figuratifs - conesponde 

avec l'arrivée massive de gens non scolarisés dans le monde du capitalisme maritime. 

En essayant de comprendre ces signes perso~els, il nous semble que les marques de Red 

Bay, qui mettent en relief la place de i'individu moyen dans l'industrie baleinière, constituent7 selon 

I'expressim de L. Binford, une a p i m  de Rose- pour comprendre l'Atlantique septentrional vers 

" A W ,  3E 24 18, fo. 7dr-77t (R Bng4 17 avril 156s): aMtriillcmcnt au nom d'un marchanci boaadrir. 
de 27 ~O(IIQUX & vin de ("Jaihr quites de braivrigcs machez de semblable marche [lm marque], neuf barriques de 
hiilkdebJyaemrrchasdecestesautrcmcreht[2 maque], .,.SiPerycBouhardjuratdeBourdearqdedeux. 
tonneauk et d m  de p r w ~ s  marchez de eute marche [T marque], a Sire Ichan Birrboorn deux tonneaux de 
tosinnenr9readhlhbllütetdecRburicquesmucbezde~~mcrcbe[~ cmrque],et naifbrrric~uesdchuillede 
ballrynt m c f c b  de ccste autre marche [aicorn Ir 2 mruque]..~; cf: fo. 858r-86ûr (ibid. 8 dicembre 1 565). 

' ~ ~ d a b i r a ~ 6 ~ w d a ~ p u c s d e v i n : ~  ... soixantethoaaauxdewiplains 
a lndk quites & btarvtig~, sctMir ledit Phelip quarante thonneaux merqua de la prcmierc merque de dehour [en 
-1 a bda Anu< via@ thoUi*an magucr & Ir JCCO& maguc.-a; ADG, iE 7073, fb. WR(21 a d  1597). 



1565. La ~ c i p a t i o n  active des marins et des &sans A la constniction de l'espace ocdan jette un 

pont entre le capitalisme des grands armateurs, visible à cette échelle, et le travail des ouvriers 

anonymes, apparent à l'échelle aateh. Dans la troisihe partie de cette thèse, notre regard se 

portera sur quelques-uns de ces hommes. 

10. L'immrge I bord du baicinier 

La deraière responsabiiitti des t o ~ e i i a s  ii Buihes était d'arrimer les barriques dans la cale du navire. 

Dans leurs positions in situ, les barriques ont kt6 posées sur le bouge, toujours avec la bonde et les 

ligah.a de oeles vers le haut, et orientées longitudinalement par rapport ih la quille du navire. Ainsi, 

en sqqmmt les tidailles, les rangs supérieurs épousaient les flancs saillants du navire. L'orientation 

de la bonde vers le haut était une mesure de prudence, mais assurait aussi que l'huile ne soit pas en 

contact avec la douve de bonde, de moindre quaiitb, et que les ligatures de cercle soient en haut. 

Enfin, les foaçadles etaient vaticales afin de mieux porter le poids des couches supénellces de 

fiitaiiîes (figure 5.32). 

Entre les rangées de barriques, des cales et des coins stabilisaient la cargaison. Les traces 

d'outiiiage sur ces piéces de bois, cueüües sur la cdte, révelent l'emploi d'une hache. Un tel 

iasmmiait figure dans un inventaire après dé& bordelais: #deux haches serrant a arrimer navyresdn 

Les marques de hache sont d'ailleurs assocides & d'autres opérations qui avaient lieu à Buitres; elles 

figurent notamment sur les pattes de cercles a sur les aretes de cbanteaux de rechange préparés sur 

place. En revanche, elles ne sont pas relevées pPnm les traces d'outillage associées aux ateliers 

foliestier et urbain, ce qui i iuhme la vocation specinque de cet outil d'amwiir de navire que les 

tomeiiers baleiniers employaient. 

ADG, 3E 6020, S.[ (F. Faure, 3 1 rait 1568). 



Le nouveau métier de tomderie baleinkt 

Les vestiges de Red Bay révklent les gestes professio~els âu métier de tonnelier tel qu'il s'exerçait 

dans l'atelier baleinier. Si ce métier &ait inédit, ses gestes n'étaient pas originaux, mais fixent 

recueillis daas d'autres branches ddj& existaates de la toaneUerie comme celles du eerc1.i- du 

tonnelier .parti en rabattagm, du 4abourew vinicole et de 1'~arrimeur de navirem. En revanche, leur 

regroupement B Buitms nécessitait uae nouvelle conceptualisahon de l'atelier, ce qui résulta en une 

division du travail moias linéaire que celle qui avait cours dans les ateliers forestier et urbain, et 

constitude plutdt d'opcrarions s i m ~ î t a n h ? ~ ~  L'originaîit& de cette façon de travailler semble avoù 

étd reconnue par les concurrents anglais, qui insistaient sur l'importance d'embaucher un Biscaïen 

asachant monter la futaille pour prendre en charge l'atelier baleinier. Les armatecos visaient la 

ihitian, le remphssage et le chargement de barripues sirnultan& d& l'installation sur la cdte de Zeria, 

au rythme requis par les cadences de la pèche et de la fwie du lard. Cette organisation présageait la 

production continue et la division du travail industrielles, même si les techniques héritées du métier 

continuaient A caractérisa les opérations iadividueUes. 

5.2, La route de I'buiie 

Dans les ports de mtiw de l'huile, des gestes de tonnelier laissaient parfois des traces sur les 

barriques de R d  Bay, pemettmt ainsi de prolonger notre chaîne technique jusqu'aux marchés d'huile 

daas ks pays de la Manche. Cependant, les ophtious de tomellerie dans les chais de transbordement 

en Biscaye a dans les ports audeilil les Ram demeurent les mailions les plus obscurs de la chaine 

technique Cvoqu& par nos EhiNes?" Aucune division du travail ne se dégage des indices que nous 

avm pu identifier. Toutefois, il est possible d'estimer le aombre de fois qye les barriques padues 

D'autres détails sur le dichugcmcllt de thtailles et no i'activhé des douaniers se trouvent cians Les 
mhwum%rdrs mis& F m  & b truïsidm m... &&s pu Jourdah, Decnwy et M. lYkrf q. cit., loc. cir, 
et drar W.W. Hening, Shttes m lrpgp, kirtg o coflection of dl rlw Imvs of fi.iiiajFtm tk Fim &s~ ion  of the 
togi3htîmme in k Y- 1619 (New Y& 1823), 8 juin 1480, vo l  2, p. 475; mri 1730, vol. 4. pp. 247-265. 



I Red Bay ont et6 utilisées en comptant le nombre de mous à'inspoaioa et d'éclairer un autre indice, 

intrigant: la présence de c h i t k s  mmahs gravés sur certaines futailles. Le tableau 5.4 présente les 

deux indices et les opthtions qu'ils evopwnt: 

1 2. Chifltes romains gravés B l'intérieur 1 2. Comptage des barriques vides I 

1. Trous d'uispefüon 

Retour des brmqtta vida 

Rappelons encore l'hypothése énoncée par L. Ross concemant les trous rebouchés qui se concentrent 

près du trou de bonde et témoignent donc de l'inspection des huiles sur les quais de rkeption. 

L'impression, co&& par notre amlyse statistique, est très nette pour quelques baniques oL de 

deux il cinq trous dans la zone du bouge sont les seuls de la sorte dans la barrique entière. D'autres 

exemples sont encore plus convaincants: des barriques arborent jusqu'a 19 trous rebouches dans les 

zones accessibles un inspecteur mais aucun dans les zones inaccessibles; ces barriques sont 

d'ailleurs rebâties ou réparées, œ qui est k signe d'me long~e?~  Hormis ces cas 

exceptioanels, le nombre de trous d'inspection indique que la vie d'une barrique d'huile de baieine, 

en 1565, etait de 5 10 aus. Parmi les banigues aneuv-, plusieus présentent ddji un trou rebouchb, 

indiquant qu'elles avaient d&jh savi lors d'un voyage antérieur. 

1. insrnon de l'huile 

A Bordeaux, Ph& de baleine était inspectée7 comme Paaicnt la chair de baleine a les 

différentes sortes de poisson, par les .maîtres visiteurs de poissons jurk de Bordeauxv, office détenu 

en 1565 par Gabriel Caille et Piare Dam'gue1mgue7 tous les deux égaiement bourgeois et 



marchands?3' Des attestations d'avaries éclairent le travail de ces fonctionnaires. S'ils détectaient, 

au cours des prél&vemeats, une M q u e  Chuile avariée, ils récmissaient l'équipage qui l'avait 

apportée ii Bordeaw. la barrique était ouverte et l'avarie constatée en leur prbsence et devant 

l'acheteur de la barrique. Parfois. tout le contenu était perdu, mais, dans le cas d'une barrique de 

morue, il arrivait que seuls les poissons en contact avec deux ou trois douves étaient 

2. Le comptage de barriques vida 

Renvoyées aux ports de la Biscaye, les barriques voyageaient encore #en bon-, démontées et 

apparemment mises en des futailles plus grandes. Cette redistribution de futailles vides, relevée dans 

B peu prés tous les ports du Ponant, demeure relativement incornue sur k plan matknei. et nos 

barriques en foumissent alors un rare temoipage par l'indice du comptage de futailles dhontées. 

Sur plusieurs barriques, on observe en effét des chiffh romains qui ont &é interprétés, par 

L. Ross et C. Bradley. comme des numéros *8., ~ 3 3 .  et 4 1 (figure 5.33)."j ~rouvés tant à l'intérieur 

qu'A I'extdrieur des p i W ,  12 chiffres ont été relevk. La majoritd représente clairement des ~33.' 

alors que le chifie identifie comme un ~ 8 .  et ceux qui ont et6 interpréth comme des a4b posent 

certaines difficultés d'identification. Le N l b  recensé par C. Bradley débute dans une zone rongée 

par les tarets et semble, P nos yeux, être un ~ ? I I I D  ou un autre chiffre se terminant par les mêmes 

caractères (23, 33, et ~ e t e r n ) ? ~  Pour ce qui est des trois chiffies romains interprétes par L. Ross 

comme des a 4  l m ,  au moins l'un d'eux a et6 manifestement mai lu car, en fait, les traits ideotifith 

''' MG, 3E 5405 (N. ûqmî, 5 min 1565), f0.930~-932~. À Bad- le via en brnigua Ciait achné 
après avoir été goûté a agriér. Cj: ADG, 3E 9850, E 2 17r-2 1 7v (N. Paymi5 1 7 juillet 1 564). 

'=* ADG, 3E 54 l8.h.2OJv-2Odr (N. Du- 14 &a 1578). S'agit-il da dwdks rouga? Pour les 
baranes de bcure ami4 3E 5406, fo. 678v-679r (N. Duprat, 3 novembre 1569, n pair la ~bole im,  3E 5407. fo. 
105 Sr-v (N. Dupi, 10 scptenibft 1566). 

" C. B d y ,  hfriiri inrry Anrilj,ds of tk simird cmràna nnipin mmredfium t h  1981 undemafer 
Q X ~ * O Y L ~ F  ut Red- (Ottaw~: Parcs Canada microfiche 260,1982), pp. 9,50. 



comme l'ultime ~ X W  du a X X l W *  ne se croisent pas, mais sont pdl&Ies, formant d ~ d ~ ~  Il s'agit 

donc d'un autre ~ 3 3 ~ .  À la hnnidre de ces chifaes mal identink il fàuî désocmais considtber comme 

provisoire la lecture, par Ross, des deux derniers 41.  qui ont éte relevés sur des pièces remises il 

î'eau & Red Bay. Selon le d m &  de ces pièces, les chifhs sont partieliement brouiUk par d'autres 

traits ou dgraeign~res~~~ et il est fort probable que le ~ 3 3 ~ .  coafirmé clans 10 cas sw 12, soit en fait k 

seul numéro nrdiqué sur les tuniques. 

Quant la sigaification de ces caractères, les chi& romains, souvent abrégés ou stylisés, 

etaient coufamment employés dans tous les métiers du bois au moment du comptage ou de la mise en 

ordre des pi-." L. Ross a avancé deux hypothèses sur leur signification, mais n'a jugé ai 1' une ni 

l'autre comme satisfaisante. Selon la premihe, les chifnes auraient représente la numérotation des 

douves d'une barrique destinée faciliter leur remontage dans leur orcire d'origine, i l'instar d'une 

fuieille r o d e  découverte en Selon la seconde, les chifies auraient indique le nombre 

de banigues achevées par im ou des artisans. Toutefois, aueune de ces hypoibbes basées sw le 

principe d'une séquence de numéros ne s'accorde avec la twtition d'un chifie unique (ou de deux) 

telle qu'elle a ei6 observée sur nos fu<ailes. 

Nous avons alon exploré, et rejeté, uw troisiéme hypothèse selon laquelle ce chiffie aurait 

dksignd la jauge des nts. L'hypothese a étC testée selon cette logique: en divisant par 33 la capacitb 

des barriques. 223,6 litres en moyenne, le résultat devrait correspondre A une mesure connue. Ce 

calcul nous donne environ 6,8 litres, a qui diqualifie le gallon anglais, le stekhn hollandais, le pot 

Parcs Canada 24M, 12N2û-3 et -3 1. L. Ross, cp. cit., pp. 168-170. 

" X Oiar> ci P. Yoldi, op. ci&, p. 90, M. de Blriavill+ Tmté & bhge miwrseile (2' édition, corrigée 
et augmentée po Mr Hacqwt, Prise; Rouen: Jean-Baptiste Baongm, 1 y%), pp. 2 16-2 1 7. 

na Voir K. Kiby, g cit-. plut 58 et pp. 99-100. 



fiançais5" et I'aroba castillane.M Le plus proche serait le velte français de 7,611 litres; toutefois, 

l'me des bamiques marquées d'un a33. (14M9) ne cuntient que 228,6 litres, alors que 33 veltes 

6quivalent 8 25 1,2 Iitres. Cette hypothèse aussi a donc et6 aband~tm&.~' 

11 MWS Semble piutôt que le 33 .  désigne le nombre de barriques démorttées équivalant il un 

t o m  de fkt ei. Cette hypothése s'inspire, d'me part, de la chartepartie de 1565 concernant 

la Marie de Chat qui, en spéfi fiant que 2 1 8 barriques démontées faisaient ajusqu'b sept tonneaux 

de fra. fixe le nombre de barriques par tcmneau au moins 3 1 unités.Y2 D'autre part, la proportion 

de bemques portant un chi& romaui est d'environ une sur 33. En effet, les 12 chitfires figurent 

également sur les douves et les fonçailes et sont donc associes aux composantes de 6 barriques sur 

196, soit environ me  sur 33. Cette relation semble juste, parce que le volume du bois (douves et 

fonçailies) dans 33 des bamiques de Red Bay (1.03 m3) est similaire au volume des quatre barriques 

entitns (1.06 rd) qui étaient considhées comme un tonneau de &etY3 Ainsi une centaine de 

bariques vides pouvait être calculée 3 tonneaux. Cette analyse nous a donc conduit à interpréter les 

c M k s  romah comme signes du comptage des barriques démontées par tomeau de 33 pièces, avant 

Iw renvoi en Biscaye. 

En Anghmq le W d ' m  quart de tonneau contdt  63 ou 64 gdosts de 3,785 ümr (235 ou 242 
litres); en Hohdc, le huv&?eI cuntenait 12 steekrn de 19.4 litres (233 litres). H. Hall et F.J. Nichotas, dirs., *Select 
tnaJ and ubk books relatiag to Engüsh wcights and m«isurrs (1 100-1742)., in C d n  MiscelIanyI 15 (L.odon: 

Society, W B ) ,  p. 29; J. V u  &? o h  N d r w  Mten en gewichten, 2 id. (Amsterdam: Meertcns- 
Instiniut, 1983). pp. 11 1, 125. 

" P. de Balu,Ia,  p. cil., pp. -3 et Tableau 12. 

En revancbt, un toanel*r bal&, Estebaa de Olaçaval, a f h e  avoir .icourtiics* da m u e s  de 19 
anobar (259,4 litres d'huile), atin de les rendre conformes au contenu habituel de 16 anobas (218-4 iii). AGDG 
(Tdomh C i  Miindidi 424, fb. 441v42r (1590): a... y umbien ia demis bprriqucrir ... por scr muy grades y mas 
que lu o t m  que hordintriunmte se acostombrtn de Temnoba, las achicaron e pwiaon en la hordcn 
mlrtumbndr que es couma dia e s q s  vmbrs y r~udlas bien b e r ~ i  & crntidd & diez e nu& urobu..-a 

" ADG, 3E 3042, fo. 52v43r (P. dc Caamj0uf, 221 avril 1565). 

~ L c s c r p i r r ~ a a c ~ n p ü q u e p o u r q u o i  k v o t u m e d ' u a t ~ d e ~  d'aprblufonnuks 
ofikidks du XVT n du XM. siècle, CPit 1.5 fos plus dm&, a 1.52 m3. 



Tableau S.S. Chiffkes romaias observés sut des douves et fonqailles de barrique 

Faca interner 

NumCro 

dowe 
trois douves 

pièce -tresse 
aisselle 

chanteau 
aisselie cum barn 

douve 
aisselle 

33 
41? 
33 
33 
33 
33 

partiel 
pamcl 

Objet 

' LR: fi*. 76b 
LR: 162, fig. 76a 
LR: cg. 76g 
LR: 1 15, figs. 72% 76g 
LR: 115; fig. 76g 
LR: fig. 76f 
CB: 9, fig. 7b 
CB: 9, fig. 7c 

douve 
aisselle 

chanteau 
douve 

chanteau 

Chiffre o h m 6  

partiel 
partiel 
partiel 

41? 
41? 

CbiWre RéfOreaces 

LR: fig. 75a 
LR: fig. 75b 
LR: I 15; fig. 7% 
LR: 162, fig. 18 
LR: 1 15; fig. 18 

Conclusion, L'échelk atelier, et la dihion du travail 

La tomellerie baleini&e s'inscrit donc dans t'une des grandes ruptures de l'histoire, selon laquelle 

les rythmes Saisooniers obsavés &raâitiomeUernent par des artisans aboutirent une division du travail 

industrielie. Cette rupture s'am toutefois de plusieurs Façons. D'une part, on constate 

I'enchaînement des hautes saisons de plusieurs méfien par les amateurs baleiniers, ce qui respectait 

le rythme saisoanier traditionnel des différents artisans de la tomellerie au Ponant tout en mettant sur 

pied une industrie transatlantique dont i'activité était soutenue durant toute ii I'a~ée. D'autre part, 

on s'aperqoit qu'h la division du travail héaire se substituait, A la station baleinière, une division du 

travaü en piarailble, ce qui représentait, selon la coacepts de B. GiUes, un pas certain vers le modèle 

industriel. L'espace lui-même apparai4t comme un dément de cette rupture: plus on 

s'éloignait du bacail ponantais, plus le wvaü était recomposé. 

Ainsi les barriques de Red Bay donnent lieu h des perceptions divergeutes de l'espace 

atlantique oeptenbid: c o b t e  Péchelle uOCé80~, divisée il PCchelle aateüem. Cette divergeaee 

transpPraft égslaaan loftqu'on compare les concepts associCs h chaque échelle. Le capitalisme 



maritime et le concept d'espaces nouveaux qui sont relies P l'échelle y>céaam contrastent avec les 

idées de vie matérielle et de la division du travail qui permettent de comprendre l'échelle a a t e k .  Les 

deux échelles se situent aussi B des niveaux d'abstraction différents. En effet, les articulations 

spatiales, tanporeLies et matérieUes de l'Atlantique septentrional semblent plus théoriques que les 

gestes, les outils et les matériaux des artisans. Cette difficaiitk d'etablir une pensée cohérente entre les 

deux échelles, nous l'avons camprise au seos évoqué par L. Binforù dans son appel pour la 

construction d'un discours intermédiaire (nidde-range theory building). sur la base des sources non 

archblogiques. Ainsi, le regard ii 1'écheUe intermédiaire du port de Bordeaux permet de débusqua 

d'aucuns des artisans-marins que nous avons ddjà rencontrés a travers lem marques penomelles, 

ces gais du middling SOH qui avaient la main sur les barriques et l'esprit dans le monde du capitalisme 

maritime. 



PARTIE III. L~EC~LELLE #PORT.. 
TONNELIERS, MARINS 

ET ÉLARCISSEMENT SOCIAL DU CAPITALISME 

Chapitre 6. Les tonnelkrs maritimes i I'Cchelk .port* 

Dans cette hoisi&me partie, nous explocerolls uae échelle intermédiaire d ~ ~ t & ,  d'une part, par les 

techaiques mapueUes a la division du m v d  dans l'atelier des tomieüen a. d'autre part, par la 

cmstructioo de I'especc adantique septentrionai p u  les amateurs baleiniers. L'dtude de la 

cornmunaut6 de t o ~ e l i a s  portuaires de 8ordeaux permet de recomposer les perceptions divergentes 

qui ont &ne@ de notre &de des Mques de Red Bay. Plusieurs de ces artisans sont dés A la pèche 

baleini- au Labrador vers 1565, une activité qui émanait natureliemeut des structures de la 

communauté mère. Les tonneliers eux-mêmes vivaient et travaillaient A la rencontre des mondes des 

ouMiers et des grands amateurs et semblent incarna la duaütt! que nous avons décelée dans les 

fiitailles archéologiques. 

La communauté de to~eiiers Bordeaux semble, de prime aborci, caractérisée par une 

diversite de Spen*alisatioos, par une hiérarchie socioprofessio~eiie et par l'enracinement dans toutes 

les paroisses de la ville gironâine. Toutefois, en adoptant une paspective spatiale, nous chercherons 

B c e m ~  le contexte socioprofessiomel des touneliers qui sont ailth h la pèche à la baleine au Labrador 

en 1565 et 1566. Nous verrons aussi que ce métier oscillait entre l'artisanat manuel et le monde des 

marchands bourgeois. Si le méfier comportait des limites à I*avancement posées notamment par 

l'emprise des marchands des matériaux de tonnellerie, des modèles de réussite individueue B 

I'int&kur du metier* les maîtres bourgeois, étaient visibles dans chaque quartier. Nous regarderons 

enfui les deux voies d'avancement rapide ouvertes il un jeune artisan ambitieux mais sans fornine, la 

constructio~~ de futailes comme m81*tre-entrepreneur abrite par un marchand, et I'arrimage de navires 

sur le port qui mettait i'artispn en rapport avec le commerçe maritime et la grade pêche 

transatlantique. Mi-artisan mi-marchauâ, le tometier de Bord- incarnait les paradoxes identifiés 

par l'hie des barriques de Red Bsy. 



Bordeaux, centre vinicole depuis le Moycn Âge, devint en p h  au X W  siècle un centre d'armement 

pour la peche terre-neuvienne. Dans un d6veloppemeot paraliéle, le grand nombre de tonneliers 

œumt dans les vignobles, dans les ateliers uhahs et sur k port comme arcimeurs, fit de Bordeaux 

un lieu privüdgib pour le recrutement de tonneliers-marins. Comme les laboureurs dans la banlieue de 

la ville, les tomelins occupaient un terrain soci&nomique intermédiaire, entre le grand nombre 

de non aflkanchis, dont la vie passait rarement par la boutique du notaire, a les abourgeois et 

marchands~, qw y etaient sur-représentés par rapport leur petit nombre. 

Les tomelias du XVIIIe siècle ont éte &udiés sous l'angle de leur place sociale en milieu rural 

et urbaio* de I'érosion de leurs salaires il la campagne et de leur migration Bordeaux où ils se sont 

regroupés dans les quartiers pottuaires. Selon J.-P. Poussou, leur cas est typique de l'attraction 

urbaine et de la mouvance ddmographique en Bordelais h cette e p ~ q u e . ~  Toutefois, la migration des 

tomelias ne s'arretait guère aux bords de la Gironde car. ddjii dans les a n a b  1540, ils embarquèrent 

au Port de la Lune pour la Terrene~ve.~' Ainsi, l'anlux d'artisans maux vers la ville fut 

contrebalanct, au fil des sikles, par ce ddbouché outre-mer pour la main-d'œuvre a la production 

tomelière. Si la demande des amateurs permettait de maintenir im certain Bquilibre dbographique 

au sein de la tomeUaie bordelaise, c'est que l'industrie eue-mhe, qualifiée de .gros artisaaatr par 

B. Gailiaato, demeurait A maints egards h cheval mm I'artisanaî médiéval et l'industrie moderne. 

Dej& vers 1565, nous détectons des signes d'un tel Bquilibre, à l'kpoque même où la barrique 

" LP. Pouou,  q. cjt.. spéc. pp. 133-134 et 336; qf. B. B u 4  op. cit. et R Pijusou, in Fr& Puiset, et d, 
Bwdmr art XP7lIe siècle (Bordeaux: SEVPEN, 1%8), pp. 1 55flet 184, et B. Gallinato, op. cir., pp. 286,289. 

Pai r~~1%5,h~&i r i inncrconcaaanth tomdler icc~ t&69 / . ,mUsvMtdc3à  12%sdon 
la MuinS. Le nombre de rifbaiîa plrifo~c au printemps et baisse à i'autoaae. 

I. Bcnurd, op. cit. p. 812. 
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bordelaise hit projet& vers l'océan et devint l'étalon commercial de I'~tlaotique.~ Hommes et 

biurigues suivent donc un trajet historique commm 

L a  tomelien de Borda- Une commun rut^ plurielle 

Un premier regard sur les toaneliers de Bordeaux vers 1565 dégage plusieurs spécialisations à 

l'intérieur du corps professicmnel, ahsi qu'une hiérarchie qui rehausse la visibilitd d'un certain nombre 

d'individus. Non moins de 310 cbarpentiers de barriques, comme ils s'appelaient à l'époque, sont 

nommés dans les minutes notariales de Bordeaux durant l'annk 1565, sous la plume de 25 notaires 

diffhrnts. Ces artisam cotlstiniaient le plus nombna corps de métier de la ViüeF7 dont le caractère 

h&&ocüte et stratifië allait l'encontre des perceptions que nous avons d'un métier artisanal. Certes, 

nous retrouvons des individus qui correspondent h l'image de l'artisan qui, disposant de ses propres 

matériaux et secondé par un compagnoa ou un apprenti, construisait patiemment des futailles dans les 

espaces autour de la maisoa: le chai derrière, la rue devant, une .place vuyde, non loin.Y En 

revanche, d'autres hommes du métier se disaient aussi, selon le contexte de leur visite chez le notaire, 

Y CQ Cquilibft ~ b l c  au modèle mpoto-iidwtrid* énoncé par F. M d s ,  ~Rotoindwtrialisation The fini 
phase of the industriaüsation Q~OCCSSI, Jotvmf of Eco~cornic Hisiory ( 1 972), pp. 241 -26 1, *Les temps de l'industrie 
a les temps de l'agriculture. Logique d'une analyse r&@oarle dc la prot~indwtrialisatioir, Revue & N d ,  63,248 
(198 l), pp. 2 1-34; P. I>eyo~ aL'@eu des discussions autour du concept de prot~i~srnaIisution*, R e w  clu N d ,  
61.24û(1979),pp.915@. 12);P.Dyois~Rcmiabiluietpcnpsctivupourun~0llgrts,R4~~&Nwd, 63,248 
(1981), pp. 5-10; L. Clrirlwq h o t ~ I ~ d i d m :  7k First P h s e  of IrrrfustnaIisuticm? (London: Macmillan, 
1485), pp. 2û-38. Un autre aspect du cunccpt prot&duhâ, le foyer Ytiuinal campagnard, est traite dans un numéro 
du Jounirrl of F~llliily Histœy, 1 7 ,2  ( 1992). 

'" Deux siides phu tard, 766 tondicm mm rems& par la erpimiw de 1762, qui en dCnombre 322 dam 
l'enceinte, 349 aux Chsmolls et 95 a Saint-Wn. Ce .gros artisanah emploie autant ou davantage d'ouvriers qw 
le & aicre 1784 u 1790, ks indiilPm'u imagemes des chantim luMt (7ûû h 800 ouvrias), &s cordaies (300 i 
Sm), des mffkies de sucre (300) et des bouteîllcries (200). B. Gaüinato, oy,. cir,, pp. 286,289. 



&ourgtmis~, a ~ m r c h a n d s ~ ~ ~  4aboureurs~. aarrimeursm. qaquewsm. ou wisiteurs de ~aWesm.~'~ Leur 

regroupement derrière la bannière des charpentiers de bamiques reflète moins une polyvaierice 

personnelle que la diversite des métiers qui touchaient B la vie d'me fimüie. 

Cene commraiaide hétérocLite était aussi stratifiée selon des critères socioprofessiorinels. Dans 

une tentative de cemer la hihrchie du corps professioonel, nous avons établi le nombre de notaires 

que chaque tomelier visitait ai 1565. Sur 3 10 artisans. 249 (8W) ont visité la boutique d'un seul 

notaire, même s'ils pwvaient se présenter devant ce notaire plusieurs fois d m t  l'année. En 

revanche, on retrouve une Qte de 14 tomelien (5%) qui étaient en relation avec quatre à neuf 

notaires.55' Entre la masse populaire et I'tiîite du corps de mdtier, un groupe relativement important 

de 40 hommes partageait ses visites entre deux notaires, et un groupe de 7 artisans kéqueutait les 

boutiques de trois notaires. Cene repartition simple nous a donc p d s  de déceler les contours d'une 

biéran:bie xxioprof'essionnelle chez les tomelien et de situer cbaque artisan dans cette hiérarchie. 

Y SC di- aussi 4owpisw khaino< Aneby, ADG, 3E 6019, fo. 17%-180r (F. Faure, 1 1 cxtobre 1565); Jehan 
DaucbUe jeune, i b d ,  fo. 223-224r (23 novembre 1565); Guillrem de Lartigue, Jchan Fcydieu, ihid., fo. 77r ( 18 juin 
1565); I e h  de Leqadi, ibid., fo. 222~-223r (20 mvcmk 1565), Naulin de Myre, ibid., fo. 24ûr-241v (10 
dicnnbre 1 565); Jehan Duty, 3E 2950, fo. 1% l3v (J. Camîgne, 29 mai 1 565); Michou de Mon, 3E 2963, fo. 666r 
(ibid., 2 mvcmbrr 1565); Pime Taupin, 3E 2954, fo. 226v (ibd., 28 mai 1565); eime Buisson, 3E 5405, fo. 98 1v- 
982v (N. Duprat, 16 mars 1 565); Py VPdau, Rem Fichon, 3E 1 1 183, s.K, (R. Soteau, 19 juin, 14 j d e t ,  8 septembre 
1565); Jcbra du Vagicr, Jebon & Brculhr, 3E 7824, fo. 32th-321v (F. de I.alannc 4 s c p t d r e  1 563). 

Se disant aussi marchantm: Jehan de la Foucade, 3E 5405, fo. 934v-93 Sv (hi. Duprat, 6 mars 1 565) et 3 E 
1 1 183,s. f , (R Sotmu, 23 a- 10 septanbre 1 565); Piene Fichon, ibid. (8 septembre 1 565); Vidauld & Lessiise, 
3E 6897, s.f (S. Guy, 19 j&a 1 565); Amsud Fisson, 3E 9850, fo. t 8  1 v-28 1 r (N. Payron, 2 1 septembre 1 564). 

Se disiat 6 -a marchum: Martirl de Ir Feuilbe, 3E 7827, s.E (F. de Lalanne, 2 a d t  1565) a 
3E 6897, s.f. (S. Guy, 8 juin 1565); Amuilt hignuiey, 3E 6019, fo. 3r-v (F. Faure, 20 juin 1566); Guiem de 
Lartigue, ibid., b. 2Ov-2 1 v (29 juin 1 566). 

m~LsbawF a .Fbrpai#& birriqucr: 3E 6019, îk 173v475r (F. Faure, 6 novcmbre 1565); Mathicu Amoü 
(Amouilho, Ancnouilhe, etc.), 3E 2953, fo. 19 1 v (J. Castajene, 16 moi 1 565); Raymond Maunau, 3 E 7827, S. f (F. 
de Labm, 13 décabre 1565); Itbda Guibic, trbwrair, entre en apprentissage, ibid. (6 juillet 1565); Grimod 
Rochy, 3E 11,s.f. (J- Adenet, I janvier 1570). 

*Arrimaus de m v b :  Jehabat Ligury, Antboyne & Lobutbe, 3E 3042, b. 12v-1% (Piure & 
Cazam@r, 29 mars 1565). 4mimam de vim: Martin Fanneau, GuiIhmi Bonmfim, 3E 5406, fo, 643r644r (N. 

29 oookt 1565). 4hîtru ~~: Pierre S;rhJt. Bcmud Rieu, 3E 5405, fo. 893r-r (N. Dupu. 
1 ma lS65). Wkttair & navire: Augier du Vergier, 3E 2417, fo. 1323~-1324r (R Brigot, 16 mars 1569. 



Ensuite, nous avons divisé le caractère des actes enthniés en présence des to~eliers en deux 

types: ceux reliés & l'activité profhonneile et ceux reliés 1 la f m e  personnelle et au statut civil. 

Les actes du premier type comprenoent contrats de fabrication, achats de matériaux, engagements, 

et cetera, et les actes du seoouà type, ventes d'immeubles a de terres, louages et a f f i g e s ,  

héritages, pdts d'argent et changements de statut civil (mariages, testaments, et cetera). L'on constate 

qu'8 mesure que le nombre de wtains Wqwntds augmente, la proportion d'actes de ce deuxiéme 

type s'accroit. Cene importance prise par les afTakes personnelies de l'dite est toutefois 

coritrebaiancée par un indice qui met eu &idence la relatioa socioprofessiomeUe entre les artisans 

les plus en vue chez les notaires et leurs confières moins mondains. En effet, les tomelien qui 

Wqentaiait plusieurs notaires figurent souvent comme ternoin ou garant lors de l'acte d'un connàe, 

ce qui confirme que les membres de l'élite économique jouaient un rôle socioprofessionnel actif à 

l'intérieur du corps du métier. Ces individus constituent donc um cl6 pour comprenàre la hiérarchie 

des tonneliers à Bordeawc. Nous ne pouvons toutefois gCahaliser sur le type d'activité auquel ils 

s'adomaient, m h e  si chacun s'appelait wbarpeutier de baniquesw. Certains tendaient vers le 

tomellerie du port, d'autres vers la tomellerie vinaire, d'autres encore vers l'activité créancière, vers 

la revente de matériaux et de mts ou même, vers le métier alliC de charpentier de abaute fiste* (la 

charpenterie d'immeubles). 

Spécialisés et hiérarchisés, les cbarpeabers de barriques semblent aussi s'iitre rattachés à une 

paroisse de résidence. Sur 3 10 artjsans, 23 1 donnaient une adresse ii ~ordeaud" et pour 147 de 

ceuxci, oa connaît aussi la paroisse de rtsiden~e:'~ ce qui nous amèue A un regard sur le caractère 

* Nous n'avom pas d'rdrrrac pour 27 tomwüss. don que 52 venaient âe l'extirieur. 21 adresses nomment un 
hbourg proche: Bouscat, Bègles, Cenon, Talence, Bniaes, Bassens a Floirac. 3 1 adresses sont plus éloignées: le 
M k  a l'Entre-Deux-Mas., la pom ûuvimcjusqu'i La Riok; La R&c, Bayonat. 

'* Dans le cas de 16 artisans, mw coiuiar*~sons même la nit dc leur dcmewe: khan h i c a u ,  nie Traversante 
(Saint-Mictael) ADG, 3E Mû5 f0.727r-v (N. Duprat, 17 janvier 1565); EJticane de Lakaian, nie & Ha (Sainte- 
E W )  3E 5406, b. 4û2r43r. Hdiot Guychirt et Benmi Rou(s)tey, nie Carpmtcyn (Saint-Midiel) fo. 727r-728r' 
N i  Cbug#. g d c  nic SuntScrOa (Simt-Midd) h. 772r-773r (~bid ,  16 août, 10.22 mvcmbn 1565); Jchan 
de Lespau(it) et Antho'ie dc LPlannt, la porte Dijau (Saint-Paul) 3E 2417, fo. 926r-v (R Brigot, 3 janvier 1565), 
Héliat Mamu et Peymt & Batryq gnade nic de Sùmc-EulJie 3E 24 18, h. 63 1 ro32r (ibd., 20 octobre 1 565) a 
3E 61, s.f (M. Arfeuilht, 14 juin 1565); Anuult et Arasuthon Dugmey, f ies ,  a p m  du Portal Saint Julim. (la 
V i  SMt-Euhk) SE 6520, sX, (J. 7 7 1565); Jernaot d~ BOS, IW Bouhu p& Ir porte Saint- 
Julb (Sah&d&) 3E 3877, s.f (C. Dadr, 22 novembre 1563); François Macia, rue Plante Roze (Saint-Michel), 
Pierre TPrdyt, .gnnde nre & Ir porte Di- (SUm-Pd) 3E 60 19, fOs. 173v-175v et 236v-237v (F. Faure, 6 
octobc, 7dCEcmbc 156% ldm & Lahyaa* w Miriii, (Saint-Éloi) 3E 7827, fo. 187v-188r (F. de W ~ n t ,  18 rumi 



des quatorze poisses dans l'enceinte de la ville (figure 6.1). C'était dans les paroisses étendues et 

populeuses de Saint-Michel, Saint-RCmy a Sainte-Eulalie que vivaient la majurit6 des tonneliers? 

Deux de ces paroisses longeaient la Gironde et abritaieut le port: Saint-Michel s'étalait en amont des 

quartkm centraux de la ville, jouxtant les vignobles de da Grav-, et Saint-Rhy &tait la plus en aval, 

touchant aux taies de .la plu de Bo~rdeaulxd'~ La troisihe, Sainte-Eulaüe, &ait située dans les 

hauteurs de la die,  orient& vers les vignes de   al eu ce? Malgré la proportion elevée de tonneliers 

vivant dans ces grandes paroisses ümitrophes, les petites paroisses centrales accueillaient aussi, 

c b e  selon sa taiile, une partie de la popuiaiioa de ces artisaiis?' 

La r@arûtion des par paroisse con6rrne leur omniprésence dans le tissu social de la 

ville, impression qui est il peine atténuée par les doDoees dans les actes sur la spéci~aüsatioa et la place 

hiérarchique des individus Pour mieux comprendre I'amiculation spatiale de ce corps de métier, il a 

fallu ddvelopper une mediode p h  précrtse qui conjugue spectalisation, hiérarchie et espace urbain. 

Ainsi nous avons pu débusquer les réseaux de tonneliers maritimes dans leurs espaces portuaires. 

1565); Raoulkt Ferrand, me Sonsuyneneue pis la grsde nie Sainte-Croix (Saint-Michel) 3E 1 1 183, s.E (R Soteau, 
27 fMer 1 565). 

Pour 1564, 1566 a 1567: &mand LamoweSt, grande nie Saiate-Eulaiit; Jehm Guirault et Bertranà 
Dupoyiuh à Ir porte DÿpU (Saint-Paul) 3E 1372, s.f, (A Berthet, 4 janvier, 15.25 anil 1564); Pierre de Nantes, nie 
de Midoc (Saiot-M11xeas), 3E 1374 s.E (ibid., 3 juillet 1566); Guiibem de Lartigue jeune, nie des Fauiœîz (Saint- 
Rimy) a Estiainc Ptpyroq grande rue Saint-Rany3E 6019, tas, 160r-161ra 176v-178v (F. Faure, 30 a d ,  13 mai 
1566); Jdran Daudizole le jeune, eritrr nie du Puys a nie de Bedille (Bedyla) ou Millanges (Saint-Remy), George de 
la Place et Perrin & B I P ~ ~ ,  ~ J C  du Poste ou du Sartre ( S h - R i m y )  3E 602 1, fos. 8%-90r cr 249r-25ûv (ibid, 20 
janvier, 29 octobre 1 567). 

Les p m h e s  d k o o u k  & toaadiar que nous avons idQl(iné cians cbPCWK sont Saint-Pd (18), saint-Éloi 
(16), SUnt-Mur~ly (2). Natn--nrypruün (2) S l i m - h  (2). Slim4hn'stoly (l), W-Pro* (1 ), Seint- 
Colombe (O) r S ù n - S i a  (O). En ajoutant CU to&ers à aia des grandes paroissa, le totai est 147. 



Le Bordeaux d a  tomeüerr Un espace doisoané 

Si les tomelias semblent se codondre dans la ville, c'est que mus ne conriaisso~s pas encore le lieu 

précis où ils deviennent visibles: la boutique du notaire. En fait, les notaires du X W  siècle h 

Bordeaux sont peu  connu^^^ lem archives ne contiecment ni leurs alliances ni leurs successions c i ,  

surtout, le lieu de leur exercice. Les anciens quartiers de Bordeaux dememt, en effet, un sujet 

d ' h i e  peu dtvelop~e?~ Cependant, étant dom6 la tendance des artisans I rester en dation avec 

seulement un ou deux notaires, notre perception de l'espace propre et des r&am des tonnelias 

mantiws peut être approfondie par l ' M e  des lieux où les notaires recevaient leurs clients. 

Nous avons donc conçu une méthode visarit à cornaître, sinon l'adresse du notaire, au moins 

l'aire de son activite. P o u  chaque notaire, nous a v m  retenu les adresses d'immeuble trouvées dans 

les ventes a louages de propieik foncière, dits ~tmsportsv, le seul type de minute à Bordeaw qui 

contient toujours me adres~e .~  En reportant ces adresses sur un plan de la ville, leur concaitrati'on 

dans un même secteur rdvéle l'aire d'activitb du notaire; pour plusieurs de ceux-ci, les adresses se 

concentrent sur un point précis, ce qui révdle le lieu probable de leur exercice (figures 6.1 6.1 0). La 

précision surprenante de cette méthode, qui augmente bien sûr avec le nombre d'adresses retenues, 

'" Lav mcber fut tirnité i 40 wt.ira en 1520; ks registres annuda d'environ 35 notaires =nt diposés pour la 
années 1560. Vu b minceur de certains regisires et i'ampltw des intérêts commerciaux de quelques notaires (J. 
Gabtk, M. WQ, G. Goyon, G. be L;icoste, cn Ir oaik mrtiire de vignoôk), on voit que le titre & mtlire royat 
pouvait être une sinswc. En e f f i  vers 1570, le jurai Sehan de khan (un marchand qui nous est familier) fit requête 
au Prrtcm«it de4ike k n i r u w u i r i c p a u r ~ ~ n a 1 ~ t e k n o m b r r d e s m t ~ & h ~ .  S. W o n ,  Lu 
cxumwmtd des ltocoli,es & Bw&aaa (ISZîW79i) (Toulouac: PICSSC3 Universitaires du Mirail, 199 1 ), pp. 39-46. 
C'irutjrnsdouteIivinJitCdrnsIcs~de1ipo~mphadt~kwmbrrcoauactdqui&ui~. 



montre que les &es tiraient la plupart de leur ciient&le d'un bassin géographique Limite, d'un rayon 

d'environ 200 m&tm."' 

Ainsi nom pouvons identifier les notaires les plus près du port. Dans Saint-Remy, le secteur 

du port eii aval du centre-ville, il s'agit de François Faure et dans Saint-Michel, le secteur ii l'autre 

limite de la ville, des notains Nicolas Duprat a René sotemW 

11 s'agissait ensuite d'établir la clientele de chaque notaire. La majontd des to~eliers, dont 

le nom est associd A un notaire unique, ne o h s i t e  aucune anaiyse. Cependant, pour la soixantaine 

d'artisans en relation avec au moins deux notaires (et surtout pour les 2 1 qui en fréquentaient trois ou 

plus), il a W u  comprenâre que ces artisans tendaient A choisir les notaires d'un seul quartier. même 

si leur nom pouvait figurer dans une cinquantaine d'actes par année. En d'autres mots, les notaires 

areqant daas le m h e  quartier partageaient un seul bassin de clients. Chaque notaire desservait donc 

un territoire restreint et une clientéle tout aussi limitée. 

Ces coostats ont pamis de c o m p r ~ e  que les membres de I'eüte du méber, que nous avons 

identifies selon le nombre de notaires qu'ils 6équentaient, se divisaient en fait en plusieurs élites de 

quartier. Autour de ces ch& de tile gravitaient un réseau d'artisans qui habitaient MaisemblaMement 

le même quartier. Reconstituer l'un de ces réseaux a étd possible notamment dans Saint-Rémy auprés 

des clients du notain François Faure, grâce A l'habitude des tonneliers de témoigna en groupe 

(jusqu'h cinq conûères) lors de la signature d'un acte par l'un des leurs. Ce réseau s'articulait autour 

sa É. PKot oow a communique la adrroes de trois notaites et nous avons donc pu v M a  notre méthode. La 
maison & bigot, dans la nie N a m  pris dc la Roussel, se trouvait a I'tpiccntre de la distribution d'adresses tirée de 
ses minutes. Même risultat pour F m  qui habM ta grancî' rut Saint-Uny. La distribution pour &rrhet, aussi 
résidam de la gmnâ' nie Saint-Rimy, est non concluante- 

 pimat ma très ' ' partagé ces aâmsm reardlliu lors de ses recbcn:hes: ff. 6 m l l ~ ~ ~ g  rue Saint- 
Jm (--&?; R-- wd a G. Saeu, Saint-Mïchdh A Weval, rue du CMteau-Trompette 
(Sd--1; O. PyriulS w b PUYS & Suat-lItaw~, dite N d  (Saint-- A IMmq w Neuve (Saint- 
Michd); J. Ad- nie âu Loup (sabt-~in); P. Dey~~me, nie des Ayres (Sainte-Eulalie); N. Duprat (Saint- 
Mi-; G. Boudiis (--RLmyh J. W g n c  ( M e - W t ) ;  J. OubMs (W-Rojet?); P. Cazcmajour (.habite 

S h t e E d a b ) ;  P. PyroiS me da Farrics (Saint-h.uchd); A Mondaix (Saint-Pierre); A Delvaux (Saint- 
Micbd)-, P. Mimquia(m~~Eiilrlicb J. b a z a u  (Saint-w); J. LortK (SUnt-Michci); M i  rw Trompcîte 
(w-m); B. Chir# (Slint-Rirnyk A DOMS (Ssint.Colomk~ A de Lalainu (Saint-Colombe; vend a B. Grenier, 
-.çieba); iL G d d ,  W b  rue ~WXUIS? (Sln-bfmmsk P. Pic de BLrys (Saiat-Sin); PD. Bouhet (Saint- 
Eloi); E. Ddrw,the, rue de h Raissd (W-Micbd);  G- Hodebourg (Saint-Coiombe). 



de trois artisans qui en constituaient l'dite: Naulai de Meyre, Jehan Feydieu et Estienne Pepeyron 

(fi- 6.1 1 et 6.12). Dans la paroisse de Saint-Michel, en revandie, les notaires Soteau et Duprat 

semblent avoir eu des témoins attitrés. les mêmes pour tous lem clients. ce qui a sensiblemeat 

diminué notre coplritd de dCieda des tiens intemes du réseau des tonneliers porniues. 

Enfio, nous avons cornparti ces réseau aux quinze tonneliers qui, selon nos recherches, sont 

aü& .aux gmsem B Tenene~~ve en 1565 et en 1566. L'on cow4t l'adnsse de neuf de ces tonnebers 

baleiniers: quatre habitaient Saint-Rémy et cinq Saint-Michel (tableau 6. l), alors que les six autres 

sont associés aw notaires de Saint-Rémy. Nous les retrouvons ni relation avec les trois p~cipaux 

notaires du port, ainsi qu'avec d'autres notaires exerçaot dans les memes quartiers de Saint-Rémy et 

de Saint-Michel. Os Ment  aussi en relation avec plusieurs tomtiers des réseaux portuaires et, 

sunout, avec les trois artisans qui coastihi~i'ent I'dlite du réseau de Saint-Rémy. Ces réseaux, donc, 

formeat le contexte socioprofessionnel des to~eLiers baleiniers du XVP siMe. 

1 Tableau 6.1. Toaadkn bkiiiicrs et lcun notaira Nombre de mentions (1564 1 1567) 

Benratet, Arnaud de (-I3ordeaux) 
la Ciaverie, Héliot de (Bordeaux) 
Dauplant y, Estienne (Bordeaux) 
Daurigny, Pierre (Bordeaux) 
Labarthe, Anthoinc (St-Rémy) 
Ligaray, Jetranbert (St-Rémy) 
Daum Mingeon (Bordeaux) 
Laplace, G c u p  de (St-Rimy) 
Dupont, Picm (Bordeaux) 
ûuichard, Héiiot (St-Michel) 
Daum* Bcmwd (St-Rémy) 
Rousty, B m w d  ( S C - ~ c h d ) ~  
Fauveau, Martin (St-Michel) 
du Verger, Augier (St-MicM) 
I)uMiy, P i m  (St-MicM) 

Sot eau 

" F n n ç o i r F u i r r , C a = P i a r r ~ k C ~ ~  &=AidrC&nbet(tousdeSon-RCmy); Pa=NïieduPayroq 
René GL = Giruid Lacoste, FL = Fnnçais de Lalemit, Br = Raoul Brigot (tous de Saint-Michel). 

' H de Ii Chvcrie, E. Duplury mmrnt de l'EmDeux-Ma A de Lbrnbe du boit-pas J. Li-y & 
Bayonne. G. de ia Plrcc W i e  nit du Poste, SaÏnt-Rmiy, H. Guichard, B. Rousty nie Carpmtcyrc, Saint-Michel. 



Les misans pomiains de Saint-Rhy @taient piiicipaiernent autour du notaire Fmçuis Faun, 

install6 près de l'&iise paroissiaie, mais aussi autour d'André Bathet, de Pime de Cazamajour et 

de Jeam ~ u b o i s % ~  qui exerçaient dans le même quartier. Ces to~etiers vivaient et travaillaient de pan 

et d'autre de la première enceinte, 4 l'endroit où la porte des Peaw reliait la ville la grkve. Occupant 

surtout la gnind'rue de Saint-Rémy, la rue de Marseille et l'impasse de Peugue dans les mursVm ce 

réseau s'etalait dans les nouvelles rues Médoc et Notre-Dame. vers le domaine des achartreulx* en 

aval de la ville." C'&ait devant ce secteur du port que mouillaient les a a v k  étrangers, dont la 

présence exerçait une influence certaine sur la vie des portuaires. La majoritt des charpentiers de 

barriques Fasaierit oflice &arrimeun de aavin, commerçaient avec les capitaines ou embarquaient 

pour ua voyage B Tnrnieuve. Ces artisans formaient aussi une coonnunauté cohérente. Les alliances 

qui tranqmaissent daas les archives sont d'me densitC telle qu'il est possible de reconstituer le 

contexte social de phsieurs de leun projets professionnels. 

Les minutes du no& Faure, conservées A partu du premier a d  1565, contiennent les noms 

de 90 charpentiers de barriques pur les années 1565 et 1566, mais nombre de ces arti'sans ne 

participaient pas au réseau portuaire, s'htdgrant plut& I'économie du vignoble. La communaut~ de 

tonneliers maritimes se cmstruisait autour de trois individus. de M q e ,  Feydieu et Pepeyroa, qui 

apposèrent leun marques jusqu'h une trentaine de fois par année âans les seuîs registres de Faute,= 

trés souvent en association avec leurs confières du métier. Si d'autres tonneliers du quartier etaient 

aussi souvent chez le notaire (les Daudizoile, Giglhem de Larieu, GWlhem de Lartigue père et 

fils),m les aois premien se distinguaient par leur relation avec la vie du port et, particulièrement, avec 

les tonnelias baleiniers. Autour de ces trois hommes, identifids comm maîtres charpentiers de 



barriques et prrfois aussi comme bourgeois, gravitaient une fiaquaritaine d'artisans - un sur deux des 

tonnelins ûéquentant les no- de Saint-Rémy - et c'était ce groupe qui constituait le réseau de 

tomelias portuaires. Les liens qui les unissaient etaient nombreux, certains individus etant associes 

par les liens Eamiliaux, d'autres par des liens d'-?''' Le réseau int-t aussi une dizaine 

d'immigrés h v é s  du haut-pays et des ports basques et breto~s.)~' A la fois internationai et cobésif, 

ce réseau anaait des capitaines de baleinier basques qui uiplétaieut leurs Bquipages pami les 

journaliers, les arrimeun et les immigrk. De façon inverse, le réseau servait aussi de conduit de 

réinsertion dans la region, aprés une longue absence. 

Le second réseau de tomelias portuaires plorigeait ses racines en amont des quartiers 

centraux de la Ale, &as m secteur de Saint-Midiel délimité par l'activitd des notaires René Soteau 

et Nicolas Duprat. La majoritb des tonnebers du qumtk utiisait lem services, se rendant 

exceptioiinellernerit aussi cbQ François de Manne et Raoul Brigot. L'exercice du notaire Soteau 

irradiait de I'eglise paroissiale. dont la fkhe surplombante était emblématique de ce quartier 

d'artisans et servait de point de repère aux marins fluviaux Si la clientkle de Soteau était ancrée dans 

le quartier pomiaire, celle de Duprat se divisait en deux aires distinctes, distantes l'une de l'autre de 

plus d'un d e m i - k i î o ~ .  D'une part, Duprat exerçait place SaintColombe, quartier des grands 

marchands, mais il avait aussi un bassin de clients dans le quartjer desservi par Soteau, sur le port 

entre les @lises Saint-Michel et SainteCroix. Ce vaste quartier d'entreposage de matériel et de 

denrh maritimes, de charpenterie de navire et de tomellerie co~espondait au port fluvial de 

Bordeaux. 

mAnuddtBcraiiqkbiakn&~,TOUS3UntE~~ûuilhan~~a3cbrn&~~dca,Bondit 
l'Espagnol sont d a  aux ports bugucs; Lionird Authie, Picm Molini- Loys Mouck aux ports bretons. 
D ' a û m p o r t m t i i n m m ~  =buqur(&-&Arrigern, h e s y ,  R0~5ty)ouhispMque(dtIr 
Plrce, & Ia Borde, de la Clrmie, de h Porte). Le clan Duidiu,Iit se dit de  Holanda,. 



Les to~eiiers de ce secteur du port, qui auvraient dans les chais de marchands et dans les 

apla- louées sur le poK demeuraient surtout daos les longues rues Carpenteyre et Sainte-Croix 

mais aussi daos les petites mes perpendiculaires ih la grkve. Au cours de l'année 1565, Soteau et de 

Duprat reçurent 72 tonneliers, dont sept apparaissent aussi dans le réseau de saht-~érny?~* Les plus 

notables du rdseau de Saint-Michel étaient Jeban du Toys, Aymmt de Foutanyer, les trois fibes du 

Vagia et ies deux oàes Co- mPis seulement Augier du Vergier, qui occupait l'office de visiteur 

de navires, &ait associe B la vie du port En revanche. ces to~eliers agissaient comme de petits 

gdustrieis, au marche des créances a aaifs dans la charpenterie de abaute fiste,." Si l'on 

sait que cette élite était en relation avec des grands marchands urbains et des grossistes en menain 

du baut-pays, les rapports entre codhhs du metier ~ s s e n t  plus rarement dans les minutes 

aotariées. Malgr6 la difficuhe de reconstituer le réseau de Saint-Michel. certains alüances 

professio~eiîes hergent des minutes notariales."' Ce réseau accueillait peu d'aimmigni~*~~~ a les 

appratis venant du Bordelais m constituaient la rekve principale? 

Ce wat Parin de Brin+ Idw Q ia Borde dit I'Esp.gno4 Georges de la Place, lehan Daudizolk le jeune, 
Guilhan et Jctian Dauplanty, tous dc Saint-Rémy, et le terre-neuvier Héliot Guychart de Saint-Michel, sans compter 
l'omniprkaent .bourgois Jehrn dc Lcspau de Saint-Paul. 

* J c h n  du Toys effcche da réparations a la charpcntc de l'@se de Sainte-Croix; ADG, 3E 1 1183. s.f (R. 
Soteau, 10 décembre 1565). 

" Oui*m Booaihril a Ilfirim Flimcau s ' e  amm Pnimain & vim; HaD1 Guichard et &mard Roua y 
s'associnn pour .convath âu mcrraui m barriques, comme le font Raymond Mouricc et Georges Maurin, ainsi que 
J e h n  de ia Poysdc a J c h  Mercier. 

m Parmi kn t h  dc Saint-Mdd, mu n'en rccawns auan d'un iuue pon atlantique. TouicCois, p1wiet.m 
ont cies liens fsmiliaux dans les paroisses proches dans l'Entre-Deux-Mers et, surtout, de la Garonne. 

" Apprrnis chprpeatiers de barri- dont nous trouvons d o n  vers 1565: 
Oritiiw 
? 
c- ('1 
Criepm EDM 
Boulier EDM 
Partcar 
? 
LiqgWm 
St-Ebi & 
? 
M a a d d  
Badeiia 
Badetia 



Les to~e l i er s  de Saint-Michel. comparés & leurs cOIlfikes de Saint-Réusy, se tenaient les 

pieds plutdt au sec. Le chargement des gabams, da amam et des ~wuraus. accostés sur le port était 

l'apanage des mariniers du fleuve, un réseau distinct dont ks liens familiaux ne recoupaient 

aucunement ceux des charpentiers de barriques. Seulement huit toaneliers - un membre du réseau sur 

neuf - peuvent être @fit% de maritimes* grâce & des actes comme des engagements pour la 

Termeuve, une attestation conceraaot l'arrimage du vin, UQ achat de 4i ladih~ (I'all&ge utiliSee par 

les arrimeun) et la double identification d'un artisan corne charpe~tier de barriques et .charpentier 

de gabarre et de navire,, sans compter le passage de deux tometiers batenguiers de ~ieppe?" Le 

réseau de Saint-Michel se distinguait par une hiérarchie socioprofessionneUe rigide et par des 

COrdifilw~s de travail quasi industrieles qui régwent daiis les chais des marcIiands. L'on entrevoit une 

commuaautt! stratifiée selou la capacitt! de quelques individus d'embaucher de la rnam-d'œuvre, 

d'acheta des maMiaux et de stocker les tiitaiîies a h  de les vendre aux prix élevk d'eté. D'un atelier 

11 l'autre, la strati6cation se manifestait variabkmeat. Quelques emplcyeurs etaient de grands 

marchands tels que les Bouhard, Cambo, Jehan et Mynvieile qui ne s'identifiaient jamais comme 

tonneliers;" certains employeurs comme Pey Vidau et Pierre Fichon étaient des hommes du métier 

qui se réclamaient parfois aussi des titres de marcbanâ ou de bourgeois?f> d'autres encore comme du 

Toys et Footatiyer se coutentaient généralement du titre de maître charpentier de barriques. Quant aux 

teme-neuviers, üs étaient teCNtés panni les jeunes sans forme mais qui pouvaient espérer se 

réintkgrer au retour, avec un peu de chance et un héritage, comme aiti*san autonome et propriétaire 

d'une tnaisoa. Toutefois, la propotion de maritimesl, parmi Ies artisans de Saint-Michel étant cinq 

fois moins dlevée qu'B Saint-Rémy, ce réseau présente plut& l'image d'un .gros artisanat. au service 

des marchands de vin et de demCes maritimes, daris l e ~ u e I  les pomiairrs ne semblent pas avoir 

coostitu6 un réseau propre i i  eun 

Gwllrunw Lailla n Vaky  Pulai*r sont tu t o ~ d i m  dkppois. MG. 3E 5405. â 81 3r-v (N. Duprat, 7 
fCvM L 565); Bawd Durnan a George de la Place s'engagent à voyager a Tetnneuve, 3E 54û6, fo.% t 0v (ibid., 
28 mrn 1565); Guülan Bondint et Mutm Fliuitui sont ks Ymmain de v b ,  ibid,  tO. 643v-644~ (29 octobre 
1565); Banud Roust y est dit Q Tencnaivt, ibid, fo. 727r-728r (10 novembre 1565); l e h  de la Borde achdc la 
fiidi&ed'm@mk&Roinc,3E 11183,sE(18jriin 1565)ct&rnud&~Cirrdtestwsi&chrpaitierna~ 
ibid, s X  (20 et 27flct 1565). 

ADG. 3E 11 183. s.f (R Sot- 17 juillci a 8 jeptcmbcc 1565); 3E 5406. h. 362~-363v (N. Duprat, 3 mût 
1565) et 5405, fos. 876v-877v et 934v-93% (ibid., 24 fivrier et 6 man 1563). 



On ne saurait distinguer le réseau de Saint-Michel de celui de la paroisse voisine de saint-Éloi. 

Ce quartier ceriail, en retrait du Bave, logeait 16 to~eliers qui se rendaient de préféreace chez le 

notaire Soteau. saint-Éloi etait le bercail de la jauge de e or de aux? L'église paroissiale s'eafastrait 

dans l'enceinte du XIr siècle, la première extension de la d e ,  et son citmpaaiie servait la fois de 

portail amenant au marché centrai et de dépôt des mesures officielles de la ville. 

Le q p s  artisanab se distinguait ainsi des tonneliers pomiaues, mais  galem ment des confières 

associés davantage au vignoble local qui se divisaient en deux r6seaux principaux. Le premier, 

constitué d'me vingtaine d'individus, habitait surtout la petite paroisse Saint-Paul, près du centre 

administratif et orient& vers les vignobles derrike la d e .  Vraisemblablement assez fortua&. ces 

tonneliers se disaient répuiiérement ausi bourgeois et marchands. Ils Wqueotaient chacun de cinq 

B neuf notaires, quinze au total, sans pour autant en privilegia aucun. Ils étaient caractérisés par 

I'ampkur de lem intérêts non relit3 au métier de tonnelier a jw une mobilité inter-notariale sans 

egard à la paroisse de rksidence. La même obsewatioa s'applique aux tomeiiers demeurant daas 

NomDamede-Puypaulia et daaP la partie de Saint-Rémy en retrait du port. 

Un second réseau de tomelias vinaires était forme par les 29 artisans de Sainte-Eulalie qui 

fréquentaient le notaire Jean Castaigne. Travaillant de hçon autonome dans les chais, les corn et les 

rues plus larges de cette poisse étalée, üs s'integraient à lT&onomie du vipobie des Graves et de 

Talence. 

À I'CEheUe du port, on voit que h distinction entre marchand a charpentier de barriques était 

souvent brouillée, surtout chez l'biite du métier. La profession de tomelier était d'ailleurs r e p r h t é e  

dans toutes les paroisses de la ville sarrr égard au caractère écmomique des diff&ents quartiers. La 

Mue pomiaire fmctiomait inttprsiemeat c o m w  lieu de m8rmfacnire et plque-tournante des 

aansporis entre P a r r i ~ p a y s  et P&m. Malgté l'uûiquitd bu métier, seulement les commwutés de 

Saiut-Michel et de Saim-Rémy comportaient des réseaux d'artisans qui allaient h la ma. Ces artisans, 

'CJ ADO. 3E 8354, Co. 35r-v(trvau, saht-Émilion, 26 Mer I581), 4wriipua ... deiagaugede Srid-Yloi 
de Bou&..* 3E 8355. fo. 2Sro26r (ibid, 28 janvier 1582). %..de Ia gmp de !Saint Eloge de Bourck..~; 3E 5 1965, 
lor. 22v-23r. 7lv-72ra î43r-v(l. Lcbnad. ~unr-Émilio14 21 HVM. 1Ojiiiaet 21 âéccdre 1601). 



même quand ils etaient confinés au port, avaient toujours le pied h l'eau et cornaissaient une vie 

sociale et professionsteiîe distincte de d e  de leurs confrh'es urbsiris et vinicoles daDs tes quartiers 

plus en retrait du fleuve. L m  Spen'aiisations d'amimeurs et de visiteurs de navires les mettaient en 

contact avec les marchands et capitaines étrangers, a lem séjours en mer occasioonaient pour eux 

me promiscuité ethnique et des absences @ois longues de ta communauté-m&e. Ce réseau à cheval 

entre la mer et la ville de Bordeaux foumissait donc des aw baleiniers terre-neuviers et 

intdgrait les inmiences disparates de I' atelier et de I'ocb. 

6.2. Le cadre d'un métier libm Limites soeiopmf~ioaneUes et penpectives d'avenir 

L'histoire de la tomelierie bordelaise se pronle sur le fond d'un vignoble omni*présent et riche, mais 

l'intérêt de cette histoire découle moios du vignoble proprement dit que de l'exportation des vins par 

voie rnaritime à destination, surtout, des régions textiles des pays de la Manche et, en deuxième rang, 

des ports d'armement au long cours de la Br*agae et de la Biscaye. Dés sa p d & e  heure, la 

banigue bordelaise affichait un caractère maritime et me envergure poaantaise dont la pérennité était 

=SUI& par les to~eliers de la ville. 

En 1565, alors que I'artisaiut mimin battait toujours son plein, nous décelons dans le métier 

de tonnelier aussi des signes de dynamisme social et professionwl. D'une part, le systhe artisarial, 

qui n'avait d'ailleurs jamais empêche les Cairts de richesse de se aaisa entre c ~ n f M e s ~ ~ '  n' ofktit 

plus uniquement une canière c i m t o ~ é e  par l'emprise niiancihe et matérielle des marchands, mais 

proposait aussi des mxkles de réussite socioprof&omeUe qui brouillaient la limite enm artisans 

et marchands. D'autre part, & Bordeaux, le métier s'&ait dot6 des voies de promotion individueUe A 

l'kart des sîmtms typiques d'un mebier jiirt (c'est-&dire avec coprafion). Nous verrons le cadre 

socioprofessionnel du métier qui balisait la carrière des artisans et qui prepsrait le métier pour une 

participation active a la cmsmctiob du nouvel espace océan 



Bien que la tonnellerie B Bordeaux c o r r ~ d e  largement au type artisanal ieawvd dans d'autres 

villes de l'époque, elle se distingue par le fait que les artisans ne se sont jamais dot& d'une structure 

corporative, restant toujours du nombre des métiers l i i  de la ville. J. Bernard soutient que cet état 

de choses msîait came le gr6 des artisans, leurs tentatives d'organisation se heurtant A l'opposition 

intraitable des édiles il est vrai que Pabsence de stahd corporatif et la surabondance 

périodique d'artisans domkent lieu, par moments, à des tensions; par exemple, en 1699. les 

t o r d k m  et les afrimem s'érigèrent en cornite, qui fut aussitôt la cible d'une ordomance municipde 

defendant .de faire à l'avenir de pareilles assembks, noomminatioas de sindics et ddlikati~ns.'~ 

En revanche, B. Gaüinato a note que les métiers libres, au XVIIP siècle, ofhient p de 

résistance B la ~ ~ s a t i o n  du commerce et a émis l'hypothh que la tomellerie. rndtier dcessitant 

esprit d'entreprise et mobüisation de capitaux. et proche des marchands et des avitailleurs, était 

mc0mpatli1e avec le modele corporatiste? Cette vision du tonnelier bordelais, moititi artisan. moitie 

m a r c h e  rappeile la perception paradoxaie qui a cessorti de wtre examen des barriques de R d  

E3ay. '" LL'&ude du métier bordelais en 1 565 suggère que ce caractère mixte etait dejd en train de 

prendre fonne. 

L'absence de corporatim s'est traduite entre autres par le contrdle du métier par ordomance 

municipaie plutdt que par r&glement corporatif. Les contrdles sur la jauge et sur la qualité du materiel 

% &mirb cp at, p. pi,-- rsbseiPc baguiiPtioa M a i t  iioii pu de l'atonie & métier, m i s  d'une politique 
c011ccrtœ qui s'efforçait d'npèchcr Féclosicm de groupements professio~ds, quels qu'ils iùssent*. 

L. Auger, a & c k c b m  sur kr ~ o n s  et antiiries d'arts et métiers de la vüie & Bordaux au XMF & 
XMIT Piides, 1884, AMBx, Ms 505, p. 482, citant i'ordomunce de Ir I d e  du 27 septembre 1701. 

B. GlOiDtO. q. ut. pp. 287-288: a... tout k ~ e u r  & commerce de gros: draperie, boiq cuir, f i .  .. rate iibrc 
parce qu'a y r *ulconiprti'bilit6 entn Ir corporation et ces activités nicessitant esprit d'entreprise a mobilisation de 
@taux..- [Les] Mains csscmids i I'exprp9oa & Bo-: c o m e u r s  de mvins et tonnelias, ment Libres- 
Or; tous ces mCrias priscntem un dinom;nrteur commun: iîs sont en rapport avec les négociants a annate m...* 

=D'@uir-o#h. k~tamd*rsbaigneutdansunli'baalismt~: afla'a jrnaisaostidecapsde 
mérwr de tonnclicfs ... et le ms qui croit gVOO tnvUl1er ... pour son compte ... lève son atelier onr être teru à 
aucune RmditC.. L. Atqm, ibid., p. 481. 



etaient effectués par les officiers asserment& de la ville? De façon semblable, le prix d'une 

douzaine de barriques neuves, généralemeat non repiementd. fut plafonné par ordonnawe entre la 

Saint-Jean et la Saint-Michel (du 24 juin au 29 septembre), quand i'approche des vendanges avait 

tendance A goder les prin5" Au cours de I'aançt 1565, k prix oscillait autour de 15 ûancs bordelais 

d'octobre h juin et montait B 20 hua en juillet-août?" Cate flambee estivale des prix était l'effet, 

en partie. d'une dimiution accélérée de \wmques au moment où certains vignmm se découvraient 

B court de fiitoile alors que d'autres en avaient eu surplus; on observe ainsi. diirant les vendanges en 

aoiît et en septembre, un nombre deve de petites ventes de barriques? 

La montde estivale des prix ne constitue donc pas un indice fiable du rythme saisonnier de 

production. L'on a une meilleure perception du nombre de barriques en chantier. pour cbaque mots. 

ai dpamssant le ambre de barriques par vente entre la date du contrat et la date de livraison (tableau 

6.2).5w L a  mois de mai & jdet s'avbent la phiode de rnanufàctwe la plus inteose, qui se t&t 

Archiva Municipales de B o r d e  Registres c* ia Jura& DSli&rmiau c* 1414 a 14 16 et dr 1420 à 1422 
( Bordeam G. Gounouilhou, 1883). pp. 65,228. 

'" En 14 14, a encore en 1420. le salaire d'un i o d a  journalier est fixé de la Saint-Jean a la Toussaints a 15 
estatins plus dépenses. L a  mêmes d é l i i o n s  fixent le prix de w û s s e a u x ~  Mufs a 4 fraM la douzaine. Ibid. pp. 
35-34 426: .E p h y  fo ordetu que los carpenten de baysscra prcnguan solamente, e m  a îa fcsta & Tom-Sam: 
quinze estalins per jomru. et los despais; SOU pena de L W .  souk paguadors per tantas de betz cum sera IO sera 
f i  Io contrali*... 

E plus, que arpniis solamaite p r a ~ g u  pa d o t z e ~  de baysscra aau: quatre h n x  
E plus, pr cent de fonsaiha de pipa et tonet: quime esterlins; e pcr cent de doela XX esterlins.* 

Y~.xminimilctmmrml& ~2brr iqmaivs(bna~la is) ,mcrnr l l56Sula i1 idatc~muEbc:  - 

r & b ~ I  

rmscimJ 

h w a k s  de barriques par m o c k  de buriqws CNUVCS. Moycaaa rneasuelles. 1565: 
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72 
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abruptement la Madeleme, le 22 juiiiet, quand le tim des contrats de S m &  étaient &bus?' 

Pendani la période creuse, à l'hiver, la production ralentissait à 10% du rytbme printanier. 

Les archives de Bordaux contiennent une symétrie remarquable entre la quantite de merrain 

üvrd en 1565, assez pour fabriquer 970 dowihes de hmiques~" et le nombre de baniques neuves 

L 

douzaines 

vendw, soit 993 douzaines. Cette image oràoaoée reprtseote toutefois cm higrnent infime du 

commerce taal de tomellerie car, d'aprh J. Bernard. les seules exportations du vin bordelais au XVIe 

jan 

24 

déc 

13 

juii 

185 

sitcle s'elevaient h 50 000 tonneaux par soit 16 700 douzaines de barriques. La capacitd 

thbrique de production des 3 10 am'*saas recensés à Bordeaux s'éiève a un chifoe similaire, 16 120 

f'év 

22 

douzaines par aod+ h raison d'une d o d e  par tomelier-xmaine? Maigre l'exhaustivité de nos 

août 

56 

1' juin, a o u ~  avoas calculé la fabrication de 1 douZaint de barriques pair chaque mois àe janvier a mai. 

oct 

49 

sep 

71 

591 Unc ordonnance de 1420 6xe le premier jour de la Madeleine pour l'inspection des (Iéchoppesll de tonnellerie 
~ a r  .visitem# de la vilk. A r c h  Municipak & Bordeaux, Registres & la Jurade. .. op. cir., p. 402. 

juin 

206 

nov 

23 

mars 

45 

La haute rsiron & tolMdlccie suivait d e  du transport de mcrrain ( f f i e r  a juin). Dans ce tableau des amvCa 
mensueiles du haut-pays à Bordtua en 1565, les 242% miIliers & mcrraia sont convertis en 970 douzaines & 

avril 

74 

~ ~ u X M ~ & Z û û û û i 3 0 0 0 0 t o a a ~ r r a i a ~ k r o n a é a  moyenneet 8 0 O i  100000 lugrandu 
m&s. J. Bernard, .Le mouvemenf économique. Horizons &anaux et intemationau*, in R Boutrouche, dir., 
Bw&- & 1453 cf f 715 (Bordtua: SEVPEN, 1%6), pp. 1 14-1 15. Au cours & XMIT sikle, les exportations 
progessent de 50 000 8 100 000 tonneaux par aimic; F. Crouzet, #Le commerce de Bordeaux* in Fr& Pariset, 
BadsPiPrm XYmc Sddr (BordePa: SEVPEN. 196%). pp. 246-248. En 1562,Z 666 mvim remontent la Gironde 
a I 5W en 1 563. T. Malvetin, Histoire & cammetce & Bor* (Bordeaux: 1 SM), il, pp. 223-226. 

mai 

225 

barriques: 

=Ce ahil saabb rlromiblc: k iythmr moyen da contrats Q type convemiom (lm) est & 14.3 barriques 
prrtoinclja-smake, avec un kart ahnt de 4 A 32 bunqucs. Les contrats du type . a r t i d *  (injia) ne pcrmmmt 
p o ~ ~ & c r l c u l , ~ i b ~ t l ~ ~ c s ~ p ~ y i i c s e n l  ou2Quzamcs&bomqwset,aL'autrc 
~ l e s ~ n t a r q u u i m m i é d i a t e s d a o n Y a a d c ~ l c s e n ~ t .  

IhnasdrraoaGrmrapuah-bcbdomidurrde I2~cstuaceSamrtio11niso~aûk. 
Dais canair & 17 k rythme Pneint 21 bamqws pâr clanainc- ADG, 3E 5405, fo. 8 7 6 ~ 8 7 7 ~  (N. Dupnt, 
Z4&iicrl%~Daua~dc12rmiipqk~~&11bmqurrprtonndi~t-stmninc~3E7827, f 4lv- 

o c t n o v d i c  jaa 

"douzsiaes O 
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m a n  

O 160 
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recherches et les quelque 135 marchés de barriques neuves relevés pour 1565, nous n'avons eu accès 

qu'A 5 ou 6% de la produaion bordelaise. Cet écart entre I'a*ivit& apparente et l'activité réelle 

souikve de nombreuses questions sur les conditions amenant il la notarisatioa d'une vente, conditions 

gui sont liées à notre peroepticm de la tomIIerie B BordeauxUX 

La limites du mdtier. L'emprise des grossistes en memin 

En regard de la symdtrie problématique constatée entre les ventes notariées de merrain et celles de 

bamques neuvesl nos htenogations concernent surtout les structures du marche de merrain en rapport 

avec i'exercice du métier de tonnelier. II Faut voir d'emblée que les contractants dans une vente de 

memin Bordeaux mut typiquement un marchand de merrain du haut-pays et un grossiste en memain 

bordelais. Sur une vingtaine de ventes notariées en 1565, seulement trois mettent en cause un 

t o ~ e l i e r . ~ ~ ~  Le maraio est généraiment paye en argent au moment de la signature du contrat, un ;l 

deux mois avant la date de üvraison. Dans un acte, il est précisé que l'argent sera utilise pour acheter 

des arbres? Les acheteurs bordelais de merrain finançaient donc l'activité des vendeurs du haut- 

pays, qui servaient d'intermédiaire entre k propriétaire forestier et le marchand urbain. II en est de 

même de la vente de barriques neuves. En effet, la moitid des ventes de barriques neuves ne 

mentionnent pas de tonnelier et identifient pluîôt des marchands et bougeais de Bordeaux comme 

contractants? L'on recoiinalt toutefois les acheteurs de merrain parmi les vendeun de barriques 

neuves et, âans deux cas, parmi les acquéreurs de barriques. En grande majoritd, tes barriques sont 

payées au moment de la signature du contrat, soit en argent soit en matériaux de tonneiierie. 

42v (F. de Lahnc, t l avril 1565). 

[kar~cu.ksobligati~nsraiihicsparks~ti~~~Cun tomdisdCluaisomCmployicJpyunmarcbud 
bordc)ois, W e u  de W y ,  pour acheter & d. -ADG, 3E 11 183, s.f, (R Sot- 12 juin 1565). 

Sur 135 ventes de baniques neuves en 1565,65 sont par d a  ctierpentiers de barriques. 



II est donc manifHe que les grossistes en menain à Bordeaux avançaient des crédits A la fois 

aux producteurs de m& et aux charpentiers de barriques et c'est leur activitti créanciére qui 

explique l'exjstence des ventes notariées de menain et de barriques neuves dans les archives. Leur 

activit6 twbait donc & 5% tout au moins de la production bordelaise de futaile, la proportion du 

marche visible dans les archives notariales. Signalons que les seules veates de rnenaia notariées 

concernent le bois provenant de l'arriére-pays bordelais, soient les mêmes régions documentées par 

J. Bernard pour le X V  ~ikcle.'~ Clairement, les douves de Red Bay, en raison de leur origine 

bretoane, taisaient partie du 95% des transactions de merrain ma notariées. Le commerce de merraia 

arrivant il Bordeaw par voie maritime demeure très peu documenté au XVT si&ley mais on peut 

penser que ses stnictures fiirent calquées sur le modele qui se dégage des archives bordelaises vers 

1565, qui met en lumihe l'emprise des marchands bordelais sur ce commerce. 

Le trafic que mus constatons était strictement fluvial, par la Gamme, par la Dordogne et ses 

tributaires et par l'estuaire de la Gironde. Le bois de to~ellerie provenait des chênaies situées daus 

des lieux nwux identifiés comme bourg, village, juridiction ou paroisse du Sauitongeais, du Périgord, 

du Bazadais et de I ' ~gena is9  Les propriétaires forestiers étaient souvent des nobles ruraux dont 

cenains sidgeaient cependant, en 1565, au sein de la J d e  de ~otdeaux.~' Le merrain du Pegord 

etait souvent transbordb A Coutras, Bergerac ou à aPaleyracm, d'ou l'acheteur se chargeait du 

Paospajusqu'A Bord-a Parfois, le merrain voyageait saos d e ,  le vendeur périgourdin s'étant 

ni Sdni J. &mud (1968). op. Ut.. p. 226, k maroin arrivait d a  méws r6gions a aussi de la Double. 

C/: E. Goyhawcb+ cp fit., p. 259: .Au X M h  siècle, par un renversement des coumts dconomiques, c'est 
îa w o n  & LÎ Rocbcllt qui tWmin du mermin i Bor dcawtc... 

Du Pbigord (dans l'orthographe d'origine): (i) La Hugw (?) puoisse Meneneno1 juridiction Maupon; (u) 
p m h e  W - w  d ' ~ ~ c m  Moapon; (üi) dhgc Fromentoc (?) paroisse Boliac juridiction C o u p  
(7) (2 bis); ( i i )  paroisse Maladier (?) (3 fois); (v) Sarlat; (viiii Volvic (?)juridiction BeIvb; (vii) village Fomerye (?) 
prroise Ii (viiiï Sond-&bycjdktim Montrnid; (a) pmbsc OdaM juridiction L i ;  (x) COU- (xi) 
dage Saint-Sulpice juridiction Saint-Minion; (Mi') Sainte-Foy. 

Du ChonnW: (i) RuiPa en Badoys (5 hW); (Ü) Saia-Cro0r-Q-Mm (üi Moatbaik (?) en Agcn 
Du Suntongeais: (i) paroisse Cons (Pom?); (6) bourg Montandre (3 fois); Plasset (tous 1566). 

3E 1 1 183, S.€ (R SXMI, 18juJki 156S), k rilguiir de Biron à VoIvic, juridiction Bdvéze Q Paigord; 
3E 7 2 7 4 ' 2 9 ~ ~  et 13 1 r-v (F. La~osie, 25 a d  a 13 juin 1 565). Jehan l'Eau, seigneur de Dcuiynot (?) en Bazadais et 
citoyen et bowgcois & Bordeam 

U 1 t e d & M o q o n w t ' W e h i t a a k I C o u i n *  m . 3 ~  10382,s.f(P.Rynd 31 j i w r  l565)d 
3E 1 1 18 1, s.E (R Sotau, 6 j h e r  1569; celui de Lineui et & .la lhdbe est transbordé à Bergerac, ADG, 3E 
5406, h- 539r-v(N. Rrpg I oaobrt 1565) a 3E 1 1 183, s.f (R Soteau,, 21 septembre 1565). aPdeync ou Civmc 



engagé ih le Livrer .sur le pon et havre de ~ourdeaulxm~~~ ou bien, au chai ou i la ~tnaison et domicile. 

de I ' a ~ h a n n . ~  La cornplexit6 du traasport sur la route du Paigord etait Li&, sans doute, aux étiages 

de la Dordogne a de ses tributaired"' La majoritk du marain arrivait sur le port fluvial de Saint- 

Michel et le reste au port de Saint-Rémy, devant le q~rtail d' Espaub et aux Chartreux*.m Qwint 

aux cercles, dits ~coudresm, ils provenaient surtout des basses-tems de la Seuâre en SaintoageaisP7 

dors que les vtws d'osier étaient récoltés dans les aaubarèdes, du Bordelais et la ~vismières. 

d' Arbanatz sur la G a r o ~ e . ~  

en Dordogna, ou m P o k  autrancnt Misprt. voit Enuisiter k mcrrain de Fromentac en Vignac (?) et de Volvic en 
Belvis, ADG, 3E 1 1 18 1, s.C (R. Soteau, 16 finia 1565) et 3E 1 1 183, s.E (ibid., 3 avril et 18 juillet 1565). Les 
dams & Saint-Émilion amvad Y port de &src Fite ou à h Curgoùio, ADG, 3E 5406, €o. 19 1 r-v (N. hiprsf 26 
mai 1565). 

a DU Périgord, ie mcmiD arrive auui uns esde a Bordeaux de Monpoa, de la paroisse aMoladim, de Sarlat, 
de SauitoFoy, de Saint-Aulaye et de Coutras. ADG, 3E 10382, s.E (P. Rcynaut, 28 fivner 1565); 3E I 1 183, s.f. (R 
Sotau, 2 1 a 23 avril 1565); 3E 2417, fb. 988r-v (R Brigot, 15 janvier 1565); 3E 5406, fo. 442v-443r (N. Duprat, 
25 août 1565); 3E 7274, fo. l52r-lS3r (R Lacoste, 1 ddcetnbre 1565). 

Du Sairnonseeis, k maain de Poas et Montmire est Iiwi a .Brou en Viezap. ADG, 3 E 60 19, fo. 186v- 
187v (F. Faure, 25 octobre 1566); 3E 5406, fos. 68 Ir, 693v-693r, 903r-905r (N. Duprat, 4 et 7 mai, 20 juiI1a 1566). 
CchU de P U  est Li& cbez I'achetau, ibid., b. 803v=ûû4r ( 1 6 juin 1 566). 

" ADG, 3E 7827, fo. 13v-14r (F. de Wanm, 27 mars 1 565). 

aLC~duGmni i i rsnMaàBord~sansaca le .  ADG, 3E 10382, s.C(P. Rynuit, 28 fCMm l56S)et3E 
11 183, s.E (R. Soteuu, 12 juin 15651 Rauzon; 3E 7827, fo. 26v-27v (F. de Lalame, 4 aMil 1565), Sainte-Croix-des- 
Monts; 3E 304 1, h. 704v-705r (P. Ca-, 28 Eivria 1 S65), Moatbaillac; 3E 7274, fos 2%-v, 13 1 r-v (R 
Lacoste, 25 a d ,  13 juin 1 565). Brvariais. 

" AûG, 3E 3041, B. 7Wv-7OSr (P. Csnnijour, 28 fCn*r 1565). 3E 1373,s.f (A &nhq 30 awü 1565). 

"Ginonsacd~mdDmnmksüaad'origine. ADG,~E 11181, s.C(R. Soteau. 15 min 1565); 3E 11183, s.f. 
(ibid., 18 mi, 19 juin 1566); 3E 24 18, fb. 270r-v (R Brigot, 6 juin 1565); 3E 7827, fos. 80v-8 1 v, 89v-9ûv (F. de 
LalomK, 21 a 24 avril 1565); 3E 5406, fo. 25v-26r OJ. Duprat, 3 1 mars 1565); 3E 3041, fo. 722v (P. Curnajour, 
8 mpn 1565); 3E 6360, s.f (M GJlias, 29 ami, 2% aoÛî 1565); 3E 6019, fb. 4 3 r 4 r  (F, Faure, 25 mai 1565). 

"P ADG, 3E 1 1 187, s.f (11 S o t q  5 wpcmh, 1 1 o a o h  1566). venta, de vÛncs d' Atbanatz Aussi vendus rom 
4 u u m  et ~~, produits obscurs d'osiiriailtum. Le 5 qtcmbre: 15 milliers & vUDes blancs ù&dk et 15 
douzah  .dmurr moitié pu(?) et moitié vinelot* le tout de la jau~e de Bordeaux pour 4 1 fiancs bordelais, livrable 
~ ~ I ' . a r i r s d ' i c i I r T ~ a I e s W n e J d i c i N d .  Le 11 o c t o b n : 2 ~ & ~ v i m d o t P m p l s à 3 2  
sols 6 deniers h dowaim a 2 millias de vûnes blancs 22 sols 6 deniers te minier. 

Outre les vîmes en milliers, on ai retrouve en .torches. ADG, 3E 5403, s.f. (N. Duprat, 22 fMa 
1564), imrarWreaprèsAirk&mucbradBatnnd~oc; 3E 11187, s.f@ Sot- 31 mût 1566}, ventede2 
t o h  inter d.0; 3E 6020, s.E (F- Faure, 20 juin 1569). invumire apm d&& de GuiUiem Hostcn: quatre nrilicrs 
devisncmysentorcbrslKcrtdz*. 

Certains muchCs de buriqua pricisent qu'des roicat diees & viancs b b -  ADG, 3E 1 1183, s.f (R 
Sotau, 8 sepnmbn 1565), 3E 11 185, af (13 juMa, 7 f i e r  1566). 3E 11 187, s.f (9 juikt, 1 1 octobre 1566). 



En 1565, le transpon du merrain était assuré par les negociants qui orchestraient aussi Ia 

production du memin Les noms de deux marchands en anarain reviennent souvent sous nos yeux 

Jeban Condoo du Périgord et Arnauld de la ViUe du Bandais. Parfois, les deux figurent ensemble 

dans les minutes notarides 1 Bordeaux, malgré leurs domiciles fort doignés I'm de l'autre? Lem 

clients bordelais &&nt mement des t0ntlelias,6'~ mais plutdt des marchands actifs dans I'exportatioa 

du vin ou daas I'armeme~lt pour la Teneaeuveb" qui ndgociaient, r\ leur tour, les contrats de 

fabrication de barriques avec des tonneliers borde1ak6'* Les marchands du haut-pays vendaient aussi 

aux grossktes en m e r d  et aux marchands de baniques: Brandelin de la Rosikre. Raymond de la Rat, 

Jehan du Toys aussi dit dapmtier de barriques., les notaues Jehan Geaioffier et Gerald ~acost&" 

et Vincent Bonin, qui commercialisait l'huile de baleine et, en 1578, achetait du menain en 

Bretagne!'" Leur fonction etait surtout créancière. Disposant de certains capitaux. ils foumissaient 

le merrain aux tonneliers en prenant, en khange, un certain nombre de barriques neuvesb" Ces 

* ADG, 3E 1 1 183. S. t (R. Soteau, 2 1 avril 1 565). Condoo; ibid. (16 juin 156 5). de la Vîe; ibid., 25 juin 1 565). 
3E 1373, s.f. (A. Benhet, 30 avril 1565), 3E 7827, fo. 78v-79r (F. de Lalanne, 20 ah1 1565). les deux. 

En 1565, sur 23 marcbés de mmain, aaw retrouvons 3 tonneliers-acheteurs, I e h  de la Fourcade de Saint- 
Michd ldian hriin de Saint-Rimy a letian & Camsailhe de Saint-Michel. ADG, 3E 11  183, s.f (R. Soteau, 23 am1 
1565). 3E 1373, s.E (A Bathet, 30 a 4  1565) et 3E 7274, k. 13 Ir-v (R Lacoste, 13 juin 1565). 

a' Les achetews de m d  qui figumit aussi parmi les amateurs de long cours sont Jehan de Minviele. Robert 
Causse, Aniauld fichon, Pierre de la Fargue, Mathieu & Belley et A m d  Ducabt. 

Le 4. de Eaimae de Burg acMe mernin a cercles en avril et les fat convertir en Nts pour la Madeleine, 
ADG, SE 7827, fos. 26v-27v, 4 1 vaSv, 89v-9h (F. de LaJanne, 4, 20 et 24 aMii 1 565). De &ne le .Cabal* & 
l'ahonncste fanme* Ciwistint de Labat, ibid., fos. 13 v- f 4r. 78v-7%. 94r-95r (27 mars, 20 et 26 avn? 1 565). 

6U G a b f h   SC ses contrats surtout devant François de Lahne, ADG, 3E 7826, sX, (10 et 29 janvkt 1565). 
3E ?û27, fo. 22r-vds.f (31 niars. 2 août 1565); c$ 3E 2417, fo. 126h-v (R. Brigot, IO mars 1565); 3E 1371 et 3E 
1374, s.f (A &rthet, 3 1 janvier 1564 et 7 juin 1566). 

tacostc passe chez phtSiCUCS aRfmCS: 3E 7019, s.E (M. Hamq 21 mvcmbre 1564). 3E 5406, fa. 403r404r 
(N. Dupnt, 16 août 1565) et 3E 3042, k. 353~-v (P. de C-, 13 scgtmbie 1565). 

''' ADG, 3E 54 18, los. 4 1 Or4 1 1 r, 44th-441 r. 699r-v (N. Duprat, I8,24 min 17 juin 1578). 

"' Le ~ c c b a n d  BRiddia dc Ir Rosière troqw notamment k mania contre ûes M q u a .  ADG. 3E 6019, fo. 
3 1 IV-3 12r (F. F q  20 janvier 1566), il f d  6 miniers de marain à Naulin de M y n  en échange de 18% douzaines 
de barriques; ibnrl., b. 10 1 v- 102r (18 min 1 5% il venâ 2 M l i e m  de mernia i Laurens Guilhemct contre #six 
douzlines et qurtror barriques', ibid., fo. 3v-4r (20 juin 1 %6), il baüle 2 miniers de marain a Guiilhm de Bessaryc 
contre 6% douPiacr & buriqucr; ibid., te. 19r (27 juin 1 S66), il avmcc 1 m i k r  dc mnrPin a Jehn Dauâizole le 
 via^ en échange de 3 douzaines de bamiqw; ibid, fo. 2 1 r-v (29 juin 1 566). il engage Guiihcm Bninez à convertir 
en butiques 3 m i i k  2 annr de mamiq témoi@ pu tes t o d c n  Nuilia & Myrr et Jehin de ta Bo& (dit 
l'Espagnol). Le minier de mcmin vaut & 40 à 42 livras, et 12 bmiques de 10 à 12 livm, hors Saison. 

D m  d'autru amtmts, & h Rosiéro rchiie 4 milliers de coudrrs (cerctu) ca présence de M y r e  et de 
Guilban de Lutim et awrm 6 m i h  du mâne foriniissair de ~ - V ~ d c - P r i s  en Saintonge, ibid., fos. 94- 
9Sr et 47r (lL mur, 19 aÉrmbrr 1566). ct vend 2 milliers de maraïn pu de buriqucw S i  Gyrwlt 



bdques etaient ensuite revendues ii prix fort en juillet et août aux propriktaires de vignoble, aux 

Iabounÿs de ~bourdieu~ et, parfois. aux tometiers incapables de remplir leurs obligations. MZme les 

tcmmtiers €&IUT& comme Estienne Pepepn du réseau pomiaue de Saint-Rémy detaient pas il l'abri 

de ces intenaédiaire~?~ La moitib d a  vendeurs de barriques neuves recensés ai 1565 pouvaient être 

quaü6és de revendam, l'autre moitie étant des fabricants de filts. Rimes étaient les tomeüas achetant 

du menain ditectement d'un marchaod du hautisys. Le .cabab, ou sociétk, fonne pour cela par 

quam artisans en 1565, témoigne de l'emprise haucikre exercée par les grossistes locaux du merrain 

sur la plupart des tonneliers?' 

Au tonnelier seul incombait la responsabilitk juridique de la quaiite des nitailles. Souvent, le 

fabricant de barriques etait témoin lors de l'acte de vente, mêrne s'il n'était pas le vendeur nomme 

dans l'me. Sans dgard il la pro f i i on  du veudeur, le contrat contenait les mêmes modalités et 

exigences pour les barriques qui devaient etre neuves. couvertes d 'aufùn, bordes par les deux houtz. 

sans aubec ni bois rouge ni cossonné ni gil$ de lu gouge de BourdeaIx. Une autre condition 

incombait uniquement au fabricant. Selon les Coutumes de Bordeaux régulièrement évoquées dans 

ces actes, l'artisan etait responsable de i'dtarichditti de ses fiitaiiles jusqu'g la Saint-Martin (le 1 I 

ûugrmcy, ibid, 10.3r-v (20 juia 1566). 

6 ~ ~ & d e h v c n d v a d d a ~ r a t a r r l L n ~ i i ) U e n  1566: ADG, 3E6ûl9, fb. 1OSv-lOar(F. Faurq 
26 août 1566). la &es t h d b k  a c k n t  12 barriques a 24 francs bordelais; ibid, fo. 108r-v (27 août 1 566). Jeban 
Coinynead&e3 d011PmC5(2newn, I v # U e ) p ~ 6 2 f M q  tirnoigné puN.  de Mcyrc; ibid., tO. 1SOv-\51r(14 
sepanbre 1 5 0 ,  EstiamcPcpytonrebétc24ûdqtmpour48 hm. bid, fo. 155r-v(17 septembre LS66), Jeban 
Duiduok le jeune achéte 24 M q u e s  pour 48 fiancs, tirnoigné p u  Pepeyron- 

D'auîre~ d k e ~  & h Rnt: iW., fi>a 176v-17 Sv, 203r-v, 203v-2û4r; 34r-v, 48v49r, 67r-v, 93v-94r, 1 16v- 
117r(F.Faun, 13,31et31iau, lOa22juinet,3er19sout,2septcmk1566). 
"' 3E 7û27,bo. 292r-S5ra 3.f (F. dc Wlpn. 13 juin, 16 août a 28 octobre 156% cabai & 4 t o d m  

a 2 niirchrnds de mermin du Buachs; afWcmcllt de 42 tonneaux de vin en Bretagne. 



oovembre)pl' sa marque apposée sur les barriques attestait qu'elles étaient de sa fabri~ation!'~ En 

cas de fuite de vin, il était tenu de rebattre les W e s  dans le clmi de l'acheteur, #et ce a peyue de 

tous despens, dommages et intere$aao 

L'activité créanciére des marchands de mnraiii et l'obligation professiomelle envers les 

clients cmstituaient donc les p~cipales contraintes pesant sur le métier. Ces contraintes traçaient la 

limite socioprofessionueile entre les métiers de tomlier et de marchand, entre l'artisan et I'armatern. 

C'est donc egalement la limite, dans les termes de cette thèse, entre l'échelle intermédiaire du port 

et Péchdle large de i'&. Regardons ks avoirs d'un tomelier qui, au sommet de sa carriere, s'était 

iailk une place près de cette Limite et dont la rdussite servait de modèle aux jeunes artisans ambitieux. 

Goillem Hostee, tomder. L'écbt de b réussite d'un m a t h  bourgeois 

Nous avons un aperçu du pronl soeioprofessiomel d'un membre typique de l'élite du mdtier grâce 

l'inventaire après déees en 1569 de Guillem Hosten, habitant quaod vivanb la rue du MBdoc, 

Les Counimes ne le disent pas, mais des dizaines d'actes notariés en font foi. Cf: ADG, 3E 7827. W. 4 1 v4Zv 
(F. de Lalamre, 11 avril 1565): dsdictz emrcpreneun seront tenu iebattre s'il est besoing et qu'ilt en soient requis 
et est accocde que si cas est que lesâitcs brnicques ne fussent partàictes suivant la Coustume a ainsi qu'il est requis 
a accorder ilz seront tenuz rester et demeurer jusques a la feste de Sainct Martin prochainement venant ...a 

À ~ o y o n v l r ~ a n n v k d i t . f i m n m ~ 3 , h .  I S S ~ : a ~ l o b h p e a u > k o k n e p c r ~ e d e s  
hste O c e r q  pcr artusons ou autremat, m paie de pagar Io bui ab totz los damptages e interes, car ainchi es usat 
de tote idmetab, dans B. GoybaisChe, op. cit., p. 256, a. 3. 

* ADG, 3E 6 1, s.f (M. Arfeuilhe, 5 juin 1 564)' sommation concemant bsrriqucs non étanches: a. . . v a  que kdii 
temps & Ii anmm pisse il ne action o h  les $urpcmias quy luy auroent fuct I d t e s  barriques, a W t e  dc ne hiy 
avoir monsve les fwhes et barriques s'estaient dc sa marche, dans Itdir temps tixe par la cousnime; quoy v a  le 
conma doit estrc ande. . . .  

ADG, 3E 5406, h.727r-728r (N. Dup*. 10 mvmtbre 1565)- mmmation par Oodni Gral a Hiliot Guichud 
et &nurd Raity, tomiclieFg d'-méainiiSa des bamamqucs ~ ~ e u s c ~ :  LI&& Guichad a Bernard Routy ont faict 
ctdeamaeatcranccrraditsGdaBouloacarianombn&buricquesneuttes,encombienqueperkcontract 
saize pa rmy U t  notairie ... L eusaent prcnnis a sc fiusait obliges de Wre tcsdites barriques bo~es ,  muchandu 
e t b Y a ~ ~ c s a r I i a u l t e p r a # d r a t ~ S C C J O n I I ~ & B o u r Q ~ ~ B o u r d d b i s a i f i c t u a e  
graadcp~rtrè dcsb'm Bcniqws se sarit trowscs mm qudite, et k vin estarit mis dans icelles aux vendanges dcnueres 
s 'c~tdctpmbprtn i l tcd iccubtGuichrda W... p u a r s o m w a ~ w ~ G u i c h i r d e t  Routy 
depompanemSavoiretVigtCtt6'fe~. ..; a v e c k ~ t q i r ' i l s c n o n t  souffert er i d  dommaige lcurpaiu 
et-, et cnrâ ieuritiAcmnicur~~ûraict Boulonde t o u t d c s p c n s ~ g e s e t  intemt-..m 



paroisse Saint-Rhy, dans un quartier oriente vers les vignes de da p a l ~ m ~ ~ '  Artisan de fortune 

moyenne avec une maison il son nom, un atelier et un chai loués et des ernployk, Hosten entraenait 

quelques liens avec les tomelias du réseau portuaire mais lui-rnhe s'intéressait plutdt à Ia 

toowUerie vinaire. Dam ks derniéres années de sa vie, il consolida sa fortune par l'achat de 

proprietés foncières et en assura la succession à ses hhitiers. Cet inventaire contient notamment une 

liste de 34 documents retrouvés daos urie armoire, comprenant 23 actes notariés, dont 17 avaient éîC 

passés encre 1561 et 1568 devant l'un des notaires du quartier, hà ré  Berthet, et les cinq autres 

devant trois notaires diff-ts. Inventoriés dans l'ordre dans lequel ils se trouvaient, de haut en bas 

dans l'armoire, les premiers contrats, tous sur parchemin, &aient des achats et des obligations? 

L'inventaire ne précisant pas la aatiire des actes, se& le nom et la profession des contractants 

pemettmt de savoir qu'il s'agissait d'h&itages et d'achats de propriete fooci&e? S'ensuivaient des 

cédilles pour les sommes dues 1 Hostm, certaines notariées, d'autres sous seing privé, chacune 

-sept& en papim. Les debitews provenaient de l'entourage professiomel du dbfunt, tels deux des 

trois artisans préseais lors de l'inventaire et qui œuvraient, supposons-nous, dms l'atelier de 

Hosted2' Vers le fond de l'armoire hent retrouves deux petits livres de comptes, l'un .couvert de 

parchemin contenant memoym de debtes et f o ~ ~ t u r e s ~ ,  l'autre aussy couvert de parchemin 

a AûG, 3E 6020, S. f (F. Faure, 8 juiBa 1 569). Hosten s'intéresse de t.açOn p6riphQiquc a la tonneflerie portuaire 
et loue Q cette intention un chai et une boutique dans la g r a d  rue Saint-Rémy, ADG, 3E 1 37 1, s.f (A. Berthet, 8 juin 
1565). S o r i b e a u - & G t Û l l a r n a c I ' ~ ~  torPdiadmmEuc&t~vircsb~SaMt-Rdny, 3E6019, fo. 112~-113~ 
(F. Faure* 17 juillet 1 565). 

La pi- de parchemin sont Udiquéa cornme un quart de pai. une demi peau ou une peau. 

" Nous avons pu tmu une 6n de d è r e  p#uallèlc, ceUe de Perrin de Bnne qui achète plusieurs terres en 1566- 
1568, avec ss 6k Marie et soa besu-6ils Guimeni l ' H m  aussi t d a  ADG, 3E 6019, fôs. 17r bis-l%v, 1 8 ~ ~ 1 %  
.53r-54r a 2' reg., fos. 20v-21 r, 12 1v-122v, 1 35v- t 36r, 2 4 9 ~ 2 5 0 ~  (F. F m ,  23 et 24 janvier, 19 février 1 566; 28 
juin, 4 septembre 1566,2 juin, 29 octobre 1567) vente & quatre plaitans d'aubaredo~ (oscraie), quittance de dot 
concanant th dédûé, cession d'hérbp & fils W, sommation, héritage de bourdieu (fernie). achat de bourdieu, 
h mtisoa umhmtm cdk acbctœ pu Georges de h P k  en nie du Seutre (Peuw?) ou de la Poste; 3E 6020, s.f, 
(F. Faure, 17j-a, 23 d&mh 1566,28 et 3 1 août 1568). inventaire apris dé& du fûs Jehamot, achat de vigne, 
tesumcnt , invcntr ireapt isWdCQbi~l l~blamYsanruc&Pai~ 

Un parad (?), N i  & Brane, ta- de h fue du Médoc de Saint-Rhy, consolide lui aussi sa fortune. 
3E6019, fw. 25r-v, 119r-l2W, 2 puti2 ks- 32r, 63rd5v, 155r-l56r(F. F m  31 j h a ,  3 septembre, 13 

ddcanbn lS66,4juiVia, 27 fCMia 15671 pr&ence avec N. de Mcyre, prisence avec E. Pepeyron, vente de vin en 
Nonmdk, achat de bourdiai avec mîmq vigaea uibuédt, a mga; a~bit & da 

" Ce iicmkc d'aqhyé~ senbk anmant parr un adüe bourgais. J d u n  Fydieu Miit employé quatre artisans 
c tkshDudizdcr i r r ia ta idc I '~pdaawWs,ycompnskbew-ptndc l 'o" ta i ,  ADG, 3E6019, 
fos. 89r-v et (2) 64v45r (F. Faure, 26 juin 1565 et 1 mut 1566). Deux. apprrntis, un homme .du métier* a un 
c b u p c a t i e r d e b u r i q u e s ~ ~ I i ' r t d i a c k A y m a a F ~ ~ t t ~ l y ~ ~ ~  3E7827, sf.(F.&iArm~, 6juillcta29 
septembre 1565). 



contenant quitancesl,. Ces documents. qui n'ont pas été conservés. recelaient sans doute la véritable 

histoire de la tonnelieaie Hostea. La relatioa entre cet artisan et ses fournisseurs de merroin n'est pas 

éclaircie, laissant croire que les questions routinières de crédit et de matériel ne nécessitaient pas 

toujours me visite chez le notaire. Enfin., au fond du tiroir, il y avait les aletres de bourgeoysie du dit 

f q  signées Richon 3 1 juillet 1563.. Nous croyons que ces lettres représentaient l'accession 

symbolique du tituiaire au statut de médiaro selon l'échelle sofioprofessio~eUe de Bordeaux, d 

mi-chemin entre le commun et les marchands. ~Mu'tre boiûgeoism signifiait donc le sommet de la 

carrière d'un tonnelier. 

Le cas de Guilhem Hosten est probablement typique des membres de I'élite du métier qui, 

selon notre définition, ôéqumtaient au moins trois notaires et constituaient environ 7% du corps du 

mdtier. Si son cas donne un aperçu des ambitions matérieiies qu'un tonnelier pouvait se permettre de 

caresser, le seul choix de métier n'en était auclmement le garant. car la carrière d'un tonnelier etait 

trés variable. L'échiquier socioprofessiomel du métier ih Bordeaux était domine par un certain Jehan 

de Lespay qui se disait ~cbarpentier de barriques, bourgeois et marchand. et était capable de prêter, 

au mois de mars, des centaines de livres B la #grosse avenntrp aux pêcheurs terre-neuviers. En marge 

du corps du métier se trouvaient les simples journaliers et apprentis, tialchement arrivés de l'arrière- 

pays et cwvrant dans l'atelier d'un miairne bourgeois a qui logeaient dans une chambre chez leur 

employeur. Entre les maîtres bourgeois et le commun des artisans, l'on détecte plusieurs gradations. 

Catams tonneliers âgés bavaillaient dans une .place louée près de leur demeure, avec des matériaux 

qui leur étaient baillés sur la caution d'un codkère plus nanti. Certains jeunes .maitresm, titre signifiant 

qu'ils havaillaient B leur propre compte, louaiexit un logis et œuvraient dans le chai d'un marchand 

qui fournissait le memin. il est donc possible d'identifier trois indices de l'accession d'un & 

un StaM autoaow et non prétoire: la pmpriét6 d'une maison avec un chai de tiavd; la propfiétb 

credit des matériaux de tomellerie; et la détention d'un titre honorifique comme ~rnaitrw. asire,, 



abourgeois~ ou m a r c h a o d ~ ~ ~  Ainsi, le maître bourgeois rémissait ddji ces quaiitds et son statut 

r e l a  parmi l'dite de sa profession, se d t  plutôt par l'ampleur de sa fortune. 

Nous remarquons cbQ plusieurs tomelien d'autres signes d'un statut social nouveau que nous 

pouvons identifier grâce aux concepts de M. Jottnson. Selon lui, I'élarpis-t social du capitalisme 

et l'émergence du midding son sont visibles dans une culture matérielle partidière, qui évoque 

l'individualisme et symbolise le statut social. Johiisoa constate ce phenomène notamment dans la 

construction d'espaces privés, meublds d'objets personnels, mais aussi dans la popularité de 

l'inventaire après décès, qui e n t h  d'ailleurs des nom standard pour des diraiaes d'objets 

persomels. Chez les tonneliers de Bordeaux, les outils et les matériaux du travail ne constituent 

qu'une fractoa des entrées dans ces documents, alors que les meubles. la vaisselle et le linge deos 

chaque pièce de la maison wmt énumérés en detail. Les noms dom& ib ces objets domestiques sont 

identiques P ceux que l'ou retrouve dans les inventaires des grands marchands. En revanche, les noms 

doan& aux outils professio~ets ne sont pas unifottnes; ils portent une vari&& de noms locaux que 

l'on ne retrouve pas cians le vocabulaire technique des encyclopédistes du XVlIr sikle. Un écart 

existait donc entre I'emboirrgeoisemeat domestique et la tradition professio~elle des tonneliers de 

Bordeaux vers t 565. 

Ces indices multiples de statut sociai, loin d'indiquer une hiharchie sociale 6g&, expriment 

la fluidite Mcioprofessionnelle qui caractérisait la population de to~eliers. Alors que les riches 

accumulaient vignes et maisons, même les plus marginaux des artisans n'hhitaient pas a s'aventurer 
& qui mieux mieux daus d'autres domaines en devenant arrimeur de navire, empaqueteur de poisson 

ou laboureur, en menant un petit commerce de draps, de vias ou d'ebaiisterie, ou en prenant la mer 

pour la cbte de Zeria. On pourrait multiplier les exemples de strat&gies visant ih améliorer le sort de 

Pmdividy si typiques de a sièck d'opportunisme et de mouvmce sociale? il aous semble toutefois 
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pertinent de nous concentrer sur d m  avenues d'avancement empruntées par plusieurs tonneliers et 

& gxâce I leur place stNctuteUe daos le métier, contnbuaient A la construaioa de l'espace atlantique 

septentrional: celle de I'~entrepreneut. et celle de I'aanimeur de navire. 

Paraüélement au système artisanal de charpenterie de barriques P Bordeaux, un second systéme 

contractuel pour la Fabrication de mts semble avoir offen aux jeuws maitres tometiers sans propri&d 

une façon d'accumuler des capitaux. Eh créant le statut coutumier dit d'entreprewum entre le 

journalier et I'artisao autonome, ce système s'avéra propice B une adaptation par tes baleiniers 

bisaiem. Mohs répandu dms les archives que le contrat artisanal entre l'acquéreur et le vendeur de 

barriques ~euves~~' on reconnaît le contrat associe A ce systéme premièrement par le fait qu'il ne 

s'agit pas d'une vente de baniques neuves, comme dans le système artisanal. mais de la 

aaosfomtion en fDts d'une certaine quantite de merrain dont l'acquéreur disposait. Ahsi le système 

est dit, dans les actes, de  conversion du merraia.. Le nombre de bamkpes à bâar n'est pas stipulb 

en tames de douzaines, comme daas un conait artisanai, mais de la aquantitb qu'il se pourra fairp. 

P piutir du mnraia. 6valuti en miliiers, que l'acquéreur désire faire convertir. 

Plusieurs modaiitds de ce type de contrat pennenent de situer l'entrepreneur, qui est toujours 

pualif% de maître, au debut de sa canière autonome. Les paiements &aient versés par tranches à 

Sur 953 damirs de brrriques i~uvcs âans 120 contrats, k systime dc wnverskm comme 188 d& 
dans ks hrSt contrats arivams: ADG, 3E 1 1 183, s.E (R Soteau, 21 a d  1365); 3E 24 18, fos. 20r-2 1 r, 798v-799r (R 
bigot, 2 tMil, 21 mYcmbte 1565); 3E 7827, fOs+ 41v42v, 7 9 ~ 8 %  94r-9% (1 1.20 a 26 avrü 1565); 3E 6360, s.E 
(M GJ1iat, 3 maÎ 1569; 3E 7019, s-f (M. m o n ,  9 mars 1565; eopK in 3E 7023, s.f). 

En 1565. k~ck.ecaucr9oo.Rpaaiciii7'!h&collurts, mrUproâuisait2U!!da bam'qutswuva 
de Sam&. La poducb'on &ait cmmtrée au printemps en vue d'une livraison à ia Saint-Jean ou a la Madeleine. Voici 



mesure que progressait la nansfonnation du merrab, ce qui suggère que le tomelier était tjraiU6 entre 

les statuts de jomdier a d'artisan autonome. Le contrat précise aussi que le tonnelier devait travailler 

dans le chai de l'acquéreur où le merrai. et les cercles seraient mis i sa disposition. En plus 

d'indiquer que l'artisan ne possCdait pas son propre atelier, cette modalitb suggère que ses avoirs 

étaient insuffisants pour cautioaner Sachat, sur crédit, des matériaux de tomellerie. Toutefois, le 

charpentier de barrique devait apporta sa propre trousse d'outils, signe qu'il avait rempli les 

conâitions de son apprentissage. 

Malgr6 les conditions taiilées sur mesure pour des jeunes m'tres, le contrat de conversion 

plaçait l'artisan sous un contrôie rigide. Celui-ci était tenu de rebattre les barriques si une hute se 

produisait avant la Saint-Martin, le 11 novembre; en outre, l'entrepreneur devait rester i Bordeaux 

jusqu'ii cette date.628 Dans le contrat régissant la production animale, la responsabilite du vendeur 

de barriques neuves pour l'&inch&& des mts jusqu'l la Saint-Martin était couverte par une simple 

allusion P la Counmie de Bordeaux et par la caution fournie par l 'hum. Toutefois, l'entrepreneur, 

qui n'avait pas d'avoirs substantiels dans la ville, etait personneiiement tenu de rester sur place. 

Si le lot des entrepreneurs semble plus lourd que celui des artisans en possession des moyens 

de leur métier, il Wt poutant meilleur que celui de diahes de leurs c o d t h s  œuvrant dans I'atelier 

d'un maitre bourgeois. Or, c'est dans les ateliers des tonneliers nantis que la division du travail était 

a Cf: 3E 7827, f 4 l v 4 v  (F. & Ldannc, 1 I awü 1565). obagation, par Raoullet Lambert, GuiUan de la Pouyade 
a Jdian Mercier, maiœtns charpaitias dc barrique de la paroisse Sainte-Eulalie, a J e b  de la Vigne, facteur du cabal 
& S i a r E s t i a m e & & r g ~ à c i t o y c n ,  &coavcrtirtnbunques8miUiersdemmain,a 13 Graacsbodais 
le millier, pour Ia Saint-Jean (24 juin) ou huit jours après. 

Voici I'cxtnit patWnt & a contrit (poncniatioa ajout#): <... les artisans s'obligent a] fun et r«idre 
parfaictes tei nombre n quantite de barriques qu'iS se pouna faire n pourra provenir du nombre de huict miilierz de 
myrrib,~&fiinsiillc,qucL4dit[~~~f&I'ropuirrur]deIrVignc~ntmubuUaetdelimr&jourenjour; 
misi travrùicmn a tàirc lesdites barriques, et lequelles ilz seront tenu rendre hicta a psrhiaes, bien a tel lmm 
a i n o q u V c s t ~ d P n s 1 i E # r e d t ~ J ~ ~ t i s t t p o c h i n c m e n t v e n i n t o u h u i c t j ~ a p m ;  Moyenaant la 
somme de treize ûancz bour&lois pour chacun oa0ia dudit meyran que leâit de la Vigne, tmt luy que pour ses 
coii~#i~ a pour pria a d b  [&ans] LMbat, de la P#iude et Macia, a Ir mesrin qu'ilz exploitaont ledit mcyrain 
a quüs f m  *aditco barriqua; Et d t r e  a leur brüb et f o d  toutes la estoffés necessaites a telles banicqug. 
fiirrp#~taarndrt~qQiydudit[-]I)ukPgsiprrteiipm,&entrnueSsuicteCroOtdrnslc~udksdits 
aacpcaain sama tauz hin lcsditea kmcqua; lesquc11es burioqua lesdictz a a r r p w  seront teauz rebattre 
~ ~ ü a t k r o ~ a q ~ ~ ~ r n r o * m r c q u U n a t v c a d a q u c r i a r ~ q ~ I e S d i t e s b u r i c q u a i u ~ p . r h i a a  
MvrniIiCommc,nWquFIatrcqiii,adilzswm tauzresterndnnnmrjusquesalafaiede SUnct 
Mutin prochrinanem vcnim.,.. 



poussée B sou extrême, conhant des ouMiers des tiiches aussi spécialisées que le jointage des 

douves, le montage des coques, le taillage des fonâs, le Conçage des barriques et la hbricatioa ou !a 

pose des bams? Tout porte B croire que, dans le système de convenion, l'entrepreneur lui-même 

e&ciupi< toutes les opératioos de tomelide. Le statut d'entrepreneur constituait donc une étape vers 

l'accession B l'autonomie, caractérisée par la prise de nsqws. 

C'était la un système qui pouvait être facilement adapte aux besoins de \'industrie baleinière. 

Son importance résidait, premièrement, dans la relation directe qu'il établissait entre un tonnelier 

compétent, mais sans biens, et un marchand ou un avitaillerir. Le système foumissait aussi une garantie 

de l'étanchéité des fûts, normalement assurée par la propriété foncière de l'artisan. en plaçant 

i ' e n ~ u r  personneUeineat sous l'obligation de rester s u  les lieux jusqu'h ce que l'étanchéité des 

futailles ait été v&ifi&. Le système créa donc les conditions couW&es qui permirent l'embauche 

de tonnetiers par les capitaines baleiniers. En allant ih la Teneneuve. i'uiisan s'engageait B 

transforma le matériel fourui par l'amateur et A travailler dans un bâtiment appartenant à 

I'embaufhao (na* station baîeinike), toute en assumant les obligations coutumières d'un tonnelier 

autonome bordelais. Ainsi le contrat de conversion jetait des bases pour la diffusion en Atlantique de 

la barrique et des coutumes bordelaises? 

Le second aspect de la comimwtt  de tomebers à Bordeaux qui attirait l'attention des 

balelluers &ait le métier appelé aarrûneur de vinsa ou arrirneur de naMresl,. Leur travail formait un 

pendant naturel 1 la tonne11erie du vigwbk dont la morte saison, A l'automne et à l'hiver, 

correspondait au temps de l'exportation des vins. Ainsi un artisan pouvait fabriquer les barriques au 

3E 4790. R>. 268v-269r(J. I)ubas, sd. ~ ~ o n r r  1565), le cbarpartier de barriqua Hetiot Bonin s'engge 
auprés de Nicolaa de Brane d thonnclicr*, a joindre 50 douzaines de baniques a a trilkr kr foadr de 50 autres 
douzriacs, à 4 wb tommis b douuine dc buriquc~ à jobch et 5% sois par doutai# i tailler les fonds. 

3E 1 1 183, S.£ 16 ddcembrr 1565). promesse par Raymond Maurice a Georges Mwrin, rndtres 
cbupcatias de buriqueq h Iehn M q d t ,  mucbanû, de .butir cinquante dounincs de baniqucs a moam 
jamdre autrm cùiquame dozaines de bmiquesl, à 5 sols tournois la douzaine. Ibid. (30 awû 1565), promesse par 
k~Gao~MuIcm,&~~Eymud&joiidrt50dauPWs&buriqes,i3%sdsladouzaint. 

ADG, 3E 6020, s.f (F. Faure, 20 juin 1569). inventaire de 26 .pieces de barricques neuftes a foncm 
ADG, 3E 4019,86r-87r (F. Fuire, 14 août 1566), vcntt de .trcmt mnieFI de bures o burcr v h .  
Cf: ADG 3E 241 8, k. 79ûv-199r (R Brigot, 21 novembre 1565). obligation d'un charpentier de barriques, 

G u i l h c m & I r P w y d c , ~ i m ~ u t r c , I c h u i d u T o y s , Q e c o ~ 1 H m i l l i a s & m a n i n a i ~ q ~ ~ ~ .  



priatemps et les charger ih bord des navires & l'automne. Ce métier devint toutefois une véritable 

spdcialisation et dans plusieurs ports atlantiques, une corporation d'arrimem ou de déchargeurs de 

vins naquit, alliée b celle des io~eliers?' 

Des dléments de œ métier peu connu sont révdlés par des r6fërences éparsa que nous avons 

recueillies dans les archives notariales. " Le travail comrnen~ait au chai de l'exportateur où les 

tomelien arrivaient avec un gréement imposant de  poulain^,^^^ de sangles, de cordages et de 

poulies.6u Des mentions de l'entretien de chevaux, de hamais et de charrues par les charpentiers de 

font reférence ausi, sans doute, B l'équipement employé pour transporter les bmtques 

du chai ii la @ve devant la ville. LA, le abilletiem, un officier municipal, vérifiait le chargement et les 

marques gravées sur les barriques avant de fournir le abillet.  qui autorisait les artimeurs ih procéder 

au chargement du navire? 

La grève de Saint-Rémy, avec ses rangées de barriques aligndes et des b u h  attelés il un 

lourd traîneau de fiitailles. fut représentée au milieu du XVIW siècle par le peintre Joseph Vernet. On 

voit, dans ce tableau, que la marée est haute devant la ville. 01. son ampleur et ses raz empèchaient 

les navires d'amarrer il la rive, et les barriques étaient voiturées de la grève au navire mouillé dans la 

rade il l'aide d'allbges appelées f i l a â i h  ou gabarres. Ces très nombreuses embarcations, portant de 

six une trentaine de barriques, etaient saas cesse vendues, échangées, louées et léguées entre les 

O' A*s H~*QUPS Jr b G M ,  iX (Badaa 1874), p. 375; par parU Jardin et al. q. cit., IV. pp. 588, 
606; Xw p. 470; X X W  p. 224; pour RouaS M. M o k  ( I W ) ,  up. ci&. pp. 338-339; pour SCville, I.L. Casado Soto 
(1 988), q. cit., pp. 8 1-87 a 287-289; pour Lisbonne, F.-P. bghans, clp. cit., ï& pp. 69 1-719. 

6n J. Bcmrd s ' a  contente de dire que les tonneliers .faisaient souvent office d'arrimeutsll, op. cit., p. 125. Il est 
possiMe que Ir J u d e  dt Bordaux ait fiit réErence à cette activité en 1420 en riclunent unc ordonnana &mm et 
d e  bomr hwm sur Ics 4abowcurzi* (mainium) de f i l e .  Archives Municipaie de Bordeaux, Regmes rii? ka 
JUtsi& ,..., q. ci&, p. 426, 

" des Rdes  d'0lCmb (1266). in laurdin et al, op. cit., vol. T, pp. 322-357; .An Extract ... of the Ancien Su- 
hian of Okroa,, in I. Goddphîn, A View qf t k  A h i m l  hridctim (Lonâon: 166 l), pp. 163- l%, articIa IO, 1 1 
et 24. 

ADG. 3E 6020,s.f (I. F m  2Ojuh 1569); ADG, 3e 3042, fo. 45r (P. Cazcmajour, 8 avril 1565); 3E 7020, 
s.E (M. Huron, 29 juin 1 565). 



gais du port: gabamers, mariniers. charpentiers de baniques, arrimeurs, visiteurs de navire?' Quand 

l'aikge chargée de barriques accostait le navire, le marchand, I'arrimeur a le capitaine vérifiaient de 

nouveau les sangles, les cordages et les poulies63a et les to~eiiers commençaient à hisser les huailles 

il bord du navin.- Rouiant les barriques sur le pont jusqu'8 i'écoutiile, ils les descendaient aisuite 

dans la calebJo où, pour les immobiliser, ils les bloquaient avec des coins taillés h l'aide de abaches 

servant a arrimer oa~yres,.~' Ainsi le travail se divisait en trois étap: le charriage, l'embarquement, 

et l'arrimage. CoutiawUemeat en rapport avec les marcbands et les capitaines. les arrimetus étaient 

souvent appelés I témoigner devant notaire lors d'un contrat ou &un malentendu, et certains 

profitaient de leur proXimit6 avec les équipages &rangers pour pratiquer un petit commerce de vins 

O' ADG, 3E 60 19. fo. 1 I2v- 11 3v (F. Faure, 17 juilk 1 565)' achat par un t o d i s  d'une Gladiirc de 2 tonneaw<; 
ibid., fo. 257v-258v (26 dcccmbre 1565). location d'une filadiére entre deux charpentiers de barriques; 3E I 1 183, s.E 
(R Sot- 1 8 jum 1 56% achat par un chq,mtia de barriqua d'w =tilPndiirib.; 3E 5406, fo. 3 88v-38% m. Duprat. 
13 août 1565). vente d'une filadière par un marchand de vin. 

ADG, 3E 11 18l.s.f. (R Sotau, 3 mars 1565), vente d'une gabam de six barriques; ibid, (2 mars 1565). 
codon par un maiœtre charpentier de gabarres d'une gabarre de .treize pie& de solle et quatre soles du port de 
six b- ou envi-; 3E I 1 183, s.f (ibid., 16 avril 1565). vente entre gabarritfs d'une gabarre de 10 barriques; 
ibd. (3 mai t 565) contrat pair dabîlla* une agabarre du porte de neuf barricques de vim; 3E 1 1 187, s.E (ibicl., 22 
octobre 1 Sa), aebat par un marcband de vin d'une gabarre de 3 tonneawi; 3E 1 1 188, s.f. (ibid., 2 janvier 1566), bail 
par un marchand & vin d'une gabarre de 5 barriques; ibid. (25 janvier 1566), échange d'une gabarre de 1 O tonneawc 
contre une autre de 3 tonneaux plus argenf; 3E 1372, s.L (A Bcrthet, 2 1 fivrier 1565). prèt par un tonnciier a un 
gabmier; ibid., (A. Berthe?, s.d., apris 2 1 f ~ e r  1 565) prêt d'une gabarre à tomet ier, 3 E 60 1 9 , E 1 99v-200r (F. 
Faure, 3 1 mai 1 566). khangc d'me gabmc de 3 tonmaux contre une de 5 .toncaSr de vin ou envyronm; 3E 3042, 
fo. 70r (P. de Cazemajour, 2 mai 1565) achat par un tometier d'une gabarre de 6 barriques; et j'en passe .... 

*Le R h  &Olérom, loc. cit. 

6D A Paris u XICC et au X V  siicle, la déchargeurs de vàp se constituent en corporation. Leur travail consiste 
à sortir les fits d'une mn& amarre en aval du premier pont, et de les waim (remonta) au port de La Gréve avec 
l'aide de lm wdet~ ,  d'cmbercatioas appel& maceliew, de filets et de cordages. Ensuite, le dkhargcur 4abourm 
(manœuwe) les fits de vin pendant leur vente cc engage entin un charretier pour les h r  à I'ahôteb du nouveau 
propriétain. Ordorinrarws &s rois & F m m ~  ..., loc. ci&; De LcspinuSe, q. cit., p. 12. 

" ADG. 3E S422, f 449v450r (N. Duprat, 8 r d  1582). attestation concemant le bris d'une bsm-que de vin Ion 
& sw ùwpmt dans k ca~ai & Rousidct Pigcoa, muchand d' Aulonc au pon & "Figuy", paroissc de Casseal 
sur Gsnninc: =...Ics~uds muinicrs hisoit roler une bprrique d t  vin par dessus les pans ou pd au quays dudit courau 
por i r I r~Aadrmd~trd i tcb lCnCQUC~~1ebOUtdesdi tspwts~ lebor tdudi tcoururpwrd~~~«1dre  
au tMlS dicclle, ledit quy depose entendit que tadite barricque fit un grand bruit dans I d t  courau, ledit quy ateste et 
son fiae sou- tmuMina ladite barrique d'mg bout et k vin couic par le od dudit courau, sans qu'il 
ai hst d v c ,  et en oulac ledit quy depow que a entmdu que ladite barricquc estoit toute n&e et It bruit qu'elle 
fit que cdri ne peuh esüe Pdvniu que par t fiulte dcsûits Mnains pour avoir taisse tomkr ladite barrique sans 
l'avoir conduite comme il en estoit besoin et necessaire...* 

" ADG, 30 6020, SX (F. Faure, 31 mût Mû). bvambc aprh dCàs de Pain  de Bnae, charpentier de barriques 
&I in ie&~piroua~dimy.DcJaOarr ts i l l is&bWbcplont i i i re t rouvis iRcd~y.L .Rosgq-c i~ ,  
pp. 205-214- 



ou d'instruments professio~els." En outre, il force de constamment evduer l'espace occupé par les 

futailles dans la cak, as tomli-arrimeurs devenaient des spéciaüstes dans îe calcul du tonnage 

de navire, compétence qui s'avéra souvent decisive lors d'un différend entre UII capitaine et un 

marcband sur l'af%&ement d'un vaisseguU3 

Les arrimeun s'intdgraient pleinement aux réseaux socioprofessionnels des quartiers 

pomieins. Les maitns bourgeois du réseau de Saint-R-, surtout Naulin de Mqw et khaa 

Feydieu, etaient actifs dans l'arrimage des navires et daas d'autres aspects de la Me du pon. Ces 

hommes embauchaient des artisans qui &aient constitués en équipes chapeautées par des contre- 

maîtres, et affectés au chargement des A Saint-Michel. les fières Connin et du Vergier 

ralliaient les arrimeun de navire. Augier du Vergier était avisiteur de na*- sorte d'inspecteur de 

cargaisons et d'équipement de navires devant le port. Autour de ces figures de proue se regroupaient 

les simples cbarpentiers de barriques, affect& taatdt au port tantdt iî l'atelier. Si ces tonneliers 

cbtoyaient des gihrriers-mariniers sur la grbve, il etait toutefois rare que se tissent des liens familiaux 

entre les deux meriers. Les gabaniers afIluaient au port pour chercher de l'emploi pendant les pics du 

mouvemeut aavai, mais leur mode de vie ressemblaient davantage A celui du marinier fluvial ou du 

pêcheur au nld. La distinction sociale entre les tonneliers-amheurs et ks gabmiers-mariniers etait 

donc relativement rigide, Les charpentiers de barriques qui se voyaient au premier rang des artisans 

LO ADG, 3E 1372, ~ f ,  (A BeR&5 12 f(M- 1565), attestation d'un mitre hoNudais témi@ par k fiis de J. 
Feydieu; 3E 1373, s.E, (ibid., 15 mai 1565) aîtc!ûa!ion d'un maÎüe hoii andais témoignée par deux tonneliers-ammeun; 
3E 1374* s.f, (w 1 septanber 1566). acbit par un tOMClier d'un matif de l'ide en FIandres ... d'une espd ribot(?), 
d'une couteau a deux mabm et autres outils; 3E 6019, fo. 140v (F. Faure, 17 avrü 1566), sommation d'un maître 
breton au  bill&^ des C h &  t h i g &  pu des t o ~ ~ k s - M i m a r n ;  ibid, k. 2 4 ~ 2 %  (3 juillet 1566). 
avitailknait de pastel tirnoigné par N. de MW; tbid, fo. 41v-43r (1 7 juillet 1566, avitaillemmt de vin d'un navire 
breton timoipé par I. Fydiar; ibid., b. 154r- 155r ( t 7 s c p t e a k  1 566), obligation d'un 4mcquier ytalien l u c a p  
timoigaic pu de Myn; ibid, fo. l8Sv-186r (24 octobre 1 S66), avitaillamnt d'un navire breton timoipc par M. 
Rrymrad; 3E 6021, fb. 143~-144r(ibid., 10 juin 1567), avitaiUenwnt de vin en Bm;i%ne pu de Myre tirnoigné pu 
des t o d m *  

a3 R Barker, M. Elbi, L. Frcire Costa, D. LJry et B. m e n ,  -Sdccted documents on gauging ohip's tonnage, 
132011570I (muruJcrit hédi& 1995). 10s pp, 

aDaatoaadienb.kiwn, ~ ~ d c h ~ b a n H i é l i o t d e L c 1 i v c r y e ,  l av r ien tappcmmde~nt r+  
mah~dcda#iquipesd'arrima~&NaulindeMeyre. ADG, 3E6021, fos. 141v442ra 143v-144r(F. Faure, 4 et 
1 O W  1567); cf: ii&z 



urbainsb<' ne se frottaient que par nécessite passagère h ces fluviaux anivks d'une douzaine 

d'échoueries sans prctentioa d'urûanit6? L'ambiguïtd du métier â'animeur, entre mer et teme, est 

mise eu relief par un dcdain & l'@rd du monde des mariaiers. 

C'&ait daris ce bassin d'artisans que les capitaines Meuliers viendront fecnner leurs 

tonneliers." Habitués aux navires et habiles dans lem relations avec les gens de mer, ces tomeliers- 

h e u r s  constituaient souvent le premier contact avec la ville pour les Biscapm. Leur attachement 

à une carrière de tonnelier était d'ailleurs rassurant pour les capitaines conscients de la légitimité que 

conférait la Coutume de Sordeaux iî la tomellerie de la d e  et ses artisans. 

Ces deux avenues pro fessiomeiles ouvertes a des jeunes maitres tonneliers. celles 

d'entrepreneur et d'arrimeur de navires, ofnmieat donc la possibilite d'avancer du statut de jownalier 

a celui d'un artisan autonome. Leur co~uence, dans la seconde moitié du XVP sikle. permit au 

métier de tonnelier ôaieinier de voir le jour. Dans le chapitre suivent, nous étudierons dew aspects 

de ce nouveau métier: les stratdgies individuelles qui s'y inscrivaient, et le cadre institutionnel qui les 

réglait. 



Chapitre 7. Les tonneliers baleiniers dans l'Atlantique 

La tomellerie baleiniàe exerçait une attraction certaine sur la cornmunaut6 d'artisans de Bordeaux, 

et les parcours individuels permettent d'éclairer les motifk pour lesquels certains s'éloignaient de la 

commmut6 mère pendant des périodes de huit a quatorze mois, plusieurs années de suite. Lorsqu'on 

compare les conditions d'embauche, l'on constate que les tontfems basques s'engageaient selon un 

systkme collectif. alors que leurs coafkéres bordelais allaient la Teireneuve en tant qu'artisans- 

enh.epraieurs individuels et exigeaient des salaires un peu plus élevés que leurs conSères laôourdaias. 

L'ensemble des trajets constitue une ouverture sur la mentalité a la fois coutumière et individualiste 

des gens de mer qui peuplaient l'espace atlantique septentrional vers 1565. 

Dans le creuset de ce aouvel espace, l'expérience des baleiniers donnait lieu B de nouveUes 

normes, appelées eus et couhunes universels de la navigation de Terreneuve. Cene conception 

counimière, souvent kvoquée dans la jurisprudence de l'époque, confirme que l'idée d'espace 

maritime existait dans l'esprit des gens qui occupaient l'Atlantique septentrional. En fusiomant des 

éléments de la couhime des pêcheurs ponantais, de la Coume de Bordeaux et de l'ancien aRdle 

d'Oldron~, les nouveUes nonnes Usaient les droits des gens de mer dont la participation assurait le 

succes de l'aventure terre-neuvienne. Entre leur accks aux gains de la pêche commerciale et leur 

assujettissement aux prescriptions les plus contraignantes de leur métier, les marias et tes anisans de 

statut intermédiaire concilient les aspects divergents evoquk par les barriques de Red Bay et donnent 

un sens originsl B l'espace atlantique septentrional. 

7.1. Quelques trajets personnels. Stratégies individuelles et contexte social 

Won le décompte effeeW pour les a n n h  1565 et 1566, ii Bordeaux un charpentier de baniques sur 

vingt avait l'expérience de la pèche ii la baleine au  abr rad op' et, si i'on prend la population de ôase 

des 60 tomliers pomisirrs de Saint-Rhy et de Saint-Michel, on obtient une proportion de terre- 

" N a s  amas trouvé hs noms de 3 10 artisans à Borâeaux, dont quinze (5%) sont allés à la Tarraaive dms le3 
saisons âe 1565 a 1566, et deux autres ont pris la mer sur des sardiniers anglais. 



neuners équivalente B un am'saa sur c i n q .  Compte tenu que ces engagements sont tirés de 

seulement deux années. il est possible que l'emence de la cate de Zeria ait éte partagée par la 

majorite des tonneliers po*es dans le troisième quart du s i è ~ l e ~ ~ ~  L'expérience très personnelle 

d 'der  eux gresww était donc vécue daos une commardé accoutumée aux départs et aux retours 

de ces jeunes maitres. 

L'un des moments forts de l'année des tonneiiers était le 24 juin, Rte de la Saint-Jean, qui 

coincidait avec l'échéance de la livraison des barriques neuves, mais aussi avec ceUe de l'embauche 

de charpentiers de barriques pour la pêche la baleine. C'était aussi la Eète du saint patron du corps 

du mktier A  ord de aux!^' Selon une description de 1578P52 les artisans défilaient à travers la ville 

demkre leurs barmiéres en arborant des costumes alldgoriques. Certains portaient une doloire sur la 

tête, symbole sans doute de la décapitation du saint. mais peut-être aussi geste politique à une époque 

où l'une des voix populaires de la langue fbçaise, Étienne Dolet, avait pris cet instrument, par un 

jeu de mot sur son nom, comme totem p a j o ~ e l b "  Certaines années, ces defüds afnchaient un 

caractère partisan par rapport au climat religieux de I'époquêY mais, quand le climat social était plus 

calme, les coafiéries dkfilaieat v a s  plusieurs endroits dans la paroisse Saint-blichePS5 où eues 

jouaient des saynètes... 

" La pmponion de tomlien balcirien n'est pas loin & ceUe relevée par A. Cabantous pour le nombre de marins 
au long cours par rapport a l'ensemble des gms de mer dans les ports hçais .  au siêcle suivant. Cet auteur identifie 
3 a 9?h & marins au long aws parmi h population des q a ~  &  me^ & piusiaps ports français. Les citoyem du large 
(Paris: Aubier, 1995). 

6Y) I. Bemard note des engagements de tondiers pour la Terreneuve dès 1546; op. cir. ( 1 %8), p. 8 1 1 : le cas du 
tonnelier Pierre de Lanehurt de Capbreton qui fit trois voyages morutiers de 1546 a 1548. 

Ce n'était pas k seul sint patmn: .La f i e  des maîtres cbarpentim de barriques a animain de Vq avait 
pour putron St. Joseph; elle &ait établie a la chapek de N.D. de la Paix en l'église Saint-Remy*, AMB. Ms 505, L. 
Augier, op. cit*, p. 481. LA jour de Surit-Joseph artisan est le 1' mai; d u i  du saint Joseph le 19 mars. 

" Jean de Ga&teau, ~hronique Bor&Ioise (1 578; Bordeaux, 1872). t. 1. pp. 2 12-22 1 ; C j  J. de Bare~es. up. 
cit,, p. 125. 

* Etimnc Ddet, La m i è r e  & bien &&in ... (Lyon: 1540). voir la page iim. 

6Y .AU tanps & ia ligue [catholique], k 1= a d  1589, a la suite d'un proccssl*on qui s'était forniCe devant la pont 
St. hd& un nommé Adirrd cbaqder de bmïquea prit les armes 4 ia mPin [et) îÙt *unmidiatement jugé et wriaiti 
d e ~ m  S d g k  des A q u h w ,  dans L. Auger, op. cil., p. 127, citant Boschmau des Pones, Histoire di Purfemenr, 
t. 2, p- 293, A& mm. & Bo- Ms 505. (L'W du Augustins était à i'eadroit où, aujourd'hui, se trouve le 
musée ethnographique, pris de la place de la Victoire, ancitnnmient la porte Saint-Julien.) 

" Cinq lieux sont nommés: i'égüse Saint-Michd; ia p l v e  de h chapeut Saint-Jean contre Ie palais; I i  place ch 
palsis; sur les Fos& du Chapeau Rouge; et la place du grand marc&. 



... auxquels iieux ils se transportoyeat en procession soloaelie [avec] les luminaires, 
torches, et flambeaux, croix et bannières, estant travestis ... en forme â'apostres, de 
Saint-Baptiste et de Nostre Seigneiir; tranchants de bois sur leurs testes, longs 
cheveux pemiqués qui leurs pendayent jusque B la ceinture..? 

En 1566, dans cette atmosphère carnavalesque et en pleine baute saison de tomellene, cinq 

cbqmtiers de barriques, lem b i l l e s  et des tdmoias desceadirent à la boutique du notaire François 

Faure pour officialisa leur départ pour la Terreneuve. Présents aussi étaient I'employeur, Juan de 

Çigeraa, capitaine du baleinier Les Troys Roys d Absolom de Deba en Guipkcoa6" et son garant Sire 

Jeban de Girard, marcband de Bidart près de Saint-Jean-de-Luz. Non moins d'une vingtaine de 

personies, sans compter le notaire et son scribe Léonard Prhat, se réunirent dans la pièce en cette Rte 

de la Saint-Jean. C h  ressent la bousculade inhabituelle dans la boutique du notaire et le désarroi du 

scribe en lisant I'acte d'engagement maintes fois raturé. L'essentiel de I'acte est pourtant typique: 

... George de la Place, Heliot de la Claverye, Estienne Dauplantey, Pierre Daurigny. 
Hetiot Guychart, les tous charpentiers de barricques habitans en ceste ville de 
Bourdeaulx, lesquelz de leurs bons grez et volontez se sont par ces presents ihouez 
et lhouent a Sire Jehan de Sigaran, merchant de Deba en Espagne a ce present, 
stippuliant et acceptant et ce, pour faire certain voyaige a la grasse en Terre Neufie 
pour et au nom du celluydit de Sigaran, dans certain na* auxdit de Sigaran 
appartenant et nomme les Troys Roys bAbsolb, moyennant le pris a somme de cent 
soixante ü m s  toumoys pour le louaige dung cbescun des susdit nommez pour ledit 
voy aige.. .6" 

Ensuite, par une série d'actes toujours de même date, les cinq tomebers réglèrent leurs affaires en 

recoiinaissant lems dettes et obligations, en constituant leurs procureurs et en dictant leurs testaments. 

La gravit6 du moment fut acceatuée par la mention, dans I'acte principal. d'une possibiüté de guerre. 

Puis, le maître bourgeois Jeban Feydieu, présent comme témoin dans plusieurs actes, reconnaît à 

" ADPB, Fondo Cona>L Mhr 95, fo. 20r (29 mi 1565). asmmx, par Juaa Lops de Soto au nom de Andia 
de Am- depuis #la canal de Devan ou un autre port de Guipbzco% a un ou des ports et ptagcs de ta 
T ~ e r & p o r t a i ~ ~ 0 r r m ~ 1 e s r j r i g i ~ e t & n ( o u f i u n p o n d c G u i p i u c o t ,  swqaq Km, sidra, 
toçho, bmMicas abatidas y otfos quaiquier pertrcchos y amaçon n e ç d o s  para su biaje y pesa y a la vuelta sobre 
10 dicb  y sobre gnsss y atm quaiquier mercodch, à 8./. pour h nw> Las Tms R e y ~  dont ut capitaine Iwn de 
Çiguon, el M q o ,  au montant âe 7700 ducats. 

ADG, 3E 6019, fo. 1ûv-12r (F. Faure, 24 juin 1566). 



Georges de la Place une dette de 4 1 livres tournois, payable à l'épouse de ce dernier aux vendanges 

prochaines. En se f5mt  créancier de ce tonnelier prestigieux. la Place, dont ce n'&ait pas le premier 

voyage aux gressesl,, faisait preuve d'un réflexe d'entrepreneur qui etait typique des tomelien 

baleiniers. Ce prêt, qui aurait certainement contribué au mythe des voyages terre-neuviens, fut 

contresigné par le maitre bourgeois Naulin de Meyre et deux autres tomelien, Toussaint Esquibat et 

Guiihem Bonttin, tous du réseau pomisue de s a m i - ~ k n y P ~  

Un deuxiéme tonnelier, Heliot Gychart, nourrissait égalexnent d'autres projets que son 

voyage B la Temeneuve. Avec Léonard Authic, également maitre du métier, il enregistra une entente 

pour diviser à parts &gales le againg et proffictm qui résulterait de la vente de acertain nombre de 

bamcques et c o h s  par euh... achsptéw au prix de 1 10 ü m s  t oumoi~ .~  Guychari choisit son beau- 

pkre, un laboureur de Bouliac sur l'autre rive de la Gironde, pour agir en son nom dans l'entreprise 

et ainsi recevoir de Çiganin la somme de 20 livres apow raison de commencement de paym.~' Les 

témoins étaient trois tonneliers, dont Naulin de Meyre, tonnelier bourgeois. et Jehim du Plantey, fière 

de l'un des tonneliers baiehiers. Comme dans le cas de la Place, on remarque l'importance des 

alliances maritales, fondées sans doute sur une dot, ainsi que la transparence des affaires 

commefcides entre confrères. 

La rOunion extraordinaire de la Saint-Jean eut sa suite & peine un mois plus tard, au jour de 

la Madeleine, le 22 juillet, quand une seconde foule se précipita chez le notairew2 A cette occasion, 

&aient présents les procureurs des cinq tomeliers terre-neuviers et celui de Çigaran, un certain Roger 

d'Aigueiarraudo, personnage cl6 dans la relation entre Bordeaux et les ports biscaieus. Identifié 

seulement comw un marchaDd de Bordeaux, il n'&ait pas ~bourgeob de cette d e ;  d m  d'autres 

actes iî se disait maime couvretew de Bordeaux, c'est-&-dire grossiste en tuiies de recouvrement, 

" ADG, 3E 60 19, Co. UV- Mr (F. Faure, 24 juin 1566). L'obligmon sen d é b  (liquidé) k 24 octobre, en 
présena dw t o m b  Raphad Canac et Guiihcm ilrivet(?). 

ADG, 3E 6019, fo. 14r-15r(F. Faure, 24 juin 1566). 

3E 6019, fb. 4%-v(F. Fane, 22- 1566). P y  Raf- laboureur de Bouüac, EntreDcwr-Mers est 
procureur pour son beau-fils Heliot Guycw J e h a  Dauphtey pour son Esticmg Jehannt de Marsan est 
proninnia pour scm époux Piem Duin'pltv: F m y s e  B k &  pour soa époux Hdiot de Ii Claveryc; et P e y r o ~ t  
de M a t h  pour son époux George de la Place Thom est N;iulia de Meyre. 



ou atreiblesa." AUCM de ces titres n'en révele autant sur lui que le fait, signale dans un contrat royal 

pour l'aménagement du port de Cihure, qu'il représentait .la maison Daguerettm de Saint-Jeande- 

L U Z . ~ ~  Seule cette dnnike fonction expliquerait ses très nombreuses présences, comme garant ou 

témoin, aux actes liant des marchands bordelais à des marins basques. On soupçonne d'ailleurs, par 

la diversite des situations dans IesqueUes il intervenait et par son nom métissé, qu'il parlait toutes les 

langues de la Baie de ~iscaye.~~' En cette fête de la Madeleine, il rencontra les procureurs des cinq 

tonneliers pour leur avancer 20 livres tournois chacun, au nom de Çiwan; c'est la demière mention 

des cinq artisans jusqu'en avril 1567, après une absence de dix moisP66 

Le cas des cinq terre-neuviers. en faisant ressoriir des aspects professiomels et familiaux du 

voyage A la Terreneuve, permet aussi d'explorer les motif3 personnels qui conduisaient un tonnelier 

portuaire ii entamer une carrière de baleinier. Nous avons suivi les affaires de Georges de la Place, 

maître bourgeois en devenir du réseau de Saint-Rhy, sur une p h d e  de quatre ans. Nous I'avons 

rencontré en novembre 1564. lorsqu'il se préparait, avec Mingeon et Bernard Duan, à partir I la 

Terreneuve avec le capitaine hthoine de Lajus, de Saint-Sébastien. Il était dans la fouiée des onze 

tomelin bordelais qui embarquèrent sur les baleiniers au printemps 1565.' Son engagement 

l'éloigna de la d e  et de son épouse, Peyrome Mathias, pendant dix mois, du I I avril 1565 au 9 

fëwier 1566, période où la seule information dont on dispose sur lui est qu'il toucha sa paie de 105 

livres A Bayo~e  au retour. 

LO L'on pense am tuüg -m aux sites bdeuiic~s du XVF Yéfie, qui auraient servi de lest 6 l'aller. 

" ADG, 3E 6020, SX (F. Faure, 14 juinet 1568). quatre acta  concernant Ies réparations au port de Cibom. 

ADG, 3E 9850, fo. 349v-35ûv (N. Paymn, 17 mvmibn 1564). prêt d'argent à Loys Mouche, tomelier 
portiilire, a son épouse, &rtrinde Roux, 6ik de Guilhan Rwx, aussi i o d e r  & W - R i m y ;  3E 1372, s.E (A 
Bert& 21 fihviiar 1565). prira#avecIknuibnduprêtppJ~Fyd#uaEstienneReynauâ, gabarrier, 3E 5406. 
b.9r-lOv(N. Dupnt,28min 1565), e n ~ & h P b a 8 r m i r d D ~ 3 E 6 0 1 9 ,  fis. 14r-1%. 15v-16r, 
17r-19r (F. Faure, 8,8 a 1 1 avril 1565) testament mentionnant unc petite dette à Na& de Myre; présence ton du 
t ~ & ~ p r ~ a ~ k F c y d i ~ h r r & P a i l p e c m e n t d ' A m i u d d c & r a u n e z P i a r r D u p o m p w d a  
à la Termeuve- 



La Place allait resta h Bordeaux seulement quatre mois, mais il s'affaira pendant ce printemps 

de 1566, son mm figurant daas une dirame d'actes. ii apprit k décès de sa mère et qu'il héritait d'une 

dette de 44 Grarics en solde de dot ii Pierre M e t ,  le second époux de sa mère. Arbdet. lui aussi 

tomelier, avait utilisé cette obligation pour emprunter le même montant de son confrère Simon 

Daurigny. Donc. la Place devait les 44 h c s  Daiaigny?' Mais c'était aussi un printemps de 

socialisation. En plusieurs occasions civiles, Georges de la Place apparaît en compagnie d'autres 

jemes artisans de ~ a i n t - ~ d m y ~ ~ ~  dont plusieurs allaient l'accompagna lors de la prochaine campagne 

Meiai&e. Dans son entourage était Estienne Daurigny, tiis de son créancier au deuxikrne degré Shoo 

Le jeune Daurigny allait accompagner la Place la Teneueuve au jour de la Saint-Jean 

en 1566; sociabilitb, profasion et créarice etaient iaseparables daos le réseau de tomelien portuaires. 

Quand la Place revint de ce second voyage en avril 1567, son premier geste fut de s'acquitter 

de sa dette envers Simon Daiiripy, en préseuce de son compagnon terre-neuvier Mingeon ~uoaa?' 

Ensuite, il s'activa sur les quais dans l'équipe de Naulin de ~ e y r e ~ ~ ~  et, à la Eh de l'thé, retrouva la 

f d e  Daurigny aux noces d'une cousine!" Cette occasion annonça aussi le dénouement definitif 

de la boucle hcih que les deux patriarches, Arbalet et Daurigny, avaient tissde autour de la Place. 

a ADG, 3E 60 19, fo. 152r-153v (F. F u e .  26 anil 1 W), prkumx de Pierre Tardyt et Guiihem de Luieu, 
cherpenticrs de barriques. Les héritiers de Peyroton de la Placa, sont mentiornés comme voisins dans ta vente d'une 

rue Boucquaie de Sanit-MkM, 3E 5407, fb.l254r-l2SSv (N. Duprat, 14 novembre 1 566). Nous connaissons 
un parcnt (?). Jehan de la Place !e jeune, tomelier. 3E 1371 (A. Berthet, 22 juin 1 565) et 3E 3042 fo. t 84r-v (P. de 
Cazcmajw, 27 juin 1565). 

LR ADG. 3E 60 19, fos. 4ûr4 IV, lO4r- 10% 147r-v, 1 54t-V, 165~-V, l94r-Mr (F. Faure, 9 fivrier, 20 mars, 24 
et 27 avril, 2 a 28 mai 1 SM), prisena Ion d'unt oblige de Estienne Pepeyron, tomelier, présence avec Laurens 
Guilhema, tonadicr, présence à l'oblige de cowmction d'un maçon; présence avec âe la Clavaye a un mariage a 
a dauc prêts par des lebournirs de Carbo~Bhnc; praaice avsc MathUrin Raymond tomeber, au mariage dom le dot 
eweane im bourdiai; 3E 6020, s.E (F. Faure, 28 Mi 1566). présence avec Raymond à L'inventaire des biens de fku 
Jehannot de Bourg, to~ciier,  habitant ta rue de Marseiik, paroisse Saint-Remy. 

ADG, 3E 6019, îOS. 10-12, 12~-13r, 13~-14r, 4 9 r ~ ( F .  Faure, 24.24.24 juin, 22juillct 1566). 

ADG, 3E 6021. fb. 72r-v (F. Faut ,  1 5 a d  1567), quiquittancc aanulant l'acte de 26 avril 1 566 par devant Faure 
muire. 

ADG, 3E 6û21, b. 114v-i 1Sq 143r-v, i43v-144t (1. Faure, 9 mi, IO, 10 juin 1567) présence au prêt et avec 
JaibadcLigmty, tOlllYlier~~IICUYiCT,aIivcate&6~~dcviappN.deMepàdaamuchoads 
btetoasethl'rvitrillementduvini4û~vrulO~tournois. 

ADG, 3E 6021, h. 247~24% (F. Faure, 26 o c î h  1561). 



Quelques jours après, il acheta d' Arbalet une maisou, sise daos la paroisse saint-~émy? Devenu 

bourgeois, il semble ne plus jamais avoir quine la ville!" Ses deux voyages lui avaient rapport6 265 

iim t m i s  une somme &pivalent au prix de 9 milliers de merrain ou de 26 douzaines de barriques 

neuves. Pendant les quatre ans où nous l'avons suivi, ce tonnelier-arrimew resta fidde à soa réseau 

socioprofessionnel d'origine, malgr6 de longues absences. Enfin propriktaire d'une maison et libér4 

de la dette dont il avait Wtt, il prit sa place comme artisan autonome daas le réseau de Saint- 

~emy" 

Le parcours de Georges de la Place, B qui l'aventure tene-aeuvieme apporta un certain 

sufcea &ait ii plusieurs dgards typique d'un tonnelier baleinier. La durée limitée de sa caniére au long 

cours semble aussi avoir et& caractéristique, comme l'était son dge (apparemment la vingtaine), et son 

statut socioprofessio~el entre l'apprentissage et l'&ablissement en ville. D'autres tonneliers tme- 

neuvias etaient pourtant plus habiles en affaires que lui. Heliot de la Claverye, tomelier-arrimeur 

associé h I'dquipe de Naulin de Meyre quand il n'&ait pas la Terreneuve, était souvent 

l'intermédiaire entre des capitaines dtrangers et des marchands de la campagne, notamment du Medoc. 

La Claverye se présenta chez le notaire avec des marchands de la côte basque. du haut-pays et des 

Chartrom, avec des labolireins et des gabamiers d'audelk de la banlieue bordelaise et même en 

compagnie d'un capitaine éco~saisb'~ En effet, le nom de la Claverye n'apparaît qu'en relation avec 

ADG, 3E 602 1, fo. 24%250v (F. Faure, 29 octobre 1567); la maison est &e et situe en nie du Poste 
autternent appeIle du Saia (Pcuguc?) coirtiontant d'ung coste a la maison de Pierre de tafite, d'autre coste a Pierre 
Ray, dimg bout a Pian & Brane a ladite nit, et daultn boutz k dcrfiat du jardin diiae noauni Phtlippe ...a; présence 
dudit Roy et les tomefiers Loys Mouch et Heliot Guychart, terre-neuvier. 

''' La Phce reste à Bordeaux au minr jusqu'à f- 1569. date se tennin«it iios enquêta. 

" O est témoin au départ du tonncilccr Toussaint Esquibat qui .va en gucre pour le service du Roy. et qui, a son 
retour, atteint son co&c Guilbem de Porta dans une rixe, ivin«ncnts qui mobüiacnt le ristau de Saint-Rimy. 
ADG, 3E 6020, s.f (F. Faure, 2 mars 1568). testament de Esquiiat m faveur de son épouse, Estienne Eychon, 
mntrcsigné par les tonnebers Anhyne Labuibc, Mingeoa I)won, Gcurge de Ir Place, Wcm de Portes, ïbomu 
MÎWcgabard et Hdbt & la Clavaie dont la plupart sont ks terre-neuviers; i b d ,  s.f. (6 fi- 1569), testament de 
portSrbn~~f ivaP&soaépousc~MOJtC9~~priscaçcdeHoacqdeIrPlsce ,MamnRoun,Py 
de la Font, Jehan Dadimie le vicubr et Guilhem Rom, tous tonneliers; Ia Place est nommé exécuteur. 

AIE,  3E 6019,  fa^ 1&-145v, IW-v, 16Sr-v (F. Faure, 24'27 avril, 2 mi, 24 juin 1 566). présences avec de 
la PLa à I'me & mtrùgc et B  da^ pnZts d'- par d u  laboureurs de Carboa Blanc; 3E 6021, €os. 5 3 ~ 5 4 ~ ~  6% 
70v, 119~120r, 141~-142r(iW, 3,lZ 13 avril, 3.4jUin 1567); ~ ~ u n c ~ e d e b o i s d e c ~ p u d u  
lebourrun mi Médoc, avec Roger d'Algdamudo à la vente de vin en Écosse, avec un mvinKF i la vente d'me 



des affaires commerciales soldk sur le port; George de la Place, en revanche, se présenta chez le 

notaire seulement I'occasim des prêts d'argent et des actes civils de ses proches. Ainsi les actes 

notanés révklent parfois la relation entre le sens social et le aseus de l'argent. propre à chaque artisan. 

Si le cas de la Claverye illustre t'esprit d'entreprise de certains artisans qui savaient profiter 

du contact avec les marchands maritimes, histoire ci' Anthoine de Labarthe illustre bien le parcours 

d'un tonnelier originaire du haut-pays qui s'intégra B la ville de Bordeaux par le réseau portuaire. 

TravaiUant comme mimeur, il rencontra des coaîtères nouveaux dont Jehanbett de Ligaray de 

Bayonne, avec lequel Anthoine de Labarthe prit la route de la Terreneuve sur un baleinier saint- 

sdbastienoais. En revenant, il épousa la veuve d'un autre tonnelier et retrouva ses origines males 

comme laboureur du bourdieu du notaire Faure, dans la banlieue vinicole de  ord de aux^'^ La 

communaute portuaire de Saint-Rhy servait donc non seulement de terrain de recrutement pour les 

baleiniers, m * s  aussi de réseau par lequel les artisans terre-neuviers pouvaient rdintégrer la vie 

terrienne après un &jour en mer. Labarthe exprime bien le visage humain de la mouvance 

dhographique vers la mer au XVT siècle: c'est le jeune tonnelier rural déracine qui entre dans la 

socidté des gens de mer, s'enrichit A la Terreneuve et finit avec un lopin de terre et une règne de 

vignes h proXimit6 du port!"' 

vim avec N. de Meyre a I'obligc d'un laboureur de Floirac à un afcyssonnier* de Bord- avec Mhgeon Dunan, 
et avec N. de Mcyre à l'oblige d'un marchand du haut-pays au marchand des Chartrons; 3 E 6020, S. f. (ibid, 2 mars 
1568) prisena au testament du tonnelier-arrimau Toussaint Esquibat. 

6" ADG, 3E 3042. fo. I2v- l3r (P. de Cazmiajour, 29 mars 1565). engagement avec Ligany driw le balcinia de 
Jehm de Chanaidy de Saint-S&astr*en, a 42 h s  soleil payables à Bayonne au retour, témoigne par Pierre du Pont, 
tonnclicr terre-acuvicr, 3E 60 19, th. l38r-v et 16 1 v-162r (F. Faute, 1 1 a d  et 1 mai 1566). ventes de blé a Jehan 
Daudizok Ie jam n à un labwrw & Basscm, timoigni par le to~eiier portuaire Mathurin Raymond; 3 E 6020, s X  
(F. F m  6 [enia 1568.6 fhks 1569), i d e n a  fils dc lobOurair de la paroisse Lizcac en Haut Pays dans l'acte de 
mariage & Monderte kp ,  veuve de fai Jdwriot & Bourg en son vivant aussi tonnelier a Bordeaw; p r h n c e  lors du 
testament de E s q u i i  k t o ~ d i a  du rfteui & Saint-Rimy qui va a la g m .  

tao Le comrat rigissant l'exploitation d'un .bourdiam, ou propriété ruraie d'un bourgeois ou d'un sire, par un 

laboumrr, s'appdait un d b m m p .  C&i & L;ibMhe n'est pu connu mW il est dit dans un autre affémage typique 
que le fha (laboureur) s'occupera de la t c n  et d a  vim et fcra .accowtrcn les cuves du bourdieu. La veuve 
propriirure du bourâieu flnirnin Ii moitié des ccrcks a r q m h  h &tii des vieux cercles rompus. EUe prendra 
19 moi& du .pmipirr (vin jeune) et une barn'que du praiiin braivagc de la cuve qui lui plaira Le fermier aura la moitic 
d e s f i n n t s ~ J ) . ~ r i a s i ~ k b o i s a I n t i i l l i s d o b 1 a e p e n d n q u c L q u p n t i t i n i c r s s 3 i r r i s o a c ~ ~ ~ a  
a 200 !igow. il nourrira un pourceau a d o m  3 poules, 3 poulets a 3 douzaines d ' d  à la veuve. Le fcnnier se 
chargera d'entretenir le chemiD a l'ail& & drller les fosJés deux fois Pan et & tailler l'aubade lorsqu'dk k lui 
demandera. ADG, 3E 3042, fo. 321r-322r (P. de Cazamajour, 29 août 1565). 



Le choix d'aller la Terreneuve ne se fondait pas sur la d e  ambition perso~eiie. Chaque 

printemps, il t'allait pesa les risques d'me m2lée au large ou sur la cdte du Labrador. La guerre 

francoespagnole des années 1550 restait dans la mémoire et plus récemment, en 1562-1 563, 

l'hivernage organisé par l'impétueux Johaaaes de Gabaie de Saint-Jeande-Luz se termina dans un 

bah de sang quand les mains aespagnolm de la province de Vizcaya déiog&ent les Luziens au 

printemps, en tuant plusieurs marins et en dérobant les h W 1  Gaberie, indompt& était de retour 

au port de Bordeaux en mars 1565; pendant trois jours, il fit officialiser ses prêts de grosse aventure 

pour un nouveau voyage .baleinier. par le notaire Raoul Brigot. Au deuxième jour, Brigot reçut les 

achats d'arquebuses, de flèches et de mourions par trois tomeliers-arrimeurs de Saiat-Michel: Martin 

Fauveau, P iem Dupuy et le visiteur de navires Augier du vergierPa2 Ce cas expose bien la fébrilite 

que pouvait générer sur le port l'escale d'un baleinier biscaïenPu Mais, tout comme le métier 

d'arrimeur prdparait la vie en mer, le contact permanent avec les équipages étrangers permettait de 

jauger le risque de conflit une fois au large; d'ailleurs, les tometiers du port, qui étaient souvent aussi 

maitres du guet municipai, eri étaient des juges avi&?" Ii est proôable toutefois que le geste même 

MG, 3E 2415, fb. 334v-r (R Bngot, 9 juin 1562) et 3E 5405, fos. 3 18v-323r et 374v-37Sv (N. ûuprat, 16 a 
27 aoUt, 20 septembre 1564). Notons que Gaberie est appelé ûeroby dans cenains actes. 

P. Dupuy, dits charpaitias de barriques, chacun d'une aharqueboue garnie de flesques et ung mourion* et par A. du 
Vergk, dit visitarr de navires, d'une arquebuse garnie de Biches; et ibid, €os. 1307r-v, 1 32h-  132 1 v, 1328r-v ( 15, 
16, 17 mus 1 56S), prêts de Gaba#. Nous avons trouvé un seul autre achat d'armes, par des marins en partance pour 
la Floride ou #la &te de Myw en a& 1566, irtji.0. Ces artisans nous sont COMUS. Fauveau refait surface fin octobre 
mmmc .arrimaP & v b ,  3E 5406, fô. 643~-r (N. ihprat, 29 octobre 1565) et Augier du Vergier est charpentier 
de barriques, 3E 7827, fo. 125r-126r (F. de Laianne, 3 mai 1565) et 3E 7274, fo. 1 Sûr (G. Lacoste, 29 juin 1565). 

" L'biwmage de 1562-1 563 s ' a i  fàit sous le couvert d'un voyage baiehier et, si l'on ignore la vintable nature 
du voyage abaleinie~i que prdparait G M e  en 1565, sa f d l e  de route était tâchéc de sang. 

Emxm au mis d ' a  de 1566, m compagnie du flibustier Monthrc, il rmta i t  marins et hommes d'armes 
a Badaux paa un voyage mystérieux 4 la coste de MF (I'Afiique? I'ile de Cap-Breton?) ou en .Floride. A ce 
moment, le toandia Pierre Motinin et d'autres entrcprenrmt un .certalli voyage ... au service du Roy. avec le 

Mo*, 3E 60 19, fos. 10 IV- 102v et 103r-v; cf, fos. 1 O8v- lWv, 1 1% 120v et 1 54r- 155r (F. Faure, 24, 
24, 28 août, 3, 17 septembre 1566), 3E 1 1 188, S. f (R Soteau, 26,26,27,2%, 29 août 1566) et 3E 5403, S. E (N. 
ûuprat, 2S, 27 et 3 1 août 1566, a travers tes actes de 1 565), 5404, fo.809v-8 1 Ov (ibtd., 1 d&mbre 1 565) et 5407, 
fo. 95%-v (ibid., 13 août 1566). La dcstinition de ce voyage est d t é c  âans les minutes notariaies. Faure dome 
seulement un .ccrtaui voyago; Sot- nomme .la Floride-; Duprat nomme .la coste de Myne (sauf  aFIoridt., 1 
diccmbrr 1565). Duprat, ai outrq dissinarlr ses actes coacerasnt les préparatif3 dans un registre & 1565. 

Co- dms mintes nlka il y a d  une ûaditbn & guet chez les tonnciiers que Son voit dans les titres *cher 
~ ~ & I r ~ & R o y , ~ d i t ~ & J c h s n D u i d i z o & e i r ~ ~ ~ g c n t ~ d u R o y c d e G u i l b c m  
de l'Homme. 3E 3042,fO. 122r-v (P. de CaEwiapur, 2!5 mai i 569 et 3E 60 19, fb. 9v- Iûv (F. F u t ,  25 janvier 1 566); 
3E 11183, s.fJR. Sotew.27juilkc 1565). SuivantI.rnditioad'~TwsspintEsquï'batva.iIrgwmpourle 
savice du Roy., 3E 6020, s.f (F. Faure, 2 mani t 568). 



de faire passer le contrat d'engagement devant le notaire traduise l'inquietude des tomeliers quant 

au but et & l'issue du voyage;= l'engagement des cinq tonneliers L la Saint-Jean m 1566 illustre bien 

cette indtude, tant pu l'agitation apparente des proches que par leur salaire élevé et par la mention 

de la possibilitb de guem.= 

Si le cmtexte de la vie portuaire structurait la stratégie individuelle de certains terreaeuviers, 

il Eüd W a  la tomellerie de conversion du mnraui pour comprendre le choix des autres. L'exemple 

des t o o w l i e r s ~ e u r s  Bemard Rouptey et Héliot Guychart permet de voir la parente des avenues 

d'entrepreneur et de tonnelier baleinier. Ces deux artisans de Saint-Michel, alon voisins dans la rue 

Carpenteyre longeant le fleuve, entreprirent en fdwier i 565 la conversion en barriqu de 15 milliers 

de maraia pour le marchand de vin Jehaa de Jehan. C'&ait un contrat important pour un charpentier 

de baniques, d'une valeur de 2 10 livres tournois, qui prevoyait la fabrication de quelque 60 douzaines 

de barri-ques. Comme d'habitude dans ce genre de contrats, les entrepreneurs étaient tenus de réparer 

toute barrique qui se serait avérée non étanche pendant les vendanges?' En revanche, ni l'un ni 

l'autre ne fut tenu de rester A Bordeaux jusqu'h la Saint-Martin et, comme de fait, après quelques 

semaines, Roustey décida d'der la Terreiie~ve,~ après avoir vendu 8 Guychart une quantite de 

cerclage pour 30 ü~res.6'~ 

Guychart, lais& seul pour honom le contrat, s'en Na mal. Le 10 novembre, la veille de la 

Saint-Ma, les facteurs de Jehau de Jehan descendirent il la rue Carpenteyre adin de le sommer de 

" CJ l'nigagcmctlt de marins qui obiigent le capitaine a rfnmwr qu'a in à ta Tmcnaive en voyage de pèche a 
non de pare. AHPG* 1,2577, fo. 1 r-2v (S. de Yturrïça, M u t h ,  7 janvier 1559); voir infia 

6U Ce voyage boleia*r a T-e nà* plusieurs Cléments tmuMmts. Notamment, ks saiaircs élevtb, le 
paianenr d ' a  @e M dutant l'absaia des adsans et I'absaice des hommes jusqu'au mois d'A1 1567 
laissent penser que L'bm~@! a 6té prévu et cfihud. Toutefbis, nous ignorons lcur destinntion précise, 

6" ADG* 3E 5405, fo. 876~-87% (N. Dup- 24 fivnQ 1565); iis avaient en outre l'option de convertir encore 
S niNiers & mCma ultésia~cumt~ En 4 moi4 chaque rnipn aurait bâti 20 bomgua par semaine. 

"" ADO, 3E 11 183. rP (R Saai. 1 anil 1565)' tcstamcnt de B. Roustcy; i'identitt du capitaine n'est p u  do& 
~ ü ~ ' ~ s a i s ~ & ~ c b i n & C h a n e n d y & S a i r d - ~ q u i a n h a i d r r i r g U g Q  ~cbenbende Ligaray* Aothoiae 
de labinhe, A m d  de Bcrnrta Pim Dupont, Georges de la Place, MUigeon a Bernard Dwian. ADG, 3E 5406, 
b. 9r-lh IN. Riprq 2% aiam 1565); 3E 3042, b. lhr-lk (P. de ClacmiprP* 29 mus 1565); 3E 60 19, tas. 14r-15r, 
15~-16t, lWl% (F. F m  8.8, 11 0Mi1 1565). 



compenset la perte du vin qui s'était &oui& de quelques bamiques défectueuses. Trouvant la porte 

du logis fennée B cl& ils s'adresshnt alors à i'épouse de Bernard Roustq qui leur apprit que ce 

dernier etait la ~nrrneuve? L'issue de cette situation n'est pas connue, mais c'est la demi&re fois 

que m u s  retrouvons les tonneliers ensemble. Au cours de l'hiver, Gt@wt, avec le charpentier de 

barriques Léoaard Authic, investit 110 livres dans I'aquisition de barriques et de caisses avec 

l'intention de les revendre A profit69' A la Saint-Jean suivante, Gychart était du groupe des cinq 

tooneliers engagés par Juan de Çigaran, au salaire de 160 livres tournois. et il confiait son partenariat 

avec Authic B son beau-père. Après ce geste, la carrière de Guychart disparait des archives. 

Quant & Bernard Roustey, le voyage de 1565 lui suffit. Quelques mois après le retour tardif 

des tonneliers terre-neuviers au printemps 1566, il louait atout le devant, hault et bas. d'une maison 

au fond de la rue Carpenteyre, paroisse Sainte-Croix, ii côtk du chai d'un marchand de merraio. de 

vins, de poissons et d'huiie de baleine, Mathieu de Beilay, au prix de 30 francs? Ensuite, lui aussi 

n'est plus visible dans les archives. 

Contrairement A la stratkgie de Georges de la Place pour mener à bien son projet 

d'avancement dans le cadre de la tonnellerie portuaire et baleini&re. l'histoire croisée de Guychart a 

Roustey semble suggérer, prrmi&re vue. que la tomeuerie de conversion et les voyages baleiniers 

étaient liés par la préCarit&. En acceptant le contrat de Jehan de Jehan, ces deux anisaos s'exposèrent 

i une poursuite mimuse, alors que le salaire de tare-neuns accord6 ii Guycbiut n'était guère plus 

&levé que son investissement ii l'entreprise avec Authic. Il faut voir néanmoins que les trois initiatives 

de Guycbart - le contrat de j conversion^, l'entreprise avec Authic et le voyage la Terreneuve - 
mettaient en jeu la somme considérable de 375 livres tournois. En outre, au moment d'entreprendre 

leur contrat de coovasion, G ychart et Roustey disposaient ddjA le capital sutnsant pour foiimû le 

cerclage des 60 douWnes de bamques. Le voyage h la Terreneuve s'inscrivait donc dans un eventail 

d'occasions s'offtant A un jeune tonnelier désireux d'accumuler du capital aCeessane au lancement 

AüG, 3E 5406, fo. 7Zîr-n& (R Dupn!, 10 novaakc 1565). 

ADG, 3E 6019, fm. lûv-12r. Mr-l5r, 49r-v (F. Faure, 24.24 juin, 22 jdet 1 566). 

ADG, 3E 5406. fo. 1 1- (N. Duprat, 25 o c t h  1566); ia CO-on donne 22% ÜV~CS tomois. 



d'une carrière d'artisan autonome après quelques voyages. Les trajets de ces individus, mi-salariés 

mi-investisseurs, exemplifient donc les ~ o x e s  du capitalisme maritime au XVr siècle. 

7.2. Le contrat d'engagement da t o m e k n  balcinien 

Stratkgies d'avancement et cadre socioprofessiomel du mdtier en Atlantique septentrional marquent 

le contrat d'engagement du tomelier baleinier. Alors que chaque contrat comportait ses particularités. 

il repcésaitait, pour l'arti*san9 un accès espéré au monde du capitalisme maritime et, pour l'amateur. 

la limite de l'accès qu'il accordait. Ces contrats permettent donc de saisir le contexte 

soeioprofessio~el dans lequel l'artisan s'inscrivait au moment de prendre le large. 

L a  cootnb y ip~coans.  Deux atcliem, deun structures salariales 

Les contrats d'engagement de to~eliers r e c d  dam les archives notariales de Guipiucoa, qui 

doment le ton pour ce type de document déj8 en 1547, ne permettent toutefois pas d'en tirer de 

conclusion générale sur la s t m c t m  salariale de ces artisans. D'une part? le vieux capitaine Pedro de 

Am*wdin disait en 15% que de toute son expérience de 39 voyages ii la Terreneuve, il n'avait jamais 

vu de salaire 6xe accorde & un marin; c'était le royaume du système des parts? Cependant, parmi 

les trois contrats basques dont nous disposons pour la pt50de de la pêche au Labrador, seulement 

celui de 1547 précise un salaire calculé sur les parts de la pêche. 

" A m  C i  Lsaioq le@ 9, ap. 219, b. 13 k (1 5%): Le capitaine &pizcoan Pedro de Mufdïn, alon 
âgé d'environ 65 diclara *'ai 22 voyages bakinb et 17 voyages momies, il n'avait jamais vu les marins payis 
à*:. ... n u n c r j r m u a v W t o & q u t s e o y r s c h o ~ r l o s ~ s & s u t r o ~ ~ ~ o y ~ l d r d u p a n v i r &  
joniil de cos que ayan ptzcado y bcne6çiado en la dich provincia de Tcrranoo va.... 



Ce plus ancien contrat d'engagement de tonneliers baleiniers provient de Muaiku en 

~ u i p i i z c o a ~ ~  Son intérêt painci@ téside dsns le nit que les mêmes artisans qui coos~saient les 

futailles en Europe, allaient easuite 4 la Terreneuve pour les remplir d'huile. La division spatiale du 

travail n'avait donc pas maduit B h séparation des &ha entre deux gro- d'artisans. Cependant, 

la structure de paiement était diffërente pour les deux composantes. La première partie de l'acte 

correspondait aux contrats du type cmversion trouvés h Bordeaux et, la seconde, aux contrats 

d'engagement pour la pèche. L'amateur s'engageait A foumir aux deux .ouvriers. le bois nécessaire 

pour bâtir 300 .demi-pipes, soit des barriques... 

... bien faites et suffisantes pour mettre s a -  a qui seront etanches et bien travaiIlées 
a d'une jauge sufisante, ayant des boas cercles et vimes et étant toutes bien fondes, 
de sorte qu'aucune w manquera de cercles ou autre chose.69s 

La fabrication devait être achevée dans les trois mois, A la 6n fevrier, .sous peine du double des 

dépeuses et inth&s et dommages., et les artisans seraient payés h mesure de l'avancement du travail. 

Pour le voyage, la p i e  des toneleros &ait d&nminée par un calcul double consid& comme 

couninia, même A cette date précoce, pour ades tomeliers semblables sur des navires semblables*? 

Chacun recevait uw pmt des gains de la pkhe pour sa personne, comme les simples marins, et une 

deuxième part pour son office de tomelier, comme les officiers de bord. 

Cette méthode coutumiére pour calculer la paie des artisans. basée sur un partage des gains 

de la pêche, est coiwmmeat recensée dans les archives basques de l'époque. Le système des part 

c o ~ u t  son p l u  haut d6veloppement dans les contrats de harponneur, qui avaient droit ih trois parts: 



une pour la personne. une pour l'office de barpomeur et une pour la chuIup, ou baleinière?' Dans 

la pratique, chaque part (si la cale était pleine) Quivalait à environ quatre bamqudm ~vaiuées en 

1565 a sept ducats la barrique, moins 50% pour le aei. Suivant ce calcul, chaque tonelero aurait 

Wsé un pront de 28 ducats, ou aviron 78 livres tournois!* 

Deux engagemats de tomeiiers bayomais en 1564 suggèrent que la coutusne de paie calculée 

en parts avait éîii remplaak par un salaire fixe, mèmc si le travd n'avait pas sensiblement ~v~iu&'~' 

Datés du 29 février A Mutriky les contrats hent do& par Juan Martinez de Amilibia, armateur et 

marchand qui apparaît souvent daris les archives relatives B la côte basque. On remarque d'abord que 

les contractants, des tomeliers bayomais, s'étaient organi& selon uw hiérarchie qui comportait le 

contractant principal ses colkgues et des apprentis. Avant le voyage, les artisans devait apprèter 

(adrecar) toute la futaille et, en outre, achever (aicar) les barriques nécessaires pour le pain. le vin 

y otrrcs cosas requises pour l'avitailiement. Durant le voyage, les artisans étaient tenus de servir .bien 

et suffisamment. ou afid~lement et diligemment. dans leur office de tonnelier, et d'apporter les outils 

de leur métier. Payés A la livraison des mts Fabriquées avant le voyage, les tonnelien travaillaient 4 

AGDO, C%ks El- I%rp 65, h. 9v (1 565): ....en esta pmbincia & Guipuzcog ai la costa de la mar ddli 
donde se azm annazones para Tenanoba a matança y pesa de ballenas, es costumbre husada y goardada dar a un 
onbre de bien sea arpoaao y sirve con su chalupa el la dicha pesa tres soldodas ...a 

Ibid,  fo. 1 Sv ( 1 565): ....la prllnm vez . .. echo d dicbo biaje, d capitan que fue en la dicha MO le dio tres 
manajees O soldacias, por su arponuo, y por la chalupa, y persona, y en la scgunda v u  ... el dicho capitan le do por 
su pasona y par arponcn, y por la chalupa otros tns mareajcs O soldades ...* 

ARCh, Plcitos civiles, Puez Alonso fenecidos, 455- 1, fo. 1 Zr ( t 570): a.. . hubycra ganado y ganar8 tres 
solbdu O m4nqa antes mas que es a saba, una sol& por su persona y otra por su chalupa y o m  por el 
oficio de arponao ... e pue coda arponero en mejantes n'ajes se suelm y enos suelen ganar hordinanamente trcs 
mamju...** 

AGDG, Cidu Uom, lqpjo 65, fo. 9v (1565): ~ . c a d a  mlddi y muaje eupo quatro bUnus y medis de 
g r a s a s - m ;  ARCh, Plcitos civiles, P m  Aionso fmm-dos, 455-1, fo. 12r (1 570): m... por cada soldada quatro banicas 
de gnsr Uaiu y rynchiddas que por las d i c h  tres soldodu son dote barricas...* 

" B. Lawcq ï k  d bmts&mùm Red Bqy (lirbrridol). A r c ~ o î o g v  <ad history (rapport déposé, ûttawa: 
Parcs Corudr, 19%). 

AHDG (oihtiï), 4 2579 (21, f~a.  9% lûr-1 lr, 14v (S. dc Yhirriça, M u ü b ,  29,29 féner, 21 avrü 1564). 



salaire tixe durant l'e>cpeditioa; dans l'un des eoatrats, le salaire du tonnelier comprenait aussi celui 

d'un avalet. ou d'un .moussa, c'est dire m apprenti? 

11 est intéressant de compara le staM professiomel accordé & ces toaneiiers bayonnais dans 

la hi6rarchie des marias. Les contractants principaux étaient identifiés comme des tuneleros et lem 

seconds, comme compnero ou @cial, d e w  titres synonymes de compagnon.'03 Les assistants 

s'appelaient vaiet (criado) et mousse ( m q o )  et semblent avou étk des apprentis d'ilge mineur. Aucm 

de ces titres n'avait d'équivalent ii Bordeaux, où I'on trouve seulement maîtres et apprentis. A cet 

égard, les titres professiomeb des Bayomak correspondaient mieux à la hiérarchie A bord des 

navires, où un officier (oflçial) avait un statut htennddiaire entre lbique maitre du navire et les 

marins. 

hi point de vue de la structure salariaie des artisans de la pêche, les contrats guipiucoans 

donnent lieu B un bilan ambigu. Le système de parts évoqué dans le contrat de 1547, bien que le 

témoignage du vieux Arriurdin l'ait confirmé comme la règle chez les marins, n'existe dans 

aucun autre contrat & tonnelier. II faudrait voir, peut-être, qu'kurdin parlait de marins et non 

pas d'artisans ou d'officiers. En effet, dans ces contrats, les artisans étaient considérés comme 

des marchands de matériel de pèche Ionqu'ils fabriquaient des nits, et comme des engagés au 

fixe lorsqu'ils embarquaient pour la Teneneuve. Cette dualité s'inscrit donc dans l'aspect 

paradoxal de la tonnellerie baleinière vers 1565 ou le réflexe capitaliste et le travail manuel 

faisaient partie intégrante de la vie des anisans. 

L'originalité des contrats de 1564 réside plutôt dans le fait que les mêmes artisans qui 

fabriquaient les barriques powaient aussi aller au Labrador, et dans le fait que les tometiers 

s'étaient engagés en tant qu'équipe, organisée autour d'un contractant principai, ses seconds et 

~ L e s t o a i r l i a r ~ o ~ V I J ( ( ~ 5 1 ~ 5 7 b l C p l d o n t  1 0 é t a i c n t ~ ~ d o d * t s d u o o l Y R ( ~ 0 I ~ ) . L a  
tonneliers sans vda tcccvaicnt 40 ducats: 7 hmidiat- 7 aprk l'achèvement des barriques de vivres (dit & 
benru@, ou & vente) et 26 b u t s  dlIW kS six jours après It retour (dit & s d h t h ,  OU & solde). 

Chaque ducat était évalué à quatre t o ~ l 0 ~ ~ 9 s  & Freicr, ibid., fo. 1 Ot- 1 1 r. 



des apprentis. il ne s'agit donc pas de véritables contrats d'engagement personnel mais plutôt 

d'équipes de travail fournies par le contractant principal. Ces éléments forment un contraste par 

rapport aux contrats dressés à Bordeaux à la même période. 

Le coatnt bordciais. Le tnvril et le daire  fixes 

A Borde5u1x, le contrat d'engagement de toaneliers pour la pèche harenguière, sardinibe ou morutière 

semble avoir précéde celui des baleiniers? Nous avoos rencontrt5 deux exemplaires de contrats de 

tonneliers sardiniers, anbaucbés A 1'& pour travailler au large de l'Angleterre. En raison de son statut 

de mab, le tonnelier était placé sous les commandes imrnéâiates du maître du navire, mais I'artisan 

&tait contraint de rester sur les liew jusqu'il ce que l'usage ait confirmd l'ktmchéitd de ses hitailles, 

tout comme dans les contrats de conversion du menain dresses daos cette ville. Pour ce qui était de 

son travail. le tonnelier devait d'abord encaquer les poissons sur le pont du navire. Ensuite, au retour 

du port, il devait defoncer les abmiques et barriatm de changer la saumure et, enfui, les foncer 

de nou~eau.'~' ûn ne trouve pas de teiles prkisioos dans les contrats de tonnelier baleinier, qui il 

incombait aéamnouis d'assurer la guaiite de l'huile pendant les opérations d'assemblage et d'entretien 

des futaiUes. A la fois privil&gid par son statut professio~el et contraint par l'obligation de travailler 

conformément à la coutume de son dtier, le tomelier etait essentiel à la réussite de la saison de 

pêche. 

" S. &nurd (1969), cp. cil., p. 8 1 1 et L. T-n ( 1987). op. cit. Cf: AD0.3E 5405. fos. 75 1 r-v a 8 13r-v (N. 
Duprt, 24jam(ia, 7 fiMier t 569, sommations pur du pacquetcus de poisson Bordeaux, concernant des 
pipes & monre de Ir Tareneuve et ch hWcs de haras8 Qe Dieppe. 
' 3E 5406, R>a 878r-87% (N. Dupraî, 9 juiu* 1566), donnant les tâches du tomeh Symon de Castera: 

a . . . & h s ~ c t  f o m  ledictes M c q u c s  a autres viisswbt, les seder, borrier et autrement conditionner, parer et 
imusmr Mite sardine a barriques ci vaiscauk. .a; 3E 60 19, fo. 72r-v (F. Faure, 6 août 1566). donnant les tàck 
du taaadia Nicollu & Ii Porte: ~prcquia ta en gr- (cak) que buriqws et buncoe lesdits bunqucs a 
barciam h, rebqm et mcamcr et icde rmdre estanches pour les sardinnes que ung bon charpentier est tenu 
f i i i r e , q u i ~ e t 0 n t ~ p o u r l 8 ~ A c d i t ~ d a a ~ * . * ~  



Dans les actes d'engagement de Bordeaux, les tonneliers s'engageaient uniquement a salaire 

fixe? û~ àistingue quatre Qéments principaux dans leurs coiitrais que nous examinerons dam le cas 

de I'engagement des tonneliers Bernard Daunan et Georges de la Place par le capitaine Anthoine de 

Lajus de Saint-Sébastien, passé devant k notaire Nicolas ~upmt?* Ce contrat est similaire aux deux 

autres recensés pour 1565 devant deux notaires différe~ts,'~ alors que le contrat des cinq tonneliers 

engagés A la Saint-Jean de 1566. passé devant le wtaire Faure, contient certaines innovations? 

Le premier &bnent du contrat de 1565 traitait des conditions et des instruments du travail. 

C m ~ e n t  aux précisions trouvées daos le connt de sardinier, le travail des baleiniers est précisé 

dement  comme le adevob que les artisans rwpliroat non seulement dans la station baleinière mais 

aussi durant les t r a v h .  Apportant lem outils."* ils se tiendront prêts embarquer à Saint- 

Sébastien en attendant que le baleinier, toujours en construction et sans nom, prennent la mer. 

... lesdits [charpentiers de barriques] Dainan et Laplace seront tenu la faire et y 
travainer et faire leur devoir tant en allant, sejomaat, que retournant; et seront tenu 
de partir [et) rentrer dans leàit navire prests et bien muais de tous ostis (outils) requis 
et necessaires audit mestier de charpemtier de barriques. incontinent (oussird) qu'iiz 
eu seront q u i s  et que ledit na* vouldra partu dudit port de St Sebastien, le tout 
ii peine de tous despais, dommaiges et interestz?' ' 

Notons qu'A l'instar du contrat guipUZcoan de 1547, les tonneliers devaient donc assurer certaines 

foactious non precikées B bord du navire, à l'ailer et au retour. Cette dem%re precision semble reliée 

La coutume & pYinaii Q q m r ~  des g a k  de la pêche dhît s'instaurer difinitivemeut, seion la t h i g n a g f s  
des annits 1590. Cf: AGDG, CiMles Lecuona, lqpjo 9, exp. 219, fo. 135v (1 5%). ibid; M. Barkham, Aspects of 
II&.. (1981), op. cit, pp. 14,f 1; J.-P. Pm&, op, cit. (1995), p. 99. 

ADG, 3E 5406, fo. 9r-1 Ov (N. Duprat, 28 mars 1 MS), amait continu dans I'originil. 
n)) ADG, 3E 6Q19, k. l7r019r(F, Faure, 1 1  a d  1565), pour A d  de &niatd et Pimt I)upont; 3E 3 0 4 2  b. 

12v-13 r (P. de Cern, 29 mars 1 565). pour Jehmbcrt de Ligaray a Anthoync Labarthe. 

* 3E 6019 (2' fb.1OY-1 Zr (F. Faurq 24 juin 1566). 

Le contrat de 1566 nc contient pas cette  cadit ton, mis elle r trouve dans les contrats guïplu~ans. 

ADG, 3E 5406, fo. 91-1ûv (N. Duprat, 28 uurs 1565). L e  Rtnit) que nous citons sont continus. 



ii la responsabilitt coutumike, évoquée dans le rôle d'Ol&ooa, de veilla sur l'etanchéit6 des fiitailles 

dutant les traversee~n~ rien diadique qu'on Fabriquait des barriques sur le navire. 

Le deuxième tiément concernait la paie et les modaiités de paiement. En 1565. les salaires 

ii Bordeaux se 6x-t à 40 et 42 écus soleils, soit 1'6quivaleat de 100 et 105 livres tournois. Ce 

salaire &ait sensiblement plus élevé que celui accorde aux tomelins bayonnais l'an& précédente, 

l'équivalent d'environ 78 livres tournois, mais nettement inférieur aux salaires de 1566 quand les 

Bordelais, peut-être en raison de la menace de guerre, exigkeot 160 livres tournois chacun. Le 

reglemnt tmal devait avoir lieu dans la province du Labourd, de trois A quinze jours après le retour 

du navire. Cette m o d e  d'attente ressemble à celle couramment relevée dans des chartes-parties de 

caboteur, où eüe servait au déchargement du navire, A I'iaspection des cargaisons et aux échanges de 

crédit.713 

Et ce, pour et moiennant la somme de 42 escuz h compter 50 sds par escu que ledit 
de Lajus sera tau de payer ii chacun deulx pour tout ledit service, dont ils ont receu 
par admce dudit de Lajus comptant sur ces presentes chacun d'eulx douze escuz, 
a la d i t e  raison, en esau, pistolets et dourallis: et les trente escw restant pour 
chacun â'eulx, ledit de Lajus sera tenu de leur payer et rendre a ses despens dans la 
Mlle de Baionne dans trois jours apres I'arrivee du retour dudit navire audit port et 
havre de St Sebastien. 

Pour ce qui est du heu de paiement en France, il s'agit d'une mesure de service accordée aux 

Bordelais, leur permettaut d'éviter les difficultés dventueUes de change et les aidant à trouver un 

passage A Bordeaux Les toauetiers tarr-wuviers de 1565 étaient payh à Bayonne et ceux de 1566 

devaient toucher leur solde B Saint-Jeande-Luz ou ii Bidart. Ce dernier Lieu correspond il la résideace 

de l'un des bailieurs de fonds du voyage, un marchand labourdain qui servait d'intermédiaire entre 

le capitaine saint-sébastiennais a les artisans de Bordeaux."" 

n2 Jourdain, Decrusy et M. Isambert, op. ciî. 

lu CJ J. eaavd (1968). op. cit., vol. 3.-. 

71' La tonndiar de Bayonne mbuichis par J w a  Mhcs de Amiliia ni 1564 n'ont pas ce privilège; le choix 
& B i d u t a t n l i C i I r F o o c r i o a ~ ~ & k b m & G i r p d m i i e h u d & a i ~ .  



Troisihement, le contrat précisait les dépenses assumées par le capitaine envers les 

tomeLiers. A cet egarâ, te coawi dom6 par le capitaine Lajus de Saint-Sébastien W t  exception 

en payant le déplacement de Bordeaux Saint-Sébastien, ainsi que celui de Saint-Sebastien 

Bayome, mais en loissant aux charpentiers de barriques le soin d'organiser le retour furai A Bordeaux 

Plus typiquement, le capitaine assumait les dépenses des .audit lieu de Terreneufve, ailant et 

retouinaat dudit voiag- au même titre que ceUe des autres officiers (compagnons) du navire. Les 

tonneliers jouissaient doac d'un staM professionnel comparable B celui des contremaître, charpentier, 

&t et harpo~elrr?'~ 

Et pour la despeace que lesdits de Laplace et Daunan feront pour aller de ceste d i e  
audit lieu de St Sebastien. ledit de Lajus sera tenu leur payer et advencer en ceste ville 
a chacun soixante sols; Et sem ledit de Lajus en oultre tenu de nourrir et entretenir de 
boire et manger [et] dormir a ung des compaignons dudit navire lesdits Daunan et 
Laplace, tant en sejournant audit S i  Sebastien que audit lieu de Tmeneufve. allant et 
retournant dudit voiage, et jusques a h de payement de leurs dits saIlaires. 

Le titre de maître des charpentiers de barriques se traduisait par un statut plus éleve que celui des 

marins ordinaires, mais mférieur au maître du navire. En khange, ils assumaient des responsabilités 

de tomelier ei d'officier pendant les traversées ochne~?'~ Le statut à bord était41 relie P la distinctioa 

sociale observée, B Bordeaux, entre les tonneliers-arrimeun et les mariniers du fleuve? Selon un 

témoin au Labrador. les tonneliers et les dépeceurs reposaient dans leurs quartiers lorsque les marins 

ordinaires forçaient au cabestan pour retourwr les  baleine^."^ Mer en mer était donc un geste de 

promotion 

La dernière clause concernajt les recours en cas de décès, ou d'interruption du voyage, et 

prtkvoyait un paiement aux héritiers: 



Et si pendant ledit voiage lesdits Daunan et Laplace decedent [ou] encore que ledit 
voiage ne soit Iait et acheve, ledit de Lajus sera tenu payer a celluy desdits Daunan 
et Laplace qui survivra ce que restera dudit sallaire du decede, pour en tenir et rendre 
compte aux heritiers dudit decede, et si tous deux decedent sera tenu de payer ledit 
reste a leurs heri t i ers... 

En parant ainsi & la destitidion des pmcbes du tomîier, l'aventure tene-neuvière était mise en relation 

avec l'easemble des obligations civiles de l'artisan, en première instance avec son testament qui était 

souvent dicte en même temps et au même notaire. Nhmoins, dans le contrat de 1566, la clause sur 

les recours Fut supprimée et remplac& par la suivante. plus alarmant: 

... p0met;iat aussy ledit de Sigaran audits sus~)mmez [cinq charpentiers de barriques) 
que i'a et auroit qu'ilz fessent pris par guerre ou autre ennemi en rayson dudit voyaige, 
que en ce cas les delivrera de manien des ennemys, et les remetra a ce pays et 
royaume de France a ses propres coustz et despens.. . 

Ainsi, les tomelias assumaient les risques associés au voyage vers le detroit de  elle-ile, et les 

salaires elevés de 1566 indiquent que la possibilite d'un coatlit était reconnue. Cette menace d'une 

guerre généralisée se distingue des hoshlitb isolées, comme l'hivernage des Labouniains de 1562- 

1563 qui entraha une attaque rneurtrihe au printemps par des -Espagnols.. en ce que cet événement 

ne provoquait aucune perturbation dans le prix de l'huile de baleine ou dans les salaires de marin. Les 

meurs de guerre pouvaient donc servir, durant les négociations, à augmenter un salaire et à accélérer 

la realisation d'un projeâ de vie? Le contrat pnonoel qui donnait accès au monde des baleiniers 

n'&ait pourtaot pas garant de droits individuels selon la couhune des armateurs en Atlantique 

septentrionai. 

n 8 C ~ P a i g r s a i r n & ~ &  1 5 5 9 à M i m i h i e n G u i ~  quand la mcnredeguem avec laFrance 
plriitit: RY- que cl dicho galleon aya de yr este dicho prcsmte viaje si hobicre gucrra y que aya paz a la pesquerîa 
& h l h u t o k c r l L o ~ y c o m ~ l u o t r p s n o o s g w ~ ~ p r o b i n c u ~ h d i c t i a T i t t ~ i l l l l l ~ ~ a , c o a  
que baya & mucbrne y no de armada... [Idem, que ledit gaiion doit fPirr ledit présent voyage, qu'il y ait la guerre 
ou~rp~ahpêehe&brlc ibcsou&mo~escommekswtns~vircsquivoat&cateprovuicc~I ; rdi te  
Temncuvt, allant en voyage marchand et non de gumt-..] AHPG* ï, 2577, fo. Ir-2v (S. de Yruniça, M u t n i  7 
janvier 1559), spic. tD. IV. 



7.3. aLa us d coutumes universels de la navigation de Temneuve~. 

Nous trouvoas, dans quelques .sacs proceSm des archives guipkcoaaes du denier quart du siècle, 

une cooceptiou coutumière de i'espace atlantique septentrional organisant la pêche et structurant les 

relatioas entre avitailleurs, propri&aim de navire et équ~pages. Ce fonds cornpreod la documentation 

générde lors des enquêtes judiciaires, et contient notamment des témoignages verbaux et des copies 

d ' a m  notariés; malheureuseaient pouf l'historien, il ne contient pas de jugements qui nous awaient 

renseigne sur l'avis de la cour dans les multiples cas de témoignages conaictuels. Quelqws enquêtes 

mettant en cause des a t t j s a ~ ~  ou d ' a m  membres de l'équipage d'd'un baleioier permettent de 

comprendre la place de ces individus dans la coutume de mer. Oa constate que le système des parts 

et le statut des hommes de m&er étaient reconnus, mais I'~panouissement de l'individu que nous 

observons dans le domaine social ne se répercutait pas dans le domaine coutumier et juridique. 

L'un de ces pro&, concernant le partage des gains entre deux équipages basques au port de 

Canada Pequeib, confirme que les tonnelien contrôlaient la tâche critique de la jauge des fiitaiUes 

rabattues, ce qui se Faisait de @on routinière dans la station baleinihe."9 L'un des capitaines, ayant 

p&he a cet endroit en 1589. avait laissé nrr place plusieurs barriques achevées mais non remplies. 

En 1590, revenant au même port, ü €bt rejoint par le deuiemt! capitaine et les deux marins 

s'entendirent pour mettre leurs huipages l'effort commun. Découvrant que la fitaille montée 

l'année prédente n'était pas de la bonne jauge, les tometiers la rabattirent, réparant ainsi le ton de 

l'annde précédente. Ce travail hit mis sur le compte du premier capitaine, qui le contesta, d'où le 

pro&. 

Le témoignage d'un tomelier exphbeat6, dont la carrière montait au moins B 1576, 

moment où nous pouvons le placer B ~ u i t r e s , ~  conha i t  que le travail ddicai, mais essentiel, du 

jaugeage fui efffftuc en confonnjte avec la coutume: 

ARC, Pknœ c d c q  Muo ârrodos 2W261. 1045-1, rf. (1567). liste & maririaux abadonnés a Chitaux- 
Baie à I'aRiVée des girces en 1566:  dos cientas baçias Ucbantadas c arqu tadas.... [...200 barrique vides 
achevies et jaugéex..) 

AGDû* Ejecutivos Eiom lcgajo 1 14, fo. 6v. 



Le ternoin ledit Estebm de Olagtval, tomelia, ... a décl& que l'année dernière de 
1590 ü etait Sun des compagooris to~eiiers du navire de [Sebastih de] Basticla ... 
à la pèche des baleines; ils arrivèrent au port de Canada Pequefio, où arriva aussi 
avec la meme intention ledit Jmes de Galmga avec son navire; et se trouva A cet 
endroit borne quantitk de futaille achevée que ledit Joanes de Galarraga ... y avait 
laissb lors de son dernier voyage qui M t  en 1589; une m e  de ladite tiitaiüe ledit 
JO- de Galarrap d o ~ a  audit [capitaine] Pedro de Arrihurdin; et tant celle donnée 
audit Arrihurdin que celle autre que garda pour lui ledit GaJarcaga, et toute la fitaille 
qui &tait dudit voyage de 1589, en raison d'&e plus grande que celle qui est 
habituellement et selon la coutume npponée de la Terreneuve, fût réâuite et mise en 
conformit& avec la regle counimière, qui est communément 16 arrobus alors qu'elle 
avait eu au moins la contenance de 19 orrobus..?' 

il faut voir que le poids accorde il ce témoignage relevait moiiis de la prdsence sur les Lieux du 

tomelier ou de son expéneiice que de son métier, auquel on Eùsait appel historiquement dans les 

litiges concernant la jauge de navires? Le témoin était identifie par son mdtier et la précision qu'il 

apportait A I'enquète concernpit précisément la capacitd des mis avant et après avoir étd rabattus. 

Le témoignage du tonnelier Olaçabal n'est pas l'unique exemple de l'assujettissement de 

I'iadividu B son métier en contexte juridique. Les archives judiciaires de Guipiucoa conservent un sac 

il procés qui met un charpentier de navire et la couhime de son mdtier au centre d'un différend entre 

un amateur naval et un marchand de bois. Les faits parahstmt mvraisemblables: l'armateur avait 

commmd6 la construction d'm navire de 400 tondaJos, mais une fois la carène achevée, la jauge 

etait passée B 650 f o n e I ~ .  Dans la poursuite qui s'ensuivit, I'annateur tenta de démontrer que le 

d q m t w r  avait agi coofomément il la coutume de son metier et que c'&ait plutôt le matériel. foumi 

" AGDO, CÏn*s Muidiol., 424 (1 591). for. 4 IV-42r d'm*go d dicho Eaeban de Olaçava tondero. ... &O 

que ... d iûb pr-O p d o  de nobenia, este testigo fue por uno de los 06çiales toaeleros de la nao de Bastida ... 
a ia povinçh de Tarrnobr a psa de balkny y en dli acudieron pl puerto de Clnada Pcqutria, a do& asi rnismo 
acudio para d niisno hd&o d dicb Jomts de Galanaga con su MO, a dondc haiiaron bueru cantidad de barriqueria 
alçrdr&Iiqucddicboloina&Gahaga ... ydcxdo et ultimo bisje que hizo dol a& & ochcnta y nucbc; y pute  
de la d i c h  barriqucria d dicho J o a n e  de Gslarraga se la dio al &ho Pedro de Amhurdin; y asi la que dio ai dicho 
Arrüurdin,~bdanrsqueqwbkprn~ddicbo~ytambi~11Iidcmrsb9mqUCMqueUebodcloqut 
tenia cl dicho biaje y a i h  de ochano y nu&, par scr muy grandes y mas que las otrss que hordinariamentc x 
~ t r w r & T a r r n o b r , h i ~ e ~ ~ 1 1 L I b D t d C I l ~ q l l t 0 ~ ~ 0 m w 1 d i e z e s y s v r o b o s y  
aqucflas bien heran de CMIidrrd de diez e nu& arrobaJ...* 

A m h s  Hi&wiqires & & G i d ,  cp* eit.. VOL 9, p. 375 (h Bordmu< en 1485); M. Molat (1952), op. ci!., 
p. 339, n 12 (à Rouen ai 1509); M Frein C- qp. cit., p. 63 (à V i  do Castdo, en 15 14); J.L. Casado Soto, qx 
ci#-, pp. 261-264 (A Sivilk en 1552; k ~UIBCUT est le &arr do na*, oâ ia  accordé i un Ommeur-toder). 



par le marchand de bois, qui avait occasionné l'erreur monumentale. Des principes de charpentaie 

d'usage cba tous les constructeurs de la &te biisgue étaient précisés et comparés aux methodes en 

cause?" En ce qui conceme I'élstgissement du champ social du capitalisme qui avait placé ce 

charpentier de navire en relation avec un armateur et un marchand du bois nava!, l'exemple wggén 

que l'effacement de l'homme derrière la plus rigide coutume de sw office demeurait la premikre 

condition de sa participation au monde du capitalisme. 

Dans un autre procès mettant en cause le travail des tonneliers. nous constatons 

l'assujettissanent de l'individu non seulment à son métier, mais aussi ih la coutume #de Teneneuves 

qui apparaTt comme un fait nouveau dans le dernier tiers du siècle. Le cas réunit plusieurs éléments 

de cette coutu~ne?~ A l'autome de 1573, le baleinier de Domingo de Sorasu embarqua 1 400 

barriques et 60 tierces d'huile au Labrador. Pendant la traversée, l'huile de 200 baniques se déversa 

cians la cale et, ce décuuvrant, les capitaines-amateurs jetbretit les barriques vides dans la mer. La 

perte de l'huile fut manifestement occasionnée par un manquement lors du travail de tonnellerie. 

Cepmdant, puisque auam tonnelier ne pouvait rembourser la perte de 200 banipues d'huile, le pro& 

tomait autour de la respoosabilite du travail des tonneliers. Les propriétaires du navire, qui auraient 

fourni le cerclage, soutenaient que les tonneliers avaient mal employé les matériaux; de leur put, les 

capitaines-amateurs, qui auraient embauchés les to~eliers, disaient que le cerclage s'était avére 

dbfaillant. Le témoignage suivant mettait la perte de I'buile sur le compte des tonneliers: 

... l'année passée de 1573 le navire de Dotningo de Sorasu ... était dans la province 
de la Terreneuve d la pèche à la baieiw. et c'&ait les capitaines-amateurs lesdits 
Miguel de Santiago et Clemente de Açerreta ... que ce téa~oiri a vus jeter en mer une 
grande quantitk de barriques de graisses, en quaotite de p l u  de deux cents barriques 
de sain vides; et les mbes bamques jetées s'étaient v i d h  visiblement par la faute 
des tometiers qui étaient sur le na vire...; l cause que les foi& de futalle tombaient 
courts, @es tomdiers] ont introduit des morceaux de voile et de l'étoupe et de I'bak; 

AGDG, Ejecutivos UrÛute, 1- 1, cmegïdo 1 (15% 1574). puriaitmacnt for. 39r-v et 7%-8 1v. 

TU ARC (VSdOüd), plehos civiles, Lapuer& 27 1, 1. spic- fos. 6 lv a 67r-68v. 



et puissue les cercles des dites barriques vides etaient en bon état ... avec leurs vîmes, 
la pene etait claiment de la faute des dits toawli ers..? 

Voici donc le dilemme de I'armateur embauchant uu tonnelier sans fortune: c'était lui, en fin de 

compte, qui risquait d'èûe le responsable des erreurs de l'artisan 

Le procès introduisait toutefois un deuxième blément. Puisque les capitaines-amateurs avaient 

jet6 des barriques vides, les propriétaires iiu navire prétendaient que le dmit de jetage incombait aux 

seuls propriétaires et leur reprbsentant B bord, le duefio. Cet aspect du procès concernant le droit de 

jeter des baniques en mer s'appuyait, de part et d'autre, sur les interprétations des dits gus et 

coutumes universels de la navigation de ~nreneuve~."~ Cette expression retient notre attention. Bien 

que la jurisprudence sur le droit de jecage en mer remontât au MF siklem les parties préfaaient 

invoquer leur propre coutume pour reglet une question d'autorité en mer entre les avitailleurs et les 

propri4taires d'un navire. Le fait que l'Atlantique septentrional ait eu son propre code juridique au 

XVIe siècle, basé SUI le m c  des barriques d'huile de baleine. confirme que cet espace existait 

comme une téaüte distincte pour les gens de mer de l'époque. 

Les parties du procès s'inscrivaient dans une jurisprudence qui avait déjà été constituée dans 

d'autres causes toucbant la @he & la baleine. Dans un cas concernant k salaire d'un harponneur, 

la même mutume de Temeneuve. fut invoquée afin de prouver que l'emploi d'une chaloupe surannée 

m I b i d , f o . 6 1 ~ B ~ p r u d o & a e n u e m h r p o d c ~ ~ & ~ . . . l u e a b p r o v U r ç i a d e ' I i a n N &  
a la pesa de IM Waicrs, y d o  c a p h m  armadores ... los dichos Miguel de Samiago y Clcmcnte de A ç e m a  . . .; y 
vio ... tdgo que swrniri nucha CMtidd & bankm & gasm en cantidsd de mas & dozimtas barricas & sayn 
hwia9. e a 10 que por las mysmns Mas, que asi se sacaron baziaa, paresçio hua pot faita de los toneleros que fiieron 
ai ta didm nao; .-- a causa quc los Eôndos de Ir baniqucrir cosian cortos e ponian pahços de bcla y estopa e ynbo; 
p q u e  los arcos que estam en Ias dichas bomomcas bazias estavan sanos ... con sus mimbrcs, por donde claramente 
par esbaya (?) que bar pot fahr & los dichos t a ~ o a . . ~  

n6 nid; la propriétaires soutenaient que c'&ait ws et coutume universel de la navigation de Terreneuve que 
bnqu'u i iarv i r r rev iaana~. . -k~~cnpcndrehpsrtquioppart i~mau~Mredesapmpttautont i  
sans knce ni coIIiLMSgiOn des capiumts et atmataim (fo. 67r). Les amateurs soutenaimt le contraire: a i  le & e h  
de botd ni réquipage a h t  i Ir T-ve ne pait jeter quoique cc soit que leur apputicnt suion c'est p ~ r  lo mais 
et avec la licence du capitaine arrrmtcuf. (fo. 68v). 
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(ayant servi plus de trois ans) modifiait la structure salariale du harponneur de parts au fixe? Ce 

aii~ep &un &oit coutmk &ait encore loin de constituer un corpus cohérent de précedents en 1565. 

mais nui ne niait son poids en cour civile de Guip5coa où nombre de reférences precises, que nous 

a v m  pourtrnt cudks  de hçm non exhaustive, emaillent les arguments des procureurs (tableau 7.1). 

. - - -  

Tablau 7.1. Appels juridiques I I'ys et coutume de Tcmncuvc~ 156S1591 
- -- 

1565 es costumbre husada y goardada 
1565 en los biajes de Tirnanueh es y a seydo costumbrc cornun 
1565 como es costumbre 
1575 conforme a 10 que cornunmeme se sucle 
1575 conforme al huso y cosnimbre que se a tenido e tiene en la dicha Terranoba 
1575 cumo se a costumbm hazcr en semejantes biajes 
1575 ay hum y costumbre h d  y guardada por ley y como ley de tiempo 

Iegitimo 
1575 es huso y costumbre husada y guardada entre marineros y gmtc de mar que 

acustumbran yr a la dicba pesca de ballcnas a la dictia Terranova y 
puertos defla 

1575 es usso y astumbre en la navegaçion de la dich Tierranueba 
1579 s e p n  que se a acostumbrado en semejantes casos 
1579 es uso e costumbre ... segun la costumbrc de Tierranueba 
158 1 es verdad publio y notorio que en la carrera de Tenanoba a grasas de 

baüena es cosnirnbrc 
f 58 1 es uso y costurnbrc 
1585 a visto que sea husado y acostumbrado 
1 587 ay cosnuiibrt usada y guardada entre capitanes y annadores que arman y 

hazen compdlia en la dicha Tierranua 
159 1 scgun su huso y costumbre 
1591 segun huso y costumbre goardada de mucho timpo 
159 1 ha visto que se ha usado y acostumbrado 

AGD civ El 65 : 9v 
AGD civ El 65: 14r 
AGD civ El 65: 22v 
AGD ej Man 287:7r-v 
AGD ej Man 287: 15r 
AGD ej Man 287:26v 
ARC pc Rod 54/3 1 2- 1 : 26v 

ARC pc Rod 54/3 12-1: 121r 

ARC p~ R d  54/3 12- 1 : 124v 
AGD civ Man 369:36r 
AGD civ El 445:sf 
AGD civ El 445: s.f 

AGD civ El 445: s.f. 
ARC pc Mas 53/3:48r 
AGD civ Man 369:46r 

AGD civ Man 424:Zr 
AGD civ Man 424: 2 1 r 
AGD civ Man 424:34t 

En contexte juridique, les couiumes existanies entre les diffhts parhcipants à la pèche etaient 

souvent codinées il partir du témoignage des anciens pécheurs, mais la cour s'assurait que les opinions 

soient Idgitimdes par la plus longue errpaiciice possibtc Ainsi deux pdcheurs fadent remonter lem 

carrières de baleinier terre-neuvier respectivememt A 1 530 et B 1 540, c'est-Mire avant le présume 



ddbut de la pêche intensive en 1543; gthétalement les témoins entendus pour leur expérience de 

baleiniers déciamient avoir exercé leur metin depuis au moins une vingtaine d'années!" 

Le phhoméne qui donna lieu la Coutume de la Terreneuve au XVP sikle était la 

transformation de la reldon ewe les ana~m et les proprietaires de navire. Depuis le XIr sibcle, 

l'ancienne loi de la mer, les Rôles d 'Olthn,  continuait à dénnV cette relation primordiale, comme en 

témoignent des milliers de chartes-parties daiis les archives du Ponant- Seuls les pêcheurs, avec leurs 

systémes de partage des gains panni l'équipage, ddviaient de la counune commerciale. Pourtan4 au 

XVIe siécle, la taille des navires de pêche montant en flèche et la durée des voyages exigeant un 

avitaillement plus important, des systèmes de copropriété firent adaptes la distribution des risques. 

Dans la acounmie de la Terreneuve, on constate l'éclosion d'une jurisprudence commerciale basée 

sur les systèmes de partage inventés par les pêcheurs, mettant au raucart des pans entiers de loi basés 

sur les distinctions d&uètes entre les avitailleurs et propriétaires uniques du navire. La pêche à la 

baleine rdunissait toutes les conditions muveiles pour établir une relation triangulaire entre les 

propriétaires. les avitaiîîeurs et L'équipage. 

Cependant* on constate que le statut soci&onomique aquis comme actionnaire du voyage 

baleinier ne conférait gu&e de statut individuel en contexte juridique. Le procès sur les barriques 

jetées B la mer, qui mettait en cause la compétence professionnelle des artisans tout en les 

ddresponsabilisant comme individus ib la charge de leurs employeurs, est révdateur de cet aspect 

paradoxal du capitalisme maritime. ~cartb du procès, les individus étaient dissociés de leur office 

de tomelin, dont l'employeur &tait le garant ultime. L'étude des cas juridiques permet donc de 

ARCh, Plaos avilcr, Pacr ~loaso fmccidos 455-1, s . t  (1570). âgé dc 64 ans, 40 ans passés (!) de pëch a ia 
baleine a la Tmcncuve. ARCh, Platos civiles, Rodrigutz fuiccidos 54, caja 3 12-1, fo. 26v-27r (1 575), 35 ans (!) 
d'cxpirience de ia @he a Ir brileint & la Tcrrciruve. Ibid, fo. 60v (1 575). se souvieat que la pêche a la balcine a 
la Terreneuve avait  mencd cd en 1543, donc au moins 32 ans d'expin'mcc; ibid, fio. 12% (1 579, 25 ans 
ci'-. 

AGDû C'nriks k&o 9, apahaûc 219' 8 . 4 8 ~  (l5%), ?O voyages bJaaa~ plus ou moins. Ibid, 
fo. 51v (15%), plus de 50 ans de voyages baleiniers a monnien. ïbid, fo. 134v (15%), âge d'environ 65 ans; 22 
voyagesrnoniticna 17voyagesbrkia*nanid 1 5 9 0 ~  lSgl.Ibid., fo. lSSr(l5%), 35 ansdevoyylamon*a, 
n baleiniers AGDG* Ci* Mandioh fegajo 369, fo. 46v (158% plus de 22 ans comme harponneur et capitaine- 
anart=. Ibrd, 1- 424, f0.34f(1591). 20 ans plus ai moins comme tOMdicr- 

CJ H. Harrbe  op. rit., p. IR: en 1561, un témoin âgé & 70 ans déclara que la pèche la baiciac a Ia 
T ~ v e n e ~ q u e d e 1 7 0 ~ 2 O r a s .  



comprendre que l'individu mhiiocrem contexte maritime, malgré l'avancweat social et la 

participation au monde du capitalisme que la prospérite du siècle lui procura, s'effaçait tout de m h e  

derri&e les institutions de 1'epOqUe. 

En suivant le parcours de quelques artisans, notamment le jeme maitre Georges de la Place et ses 

compagnons baleiniers, nous avons pu explorer la relatioa entre les tonneliers bordelais et 

PAttanitique. Cette relation met en Iimuère la possibilite de promotion rapide que représentait la pêche 

baleinière pour ces artisans, une promotion mesurée selon les nomes socioprofessio~elles du métier 

a Bordeaux. Les gains de deux ou trois voyages jumelés ii un éventuel héritage semblent avoir étd 

Sufltisaats pour acquair une maison dans un qder d'artisans, crit&e premier de l'obtention du statut 

de bourgeois et coadition nécessaire pour cautionner l'achat des matériaux de tomellerie. Ces trajets 

s'inscrivent daos I'hergence d'une societd individualiste, apparente dans sa culture matérielle, et 

dans l'élargissement social du capitalisme qui stimulait le s u c d  des pdches transatlantiques au XVF 

siècle. 

Cela dit, le cadre iastitutionnei de la tomellerie baiehère et la navigation transatlantique 

posaient des limites ii I'dpanouissement individuel des artisans. Le contrat d'engagement, qui réservait 

aux artisans une place aintnm6dia.b entre les mPrios et les maîtres du navire, reprenait des 

conditions favorables à l'artisan trouvés dans les contrats de conversioa du merrain, mais 

l'engagement ai calquait aussi les aspects restrîaifi, notammeut celui coacernant les mouvements 

personnels de Le tonnelier baleinier portait l'ensemble des obügations prof~siomelles 

recueillies dPas !'denne cwtuw de Bordeaux, Le cadre insîitutiomel de l'espace atlantique 

septeaaional, fond6 sur la counime des pêcheurs qui permettait aux marins et aux artisans ordinaires 

d'm un jour a f f ë d a  au s t a ~  de middlng sort, revetait donc aussi un caractère traditionnel a n d  

daris la coutume des pons atlantiques, qui assignait une place restreinte ii  ces gens 



Conclusion 

La quasi-absence d'un axe chronologique qui caractérise les vestiges du baleinier de Red Bay - une 

particdarite de plusieurs sites d'épave - mus a conduit les éhidier daas une perspective spatiale 

plutdt que temporelle. il n'en demeure pas moins que la discipline historique est consmite sur 

l'analyse des dynamiques porteuses de changement, et nous avons ainsi conçu une méthode apte 

construire une teUe dynamique & partir de l'aualyse de l'espace. Si notre méthode, consistant A varier 

l'échelle du regard, s'inspire de celle de F. Braudel qui attribue des .durées# différentes A chaque 

écheUe, nous avons associe les faits étudiés aux échelles spatiales. Au iieu des durées longue, 

moyenne et courte, nous avons conçu les échelles adam, aportm et aateüerr sans, toutefois, adopter 

la structure que Braudel avait employe dans sa première auvre, La Méditerrun&e. selon laquelle les 

échelles p l u  larges inauaient sur les échelles plus courtes. Dans Civilisation niotirielle, où Biaudel 

cherchait & comp.endre I'hergence d'un capitaiisme puissant dans la période 1400 à 1800, la relation 

entre les faits de durées dBërentes etait plus dialectique. 

Nous nous sommes inspiré aussi du travail de M. Johnson sur la construction de l'espace rural 

anglais durant la même p&iode de 1400 1 1800, Fonde sur l'observation d'une hiérarchie d'espaces 

et une distriiution spatiale de diffhnts élhents de culture matérielle. Johnson a constate que 

l'espace national anglais, selon la perspective de I'uoifomiisation de la culture matérielle, apparaissait 

de plus en plus unifid. alors que selon le phénomène des enclosures, l'espace même était de plus en 

plus W o n n é .  Attribuant ce paradoxe ih l'extension sociale et spatiale du capitalisme en milieu nual, 

Johnson a note aussi que l'mit6 spatiale et I'uniformitd de la culture matheue étaient liées à 

Pimip(ioa. eaûe la noblesse et le commun, du midding sorr a son individualisme propre. 

Dgas notre appoche des barriques de Red Bay, nous avons donc postule que ces phénomènes 

etudids par Braudel et par JohPson au début de l'époque modem, wtaxnment i'extension sociale du 

capitalisme, pouvaient aussi se trouver en milieu maritime. Ainsi, en exp10mt la dimension spatiale 

des bacriqua, wus avons premièrement mis en tvidence, B é c W   océan^, Paistenoe du nouvel 

espace atiantique septentrional et k raie du capitalisme des grands amateurs h s  la consmction de 

cet espace. À l'échde atclicm, nous avons pu démontrer, B travers les techniques de Mrication et 

d'utilisation des barriques, l'existence d'une division spatiale du travail âans la tonnellerie baleinière. 



Aiiisi nous avoos trouve, en variant l'échelle de regard, les tendances divergentes d'unification et de 

division dans les mêmes barriques et âims le même espace. 

Dans le souci d'accorder les éléments de ce tableau paradoxal, nous avoos étudié la 

tonneflerie baleiniére ih une écbelk mtermédiaire où nous avons pu trouver les commuaautés maritimes 

qui abritaient des médioc~es~, la catégorie de gens de mer qui participaient il la pêche terre-neuvienne 

4 titre de qet~ts actiotmakes~. Ces aventuriers, loin de concilier le paradoxe du capitalisme maritime, 

l'incarnaient. Leur individualisme et leur sens de la proprietti, révélés par les marques personnelies 

gravées sur les barriques, étaient i i  l'image du commerce des grands amateurs. Pourtant, leurs acquis 

coutumien et juridiques ne se sont pas avérés a la hauteur de leur nouvel individualisme. 

Nous avons qualifie d'dlargissemeat &ai du capitalisme ce phhomime d'émergence d'une 

oiegorie mtaméûiaire de gens de mer, entre les armateurs et les marchands qui sont nés visibles dans 

les archives notariales, et les rangs de pêcheurs, de petits artisans et de mariniers ancrés dam la vie 

maténeNe et pratiquement hinvisiôles il l'historien. Plusieurs de ces mediocresn - mus avons toujours 

utilisé ce terme dans l'espoir de lui r e d o ~ d  son seas d'origine - se sont établis grâce leur 

participation B la pèche baleiniàe qw offiait, pour les marins ordinaires mais surtout pour les artisans, 

la possibilitd de partager les gaios de cette pêche. Le système des paris, coutume très ancienne chez 

les pêcheurs mais renouvelée par son alliance avec le capitalisme des .hôtes., était la clé de voûte de 

l'éiarpissement social du capitalisme en Atlantique septentrional. Grâce A I'accès aux profits de la 

pêche, des milliers d'hommes participèrent de plein gré l'aventure tene-aeuvieame et leur 

eogwement aide d mprendre I'expaiision pratiquement inintenompue des pèches au cours du siècle. 

A Bordeaux vers 1565, i'iasettion de ces gens dans les rouages du capitalisme maritime et leur 

wuveou statut social hPnsparaissent dans des niilliers de contras conservés pour la tàbrication de 

matenaux de pêche et dans un nombre croissant d'inventaires après dé&. L'industrie d'armement 

touchait surtout des métiers libres comme des cbrIPeptins de barriques a de navire, mais nous 

observons aussi nombre d'artisans de mdtier r@lb comme des cordiers et des boulangers parmi les 



fournisseurs de materid? Au Guipiizcoa, les actes notariés mettent en scène l'apport à la pêche 

baieiniére des marins ordioaires. Leurs poursuites intentb contre tel w tel armateur a h  de recevoir 

leur juste part des gains de la pêche gonflent les fonds judiciaires. 

L'apparition soudaine de ces gens du middling sort n'&ait pas Limitée B la seule baie de 

Biscaye; il s'agit d'une vague de fond deferlant sur la façade atlantique entike, d' Aveiro & Bristol. 

Pour chaque pêcheur basque qui embarquait, un artica -tais fournissait du matériel pour la 

peche. Ahsi, nous comprenons mieux l'absence de spdcificite abasquem chez les bamques de Red 

Bay. La contn*butioa archéoIogique de cette thèse à l'histoire des pèches du X W  sikle réside, avant 

tout. dans la detection d'une appartenance double des biuriques. à la fois aatlantique~ par le biais de 

leur itidraire et 4ndividueUe par le biais des marques de propriete qu'elles arborent. Cela dit, il faut 

fec011118t-t aussi les limites ih I'Qanouissement individuel qui se dessinaient autour de ces gens de mer, 

aidant par la division de Iwr travail que par le anon-lieu. juridique de leur personne par rapport à leur 

métier. 

On peut enfin s'interroger sur les padkles historiques entre la construction de l'Atlantique 

septentrional au XVIe siècle a la coasauction successive de nouveau espaces qui caractkrise 

l'histoire nord-américaine. En effi, la dynamique qui s'est constmite au XVP sikle mettant en 

relation la constluction d'espaces nouveaux, l'élargissement socid du capitalisme, la floraison 

individualiste a la M è r e  et î'accumulation matérielie daas les métropoles n'est pas étrangère A 

I'histoue matérielle de l' Amérique du Nord. Depuis la parution de lafrontier thesis de F. Tuner en 

1920,"' différents aspects de cette dynamique on retenu i'attention d'historiens étudiant, tour A tour, 

les  coureurs de boisl, qui COilStCUjsaient les espaces lacustres et fluviaux, les cultivateus qui 

colonisaient les plaines et même les #petits aaiomaires~ souscrivent la construction de nouveaux 

espgcs inbiiPs w XX siècle." La construdo~ de l'espace atlantique septentrional par les pêcheurs 

*' Cj F. J. T m ,  7lwmtier in Amerian histqw (New York: Hoit, 1920). 

L. t khâ ies  (1988). q. Ot., pp. 229-230; R Epstein, Th-ngs: pm*c popay a d  pl* p e r  of îk 
m&ürlomimi (Oahdgc, Masa: Harvard UnRrcrsity Rcsq 1985); E. Bhckmr, TiiepaiLardtkpeopfe: a hîstwy 
ofCenrrdPd(itkur- C d  Uaivasay Ras, 19!Xk C. Macpâemn, Ploperty, mïmtmam rmdcn'ticalpan~am 
(Toronto: Univa&y of Toronto Pms, 1978); B. Sicgan. Proyrerîy ard Freecbm: the cOltSn*Itction, tk courts d 



et les artisans du XVIe siècle semble bien avoir une place dans cette histoire matérielle, en regard de 

nos mythes relies Pespece, B la propriéte, Pindividu et au capipitalisme? 

Bilan d a  methode et de concludons 

Dans cette th&, nous avons pu mettre des recherches origiaaes en relation avec des cornaissances 

déjà aquises aux archblogues et historiens travaillant sur les pèches du XVIc siècle. Parmi ces 

recherches, nous avons étudie les barriques trouvées dans un &ai disloqué et souvent éparpillées dans 

les perspectives de l'espace a de la division du travail assoa-és à l'histoire de leur fabrication et de 

leur utiiisation. Les analyses archedogiques portant sur la dimension spatiale de leur histoire &aient 

de deux types: la dendrochronologie et l'étude des systkmes de mesures. Cette première, nomalement 

employée comme une méthode de datation d'un objet archéologique en bois. a et6 utilisé dans ce cas 

pour identifier la région d'origine des douves de bam'ques. La comparaison entre la chronologie des 

douves et plusieurs dniwlogies de référence de la cdte basque, de la France et du sud de l'Angleterre 

a permis d'identifier la region de HauteBretagne comme la provenance du bois. Cette identification 

est probante, mais aucune méthode n'existe pour préciser davantage l'origine géographique des 

douves. 

Le seand type d'maJyse a &! l'étude de la dimeasion spatiale des systèmes de mesures 

employés pendant différentes opérations précises daus l'histoire des objets. Cette analyse a permis, 

premièrement, d'identifier l'emploi des mesiires de Bordeaux durant la fabrication des fùts. Les 

acontenanees. historiques de la banîque bordelaise et de la barn-CU de Guipiizcoa ont éte identifides 

avec prçcision. Également, les capacités des tPU de Red Bay ont étt dculées selon une formuie 

précise, celle du double coile tronqué, et selon des dimensions soipeusement choisies. La 

compsraison des doon@ documentaires et arcbéoIopiques a &&lie que les M q w s  de Red Bay ont 

kvdwe regvWm (Nav Bnimari* N. J.: TnarwOn, 1997). 

L. Turgcon (1992), ap. cit. 



kt6 construites selon le rdgime m6trologique de Bordeaux, et réparées selon celui du Guiptizcoa. 

L'identification de Bordeaux comme le lieu de manufadm semble donc certaine. Le même type 

d'analyse a d t t  porte sur les vestiges architecturaux du navire. Dans ce cas, le système de mesures 

trouv6 dans la conception et la c~asffuctioa de la d e  corresponde à celui utilisé dans la région 

limitée de Ia &te basque, le codo de ribera, qui se distingue des mesures employés dans les régions 

avoisinantes de l'Espagne et de la France. 

La méthode appliquer pour &dia la Mation et I'utiüsation des barriques, en s'inspirant 

des formation processes développés par M. Schiffa. a cherche à associer des indices précis aux 

opdtations successives dans la chine technique de tomeNerie manuelle. Les diffikents types de 

réparation ont été regroupés selon l'avarie subie par la barrique et selon les outils et les matériaux 

employés lors de la réparation. Ce genre de regroupement a rdvdlb, audele de l'identification 

d'opératioas prkises, une division du travail de tonneîlerie. 

Enfin, l'analyse archéologique s'est concentrée sur des marques dbrant  plusieurs barriques, 

notamment les ~narques de propriéte qui constituent un 6lhent essentiel il notre compréhension de 

ces mts. Calquées sur les marques de marchands couramment employks au cours du XVT sikle au 

Poaant, les marques de Red Bay apparaissent sur seulement le tien des futailles relrouvées. mais sans 

égard & l'état neuf ou réutilise de la barnque; qui plus est, aucune marque ne se répete. Nous en avons 

conclu que les marques se rapportent uniquement à ce chargement et non pas B l'usage antérieur des 

barriques; elles doivent ainsi identifier les mmbres d'dquipage et leurs créanciers individuels. 

Nos recherches en archives se sont mcentrées, en vernier lieu, sur la compréhension des 

lieos entre quatre! r@ons ou ports associés aux barriques de Red Bay la Haute-Bretagne, Bordeaux, 

la cate basque et le Labrador. Nos recherches ont pu démontrer notamment que les rythmes 

saisoaniar et Ics chargements des caboteurs dvoluaîent sur certaines routes, en meulier, celles de 

part et d'autre de Bordeaw, en fonction de la navigation terre-neuvienne entre le début du sikle et 

vers 1565. Non seulement les chartes-@es de caboteur mais aussi les ventes de maténe1 de pêche 

& Bordeaux - paa'culi&ement cordages, pain, hitaiUes, avirons, chdoupes, fèves, blb et vin - 
c c d h m t  que dePs cette ville est uée une importante inâustrie d'armwnt. Ces recherches ont donc 



pu montre ce que le seule dépouillement de prêts à la grosse aventure ne rdvèlent pas, soit, que 

Bordeaux participait activement B l'armement des terre-neuvas des provinces basques en Espagne. 

Eues ont aussi permis de dresser un bilan provisoire des envois d'huile de baleine depuis les centres 

d'armement autan de la Baie de Biscaye et les marchds des pays de la Manche vers 1565. 

L'identification de plusieurs ports d'e~pédition, de Laredo b La Rochelle, semble indiquer que la 

pèche à la baleme était solidement ancrée dans l'économie rnaritiw régionale et que la place de 

Pasajes et de Saint-S-en comme centre d'armement baleinier représentait un phénomène regional. 

Enfin, nos recherches en archives ont mis en lumi*ère la richesse du fonds notarial Bordeaux 

en matiàe du métia de la tomellerie. Notre méthode pour identifier les quartiers de Bordeaux à 

pavas les adresses d'immeuble retrouvées daris les registres de chaque notaire coastitue, A notre avis, 

une contribution importante de l'emploi de ce fonds. Nous avons pu suggérer que les tonneliers 

portuaifes mcipaient & la pèche baleinière au debut de ieur canière, Eaisant jusqu'h trois voyages 

avant de s'installer de fàçon permanente dans la ville. L'attraction hanci&e des voyages baleiniers 

semble dotic avoir été à court terme et reliée à un projet de carrière plus global. Ce projet, partage par 

d'autres gens de mer au XVlC siMe, suggère que la pêche A la baleine était moins un mode de vie 

qu'une &pe d'histoire. Une étape, pour un capitalisme propre à \'Atlantique septeuaionai qui laissait 

déjii vers 1565 son empreinte sur I'histoùe de cet espace. 
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Archives départementales de Guoode (Bordeaux). 
Fonds 3 E (Fonds notarial). 
Arrêts du Partement. 

Archives départementales de Loire-Atlantique (Nantes). 
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Archives du Musée des Arts et Traditions populaires (Paris). 
Enquêtes de D. Lailler (Loue-Infibieure, 1943), Ms 18 10.14. 
Enquetes de G. Moinet (Vendée. 1943), M s  1810.15. 
Ferrant, Y. 4hloire de tomeliem, s.d., Ms 77.45. 
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AMexe A. ES(CQCU de bois idaatifj(CS dans Ia futaiile de Red Bay 

Essence de bois Contenant I I 

Chhe (Queras sp.) 1 bomcus 

media bam*ca 

media barrica 

q u u m  

Hêtre (Fagus sp.) 

abver c a s k m  

tub {barrica écourtk) 

amaü mess kit. 

barncas 

douves 
fonçailles 
bondes 
*pires. 
bouchons de trou 
d'aération 

douves 

Li&ge (Quemu suber) 

fonçail les 

~bever caskm 

*tub# (quarto écourtk) 

barricas 

douves 

douves 

douves 
fonçailles 
.pelgnw 

douves 

douves 
fonçailles 

douves 

douves 

bondes 
bouchons de trou 
d'aération 

cercles 
chevilles de barre 
4pinettesm 

Ligatures de cercle 
bondes 
bouchons de trou 
d'aération 
dpinettes, 



Annexe B. inventaira après décb de tonnelien i Bordeaux ven 1565 (extraits). 

1. ADC, JE 11183, +f. (R. Sottau, 27 juilM 15o5). hwenbire après décès de Guiihem de 
Lhomme, sergent ordinaire de Bordeaux, rue du Casse (4 folios). 

aDans une pi- de la maison - 
deux barriques vieilles a d6ffonssées par l'un bout, 
deux segnes, 
troys taübefons, 
troys chevis, 
boys daudez tant grands que @tz, 
une bedilie, 
mg graiid compas, 
troys petie compas, 
deux jasses, 
ung rabot, 
deux ruiiies, 
une hache, 
cinq serpes, 
dew petitz marteaux de fer. 
ung couteau segne, 
troys mnes, 
une picque, 
ung banc a usage de cherpeatier, 
cinq dolbs tant grands que petit. a estouer bonne, 
mg dolh a carque, 
une rodde a serrer barricque avec son cable 

Dans le chai de la maison - 
une pippe vieille vyde, 
une barrique de vin, 
sept banicques vydes vieilles, 
troys quars vyde a vieulx, 
sept tiers vieulx et vyde, 
six petitz barricotz vieulx vyda, 
mg charme de boys, 
uw barrique clam laquelle ya deux muy q w t  de sel, 
deux fys de banc [?], 
deux pieces de boys & sorbg 
mg emphoad de boys, 
unepetiteeuilbnenbays, 
deux palles de boys, 
vingt troys pieces de doueMa a fm de carque, 
me barre de fa, 
vingt sept pieces de grad âoueUes de cinq pie& de long ou eaviroa... 



2. ADC, 3E 6020, sf. (F. Fa- 23 avrû 1566). lnvcntrirc après décès de Jehan Roy, laboureur 
a vigneron habitant a la prlu de Bourdeauhm (3 folios). 

~Premierement a este trouve dans ledit bourdieu - 
une tmqw telie quelle, 
plus mg banc toumyer tel quel, 
plus ung veyrmier fait de tables tel quel, 
plus une maudussane [?] telie quelle, 
plus une bedilk telle quelle, 
plus une ruelie et ung rabot d'estat de charpentier tel quel, 
plus une tierce de barrique vyde telle quelle, 
plus mg chen [chien] et ung dabidet de fere aussy d'estat de cbarpeatier, 
plus une asse a rougner barriques et une autn petite asse le tout de fer avec leur manche de boys, 
plus ung clavet et ung tirefons le tout ai fa, 
plus ung tailleffons mg compas et deux paires de s e p s  le tout tel quel, 
plus deux bacs pour i'estat de charpentier dont ladite veufie a dit en y avou ung chez Françoys 

Gaultier demeurant au bourg des Chartreulx dudit Bowd am... 

3. A N ,  JE 6020, sf. (F. Faure, 28 mai 1566). Inventaire après décQ de Jehaniot de Bourg, 
chrlptaticr de barriques de ~ordcrus, I la r q u k  de son frère, Arnault de Bourg 
(aussi charpentier de bamqua). TCmoim sont Matberin Raymond et Georges de la 
Phce cbrpcniim de bomqua (3 folios) 

.En certaine maison size au puch de CusteUes ... dans une chambre hault en derriere ladite maison - 
une griffe de fcr 
plus un grand bassin de cuyvre 
plus mg mail de boys de charpentier, 
plus ung rabot, une ruelle, avec leur fers le tout tel quel, 
plus troys tailleffoas. 
plus une hase de fer, 
plus mg compas d'escat de charpeiitia, 
p l u  mg fa de blanc, 
plus ung clavet, ung tireffons le tout de fer, 
plus une âayw [doys ?] avec son hulx pomereciu de rougw, 
plus mg couteau segne avec sez tuanches de boys et mg autre aussy de fa [et] ses manches. 

Plus au chay du bas de ladite m a h  c'este trouve - 
mg banc de charpentier de banercques tel quel, 
p h  une mok a esmoler peuilx [?] de charpentiers telle quelie, 
pius cinq barriques une tierce le tout vyde telles queues, 
pius une soyn teNe 



4. ADG, 3E 6020, +fa (F. Faure, 31 roOt 1958). Inventaire après décès des biens de Perrin de 
Brane, co soo vivant cbrpemtier de barriques de Bordeaux, i la rquCtt dVYzak.r 
Veneud sa veuve. La maison O& il est mort at dans la rue de Peugues, paroisse Saint- 
RCmya 

.Dans la chambre du devant ladite maison encore c'este trouve - 

... deux payres de sqres servant a estat de charpentier telles quelles. 
plus deia astes [asses] l'me grande et l'autre petite telles quelles, 
p h  mg cantheau seyre, 
plus une gibelyne [gibelet ?] teUe quelle. 

Et au chay du bas ladite maison s'est trouve - 
Renierment d e w  bancs chacun ayant leur fer servaat a estat de cbarpentier, 
plus deux cubes telles quelles escouliant scavou Pune ung tonneau et i'autre troys barricques, 
plus une pippe et deux barricotz le tout tel quel, 
plus quatre barriques telles quelles, 
plus puiaæ pieces de hist nefies basties parellement chacune de quatre sercles sauf d'une qui est Liee 

entierment sans avoir fons d'mg bout ny dame dont y a dicelle huit tiers, 
plus une meule servant esgui~er fetemens de charpeiitier et a l'usage de I'estat dicelle. 

Plus dans mg banicot long estant aupres la grand' porte du devant ladite nie de Pugues de ladite 
maim sus mentionnee c'est trouve - [...] 

plus cinq compas taot grans que petitz, 
plus troys barres de fer, 
plus deia compas de cube lung g m d  et i'autre petit, 
plus deux haches savant a animer navyres, 
plus troys asses deux grandes et l'me petite, 
plus une garloppe [ v d o p ]  et ung feuilleret [feuiller ?], 
plus troys rybotz, 
plus troys cbaaes mg àabydet [ctirvier], 
plus me ruelle mg bonnet, 
plus une kdüle [vrille] mg caillefons, 
plus mg couteau 8 deux manches et mg maneau, 
plus d a a  fers a d e  mg contrefer, 
plus ung pic ung compas de fer, 
plus mg taiilefm, me diiibedyae [enôeûyne ?], 
plus me mwe, mg hieuchet, une fergrade et deux roingnedeys [rogne-&is] k tout estant et servant 

a estat et usaige de charpentier de bamcques, 
plus une pique et une T e t e  [henninette] de fer le tout ... 
plus aWsy autre rueile, me sape, mg tour de meule aussy servant a estat de chsrpenter.. 



5. ADG, 3 E 602% sf. (F. Faure, 20 juin 1569). Inventaire aprb dé& de Guiihem Hostea, 
charpentier de barriqua, m de Médoc, paroisse Silnt-Remy de Bardeaux. La biens 
trouvés dans b maison, k chai et la maison de cbtd sont inventoriés i la rquête de la 
veuve. TCmoias sont J d m  de Lagondey, cowretier et bourgeois de Bordaus, Henri 
Baconna. Peyrot Cbippellkr charpentier de barriques, et Eyquien Gan charpentier 
de barriques de Bhncqueffort 

#Plus quatre miliers de visme rnys en torches liees telz quelz audevant la premiere chambre de ladite 
maison trenee 

plus une harquebouze a la oerpentyne telle queue avec ses fomymens tek quelz, 
plus une espee et daget telle quelie, 
plus mg pay-re de -audriets [?] de fer, 
plus cinq iailleffons telz que4 
plus deux faCaines- 
plus Boys asses, 
plus une nielle, 
plus mg rabot, 
plus deux fers de banc, 
plus deux haches, 
plus mys payres de syres, 
plus une bedille, 
wcompas- 
plus quatre hures de fcr le tout tel quel servant a estat de charpentier 

Et dans autre cbambre de ladite maison au hault dicelie c'est trouve - 
deux chiens l'mg grmi et l'autre peht, 
plus mg dabulen le tout servant a estat de charpentier. 

Et au chay du h a  de ladite maison c'est trouve ce qui s'ensuyt - 
premierement vingt quatre pieces de fùst tant de bamcques tiers que quartz vieulx vydes le tout a 

mcoustrer telles quelles, 
plus vingt six pieces de barriques a e u k  a foncer, 
plus vingt cinq pieces tant quartz que tiers de barricque le tout neuf les ungs a foncer et les autres 
fonces, 
plus deux bancs de charpmtia, 
plus une pippe vyde telle queue, 
plus une cube escouiht deux thoaneaux envyron ... 
plus vins cinq fkys de d d n  trenees [?] wssy âans laâite maison. 

Et dans autre m a i m  illec de pres ou Henri Bacconnes demeure c'est trouve le nombre de quarante 
cinq barrirqua et deux tien k tout vyâes teiles queîies esm au c h y  du bas ladite maison, 

plus mg pan de rodes servant a chanettes de cheval f h  telles quelies, 

plus une rode savant a estat de charpentier de banques, 
plus mg cable semant audit esEst a ladite rode. 



Dedaos iceiie armoyr [dans la maison] 
RemiaaoeDt un ammt d'achapt Eaict entre ledit H o m  achapteur et Anthoyne de Canin [?] vendeur 

receu par Bertbet notaire royal en datte de xix d'aoust mil Vc soixante huict contant me peau 
de parchemin, 

Plus autre contrat d'acquisition fiit entre ledit feu Hosten et Pey Dugranye, receu par ledit Berthet le 
19 mars 1566 contenu sur une peau de parchemin. 

Plus mg contrat d'aschapt Edit entre ledit feu Hosten a Marie Hosten sa seur, femme de Jehan Seurin 
receu par ledit M e t  le 12 juillet 156 1 contenu sur une peau de parchemin. 

Plus autre contrat descharge Fdit entre ledit feu Hoeten et Augustin de Romefon receu par ledit 
Berthet en datte du 3 1 janvier 1563 contenu sur demye peau de parchemin. 

Plus mg contrat d'achapt entre ledit feu Hostea et CozmeUe Hosten nceu par ledit Berthet en datte 
du 16 mars 1566 contenu [sur] une peau de parchemin. 

Plus autre contrat d'acquisition de plus value fait entre ledit feu Hosten et Matheria de Loubec [?] 
receu par Berthet notaire royal le 9 mars 1566 contenu sur dernye peau de parchemin. 

Plus autre contrat de gayaillet [?] d'entre ledit feu et Pey de la Four dit Bichon receu par ledit Berthet 
en 2 1 aoilt 1563 contenu [sur] demye peau de parchemin. 

Phis autre contrat &acquisition d'entre ledit feu et Andre Gasc receu par Benhet notaire royal en datte 
de 2 1 fdvrier 1562 contenu sur demye peau de parchemin. 

Plus autre contrat d'espode dudit Feu et Martin Arneille et autres contenus sur demye peaulx de 
parchemin receu par Raymond [?] notaire royal le 1 5 juin 1 56 1 . 

Plus autre contrat d'achapt d'entre ledit feu Hostem et ledit üugmey receu par ledit Berthet le 4 
fevrier 1566 contenu sur une peau de parchemin. 

Plus autre contrat d'acquisition d'entre ledit feu et Loys Gaissen receu par ledit M e t  le 24 fenier 
1562 contenu [sur] mg tiers de peau de parchemin. 

Plus autre contrat d'achapt dentre leûit fai et Thomaün du Bourdieu contenu [sur] une peau de 
parchemin receu par de la Forquiri le 1 1 novembre 1562. 

Plus autre contrat cî'acbapt dame leûit feu et Math& de l'Homme receu par ledit Bntbet le 19 mars 
1 56 1 contenu sur une peau de parchemin. 

Plus mg contrat &eschange dentre ledit feu et Pey [naat dia ChaÏssm receu par dedit Berthet le 9 
a d  1563 contenu sur demye peau de perchemia. 

Plus autre conasct d'esporle entre Jacob de BeMebin escuyer et Bertrand Gasc contenu sur unt peau 
de parchemin receu par Raymond notaire royal le 7 mai 1 56 1 ... 

Plus mg contrat obligation dudit f a  Hosten [mot] et Jehan du Gmey debteur receu par ladit Berthet 
le I juin 1566 contenu sur mg quart de peau de parchemin. 

Plus autre contrat obligatoyre dudit feu et Pey du Granq debteur receu par ledit Berthet le 18 
uovembn 1564 contenu sur mg quart de p u  de parchemin. 

Plus autre contrat obligatoyre dudit feu et Pierce le F a m  receu par Dubois le 13 octobre 1567 
contenu sur demy quart de peau de parchemin. 

Plus aime contrat obtigatok dudit Hostea et Jehaa de Sabezio receu par ledit Bathet le 
29 novembre 1562 contenu sur cinq quars de peau de parchemin. 

Plus autre contrat d'aqubitim d'entre ledit feu et Roymotd DMies fodier receu par Benhei le 2 
novembre 1568 contenu sur mg quart de peau de parchemin. 

Plus mg contrat obligatoyre d'entre ledit feu et Godm Marica debteur receu par Duboys notaire myd 
en datte de 30 j d e t  1567 contenu sur demy quart de peau de parchemin. 

Plus uw cedilie d'entre ledit fw et Jehm de Milletal [?] dcbteur en âatte du 20 wtobre 1565 sipee 



Plus une quintal d'entre ledit feu et Gaibard Rousseau signee dudit Rousseau en datte de 29 octobre 
1566. 

Plus une cediile d'entre ledit feu Hosten et Gailhard Rousseau debteur siguee Gaihard Russeau sans 
datte eseepte ea pappia. 

Plus autre cedille dudit feu Hosten contre Heniie b m e s  sigwe dudit Bacconnes sans datte. 
P b  autre cedille dudit fcu contre Jehan de Lagroulx s igne  dudit Lagroulx en datte de 2 janvier 1568 

de la somme de 4 escus sol- 
Plus deux decldoas de despens d'entre Pey de Rommefori et Gausset LoUides contre Guihem 

Hosiai dict Coquinon [2 mots] de chesq'un declaration y a me quitans pour avoir paye et pour 
ledit Coquillon aussy brdes Romefort et Lope Saint de Dennes [?] le tout escepte en 
pappia. 

Plus une quittaace de la somme de somme de soixante sds tournois receu du Peyron le 14 mars L 569. 
Plus au pied diceUe y a mg memoyre de la somme de six sols toumois et ... 
Plus et tous memoyres au pied dune declaration de cotance [?] s a s  de de.. que ledit feu a Fait. 

franz per ledit feu Coquiiion [?] 
Plus mg petit livre couvert de parchemin contenant mernoyres de debtes et foumituns. 
Dans autre livre aussy couvert de parchemin contenant quitances. 
Plus les Ietres de bourgeoysie dudit feu signees Richon ea datte du 3 1 juillet 1 563 .... 



îL ADC, 3E 1372, rf. (A. Bcrtbct), 6 août 1564. Contrat d'apprentissage de Fmncoys de Saint 
Olryry, fils de Lysok Constins et frerc de Manrult de Saint OIay. auprb de Jehan 
de Rasy, miPm cbirpcatitr de boniqua de Ii paroisse de Saint-Remy de Bordeaux. 

Pers[ooMUemcn]t estably Jehan de Ressy, m[&]e cbarpeatier de barriques 
danaurant ai la peroisse Saiuî Remy lequet aux jourdhuy p d  pour appreatif et pour 
apprendre du son estat de cbarpentia de bamques, Francoys de Saint Olayy nlz de 
Lysole Cmtans et Marsault de Saint Olary ûere du dudit Fnmcoys lesquels du leur 
bon gre et volonte on promys bailler et payer audit Derissy charpentier susdit pour 
raison dudit apprmtissage, Scavoyr est: le nombre et quaatite de douze bolz de bled 
Eiomeat [ m q s  barnque de vin et troys quartiers de lard] bon bled pur et net, Et a ledit 
Deressy promys icüliiy Francoys, apprendre durant le temps et espace de cinq ans a 
commencer a la fin du moys [dav~yl] et hissant a meme jour et sera la ladite Lisole 
et ledit Marsault ses mere et fiere leurs baiils et payer le susdit ble vin et lard audit 
Deressy dans troys ans, Scavoyr est chacun an quatre bolz de bled une barrique de 
vin et un quartier de lard et au cornmancement de eh une chacqune annee durant 
lesqueiles troys mees ladite Lysole mere a promys et sera tenue chausser et vestir 
ledit Fmcoys dabilemens propres a son estat pour lesdites troys annees seulement 
et durant lesdites dedx x e e s  easuyvant qui restent desdits cinq ans sera (fo.) tenu 
ledit Danssy baiUer audit Fnuicoys les houstüz propres n ydoyaes (?) a son estat de 
charpentier et labüler dabillemeris propres et fdoynes (?) pour ly et comme son 
propre & Et pour ce fain lesdites parties se sont obligees une partie a lautre tous 
et chasme leur biens et amegeur (?) et executeur [restant juridique du texte est 
abseat] 
En presence de rn[aitr]e Francop Charies et Hinosme Douce clerc et de Pierre 
Dorigny cherpentier de bmicques tesmong Doce. 
CMes pour avoir este preseat 

7. ADG, JE 7827.1. 41v-42v (F. de Lalinae), I l  avriî 1565. Obiigatiou, par Rouiha Lambert, 
Guükm de ia Poujak et Jeban Mercier, maîtres cbarpcnticn de barriques de la paroise 
Slria~Euliîie de Ih, h Jcbiii de la Vigne, facteur du cabrl de Sieur Esticme du Burg, 
bourgeois et citoyen de Bx, de convertir 8 miniers de mcrnin en barriques, 13 francs 
bordclris k millier. 

Perso~eilmmt estabiy Roullan Lambert Guilem de la Pouiaâe et Jeban Mercier 
maistres cherpaitz de b&riqw de ceste ville de Bourdx dememntz den la paroisse 
Saincte Eulaie lesquelz & leurs boas gies ont promis et promettent par ces presents 
a Jehm de h Vigne nia (?) du cabal du Siair Estienne du Bug bourgeois et cittoien 
de ceste viUe iiîec preseat tant pour luy que pour ses consorts tàcâeurs (?) comme ly 
dudit cabal stipulbnt et acceptant, Scavou est, fitire a rendre parfis tel nombre et 
quantite de ûiurigues qu'a se potma f k  et pourra paweair (?) du nombre de huia 
miIüs & meyrain gamy de f o d e  que ledit de la Vigne sera tenu bailler a deüvra 
de jour en jour ainsi travailleront a Eiin lesdites barriques et lequelles üz seront 



tenuz rendre faictes et parfaictes bien et tellement ainsi qu'il est requis dans la feste 
de Sainct Jeban Baptiste procbainemeiirt venant ou huict jours apres; Moyennant la 
somme de treize ûancz bourds pour chacun d e r  dudit If. 42rl meyran que ledit de 
la Vigne tant ly que pour ses consorts a pou paier audit Lambert de la Pouiaâe et 
Mercier a la mesure qu'ilz exploiteroat ledit meyrain et qu'ils f m t  lesdites 
barriques, Et oula a leur mer et foumir toutes les estoffes necessaires a telles 
barriques f&e pourter et rendre en mg chay dudit Duburg aparteaant s u  en la rue 
Saincte Croix dam lequd lesdits entrepreneurs seroat tenu faUe lesdites barricques 
lesqueiles barricques lesdidz entrepreneurs seront tenu rebattre s'il est besoing et 
qu'b  en soient requis et est accocde que si cas est que lesdites barriques ne kseat 
parfaictes suivant la coustume et ainsi qu'il est requis et accorda ilz seront tenuz 
rester et demeurer jusques a la feste de S a k t  Martin procbainernent venant. ET 
POUR CE dessus faire et entretenir lesdites parties ont oblige et obligent l'une d'elles 
a I'aultn mesmes lesdictes entrepreneurs I'iui pour l'autre et Cung seul pour le tout 
renoncaat au benefices et division et discussion ... if. 42vl ... faict en la dite viUe de 
Bourdx en presence de Jehan Charnu me cordonnier et Rme Lainence clerc 
habitana dudit Bourdeaulx tesmoiags a de appelles et requis le unziesme jour de 
I'april l'an mil V c soixante cinq ainsi signe avant moi notaire de ce present J de la 
Vigne et lesdits entrepreneurs ont dit ne savoir esdpter. De Lalame 

8. A M ,  3E 7827,f. 94r-9Sr (L de Lalinne), 26 avrü 1565. Obligation, de Raoullet Fenn, 
makt charpentier de barriques et bourgeois de Bordeaux, bs Ramoad Aulditn et 
GliilLume dc Vemgcr, Ikctcurs du a b i l  Christine de Labat, de convertir en barriques 
s u  miüien de demi de memin, pour la somme de quatom fnncs bordelais le millier. 
d'ici Ir Madekint, 

PersomeUement estab1y Raoulkt Fenm me cbafpentier de banicques et bourgs de 
ceste ville de Bourdx lequel de son bon gre a promis et promet par ce preseots a 
Raimad Auldiere et Guillaume de Vneager assi tàcteurs du cabal de bonneste femme 
Cristane de Labat veufie, lequel Auldiae absent, Mais ledit de Vnmger yllic present 
stippullant, Savoir est fiire convertir en barriques de la gauge de ceste ville le 
nombre a quantite de six milliers et demy de merab qui leui sera baille et delivre par 
lesdits facteurs en deductioa duquel nombre ledit Ferran a coutesse en avoir receu 
deux milliers et ce de la gauge de ceste nie de Bourdeauk Et ce moyennant la 
somme de quatorze h a  bouc& par cbacun millier dudit meyran lepuel merein ledit 
F m  sera tenu avoir a promis aboir converty employe et avoir rendus faicts n 
padhicts le nombre âe bamiques qui se y porri4 teminer dans ia Magdelahe 
prochainanent vmant et fourniront toutes estoffes propres et necessaires pour ce 
Eaire, Et a M t  de Verenge assi tenu pou luy que pour sesdits foosons en deûuctiotl 
de la susdit besoigne I bailk et paye presentement a de fakt audit Femm la somme 
de q w t o ~ ~  ûam bourds en deux jocaadalles huit testops et autres monnoys blanches 
qu'il a prinse et rrceue compte et nombre telîemetlt qu'il s'en est content, Et de restant 
lcdit & Vaeager assi sera tenu mer audit Failm aussi qu'il far ladite besoigne qu'il 
prowct rendue perticte comme dit est dedms ledit tenue de la Magdelaine a peyue 



de tous despens que s'en est accorde et ledit Ferran seni tenu rebatir si besoiag est 
lesdites barriques fasant lesdits despais par lesquels hitr a ceulx qui les 
rebateront.,,. 

9. ADG, JE 2417, la 1095r-1-r (R. Brigot), S fCMkr 1S6S. Prêt de grosse aventure, & 
Jobames Damaquette dit Bocal, maitre et bourgois du navire Ir Catherine du Sainct 
V i  par Sieur Jth.mot de Mpvieîie l ' a u  bourg«)W et marchaiid de Borâeaur, de 
200 lims tournous, pour d e r  i Ir pkhc de la morne en Tcrrcneuve. Retour I Ii 
Rochdk au h Bordaot 

Sachent tous que pardevant moy a este personneUment estably Johannes 
DamesqueNe dict Bocal me apres dieu et bourgeois du navire nome La Catherine 
de Sahct Vizens, Lequel a confesse devoir a Sieur Jehannot de Mynvielle laisne 
marchant a bourgeois de Bourdeaulx absent maître Fort de MyiivieUe babitant dudit 
Bourdx a ce preseiit pour luy avec moy stippulant la somme de deux cens livres 
toumois pour raison de pareiiie somme a luy preste. a la grosse adventure pour f&e 
partie des advitaillecaents ducüt navire pour alkr a la pesche de la moulue en 
Terrenedie qu'il a receu sur ces presents en tealles de seize solz huia deniers iz dew 
dok mg deaia tomois te tout piece quil a cwipte et nombre qu'ont s'est tenu content 
de laquelle somme de deux cens livres tournois ledit maître Fort de Myuvielle pour 
ledit Sieur Jehamot en a promis toutes adveanins de mer et de guerre sur laqueîle 
dudict navire partant du port et havre de la Rochelle lancre et voyles levees en temps 
convenable estant tout prest advitaille amunition a appareille a faire ledit voyaige de 
Tmeneufie allant de âroicte routte jusques audit Terreneufte et retournant aussi de 
[fa 1095vl droicte roufte a lung des portz et b a r n  de la Rochelle ou Bourdeaulx et 
larime a lmg diceulx posee ou en autre port ou ledit navire posera lame pour f&e 
vente ou commeacement de la descharge de la marchandise de retour ledit de 
Mynvielle demeure quite de ladite adventure et icelledite somme de deux cens livres 
t d  avec m t a e s ~  dicelle a raison de trente pour cens montant deux cens soixante 
livres tournois ledict debteur a promis et seni tenu rendre et paier a ses propres coustz 
et despeus m asie d e  de Bourâeaulx audit de MyuvieUe ou qui pour luy sera 
de- quinze jom spns lanive de retour dudit navire ficte a lung des susdits port2 
de la Rochelle ou Bourdeaulx ou en autre port ou ledit navire posera lame pour faire 
vente ou commencement de la descharge de la marchandise de retour comme dia est 
et an cas que f-e advient sur ledit navire que dieu ne w ü i e  sera tenu pakr de 
ladite somme pro ratta de ce que se recouvrera tant dudit naWe ses appareilz vitailles 
munitions que mucheridcre de retour aupsi si1 estoit amste ou empesche ou que 
fortrw advient sur i d u y  auparavant ou que par fortune de temps ou autrement icelle 
escboit a port dc dut a quil ue feist ledit voyaige sera tenu rendre lesdits deux cens 
livres tomois dam qyinze jours apres dedit smstemeat empeschemeat faia fortune 
advienne ou quil sera relasche a port de dut hime y posee et pour ce fiiUe et 
acompür ledit deôteur en a oblige et oblige audit de Mynvieile sa personne biens et 
choses meubles a immeubles prrseiit et advenir et [k 109irl par m i a i  Mt navire 
ses appareilz et la marcbaadise de retour soubanetant lesdites choses a juridiction 



et rigueurs des cours de Monsieur le Grand Semeschal de Guime du prevost royal 
de Lombriere a Bourdeaulx et de chescm deulx et de leun lieutenants et par specid 
a la rigueur du p i e  et executeur des scel et contre scel royaulx establiz aux contractz 
en la ville et cite de B0urdeau.k et de tous autres sirs et juges secdiers sans que pour 
la detention de sa personne lexecution de ces biens soit aucunement retarde ne 
empeschee et au contraire œ que la vodu et coasenty rmncant a toutes 
renonciations faica dictz causes et moias que luy pourvoient ayder a venir 
contre Is teneur de ces presents 93 a promis et jure aux Saintz Evangilles notre 
seigneur ahsi que dict est acompiir f ~ c t  a Bourdeaulx en presence de Estienne 
Coraâe kban Degoroes babitans de Bourdeaulx tesmoiags a ce appellez le 
cinquiesme jour de fevrier I'an mil cinq ceus soixante quatre ainsi signez a la cedde 
J e h  Damesgueta dia E3ocal de Code de Gorces. Brigot, notaire royal. 

10. ADG, 3E 2417. fo. 1313r-v (R. Brigot), 15 man 1565. Asurancc sur la quille du navire la 
Jacquette Collette de Bodeaiu, par Jacques Pichon, bourgcois et marchaid de 
Bordaus, envers Pkm de Hanmbiktte, bourgeois et marchand de Bordeaux et 
bourgeois du navire la Jacquette CoUettt de Bardaut 200 livres tournoi+ 

Sachent tous que pardevant moy Raoul Brigot notaire et tabellion royal en la presente 
ville et cite de Bourdeaulx et S w h a u s s e e  de Guienne et en la preseace des 
tesmoings cy apres nommes, a este personnellement estably Sieur Jacques Pichoa 
marchant et bourgeois de Bourdx & de Saint Jean 
de Lw, lequel a asseure a Sieur Pierre de Hararnbilette aussi marchant marchant et 
bourgeois de Bourdeaulx baagesn bourgeois du navire nomme La Jacquette Collette 
de Bourdeaulx, la somme de deux cens litres a sur la quille dudit navire, et ledit de 
Harabillette ayant asseure audit Pichon sur la quille du navire momme la Marie de 
Saint Jeben de Lw pareilhe somme de deux cens livres tournois, et au cas que fortune 
advient sur le navire de la Couette au moyen de quoy ne feist ledit voyaige et que et 
que rellachoit a port de sallut, ledit de Hanunbilene sera tenu rendre ladite somme de 
deux cens livre tz Aussi pareimcment sy fortune advient sur ledit navire nomme la 
Marie de Sainct Jehan de Luz et que ne fist ledit voyaigre ledit Pichon sera tenu 
rendre ladite somme de deux cens ünes tz, le tout dans mg moys apres ladite fortune 
advenue, estant advertir que l'mg ou l'autre navire soict arrive a port de d u t  et ou 
fortune adviendront sur l'mg ou l'autre lesdits navires que dieu ne veuhe soit rabatu 
de ladite somme de deux cau livres tz de a qu'a se recouvrera tant dudit DaWe 
pudu ses opareilz Mtaifhes munitions que marchmdise de retour 
Et pour ce nire et accompür lesdites parties ont oblige et obligent leur biens [folio 
1313~1 l'une d'elie a î ' a m  leurs personnes biens et choses meubles et immeubles 
presentetaâvenir~~petspcçulleSdits~vires leursapanilzeilamarchandise 
de retour soubzmectant lesdites choses et jusques ai rigueurs des cours de monsieur 
le graad Senaescbalâe Gui- du prevost coyai de l'ûmbciere a Bourâaulx et de 
chacun deuùr a de leurs lieutenants et par special a la rigueur du garde a aecutein 
dascdset~~lltresceIsmyaulxestablizaia~~~ltratzea la viiieetcitedeBoudeaulx 
a de touts autres Seigueurs et Juges secullaires, renoncant a toutes renoaciations 



faictz dictz causes raisons et moyens que la pouroient ayder a venir contre la teneur 
de ces pce~ents qu'elles ont promis jure aux Sainctz Evangilles Nostre Seigneur ainsi 
que dia est accompür. Faict a Bourdeaulx en presence de Sieur Estienne Berard et 
de Francois Maadyer marchans de Bourdeaulx tesmoings a ce appellez le qiiinneslue 
jour de mars Fan mil cinq cens soixante quatre, Ainsi signez accorde de Pichon de 
Harambüete et Berard pour estre prrseot de Meteyer pour avoir este ptesent. Brigot 

I l .  ADC, 3E 2417, fa 132ûv-I321v (R. Brigot), 16 man 1565. Pr& de grosse aventure, 1 
Mirth de Hmismendy d v U ~  au nom de Jehannys de Cabcrie, mathc et 
bourgeois du navire la Marie de Saint-Vincent, par Claude Verteuil, Guyrault Treibe 
et Jeha de b m k  minbiads f'cteun de Sieur Fnncois Tmilbe bourgeois et 
marchand de Borderus, de 200 üvns tournois, & 30% pour aller P Ia pêche de la baleine 
P Termeuve. Retour Q la Rochelle ou h Bordeaux. 

Sachent tous que perdevant moya este personnellement estably Martin de Harisrnendy 
habitant bAirongw lequel au nom et comme procureur de Jebannys de Gaberie 
maître apres Deiu et bourgeois du navire nomme la Marie de Sainct Vizens par 
procuration receue et pas= par muim Martin de Moleres notaire royal au pays de 
Labourt le septiesme du preserit moys de mars, a codesse devoir a Claude Vertueil 
Guyrault Trelhe et Jehan de Baratz marchaas M e u r s  de Sr Francois Treulbe 
mardiant a bourgeois de Boirrdx a ce preseat ledit de Barat2 stippuilant la somme de 
deux cens l i m s  [ta I32lr,l tournois tant pour raison de la somme de cens trente 
liwe toumois en laquelle et I'estoit tenu audit Treihe et facteurs par obligation receue 
par moy k vingt neufviesrne jour de janvier mil cinq cens soixaote dew que devenue 
nulle et GrnQUee sauf quant a I'ipothique de la priorite ou posterite de la datte dicelle 
que de soixante dix livres d k m k  toumois d'argent a ly preste a la grosse adventure 
pour f& partir des advitailhemens dudit navire pour aller a la pesche de la balaye 
en Tnreneufke qu'il a receu par ce presat en sept escuz soUcil deux nobles a la rom 
quatre escuz pistolletz sept esaiz Reaw (?)et le reste monnoye qu'il a compte et 
nombre pour atmt s'est tenu content et la quelle dite somme de deux cens üwes 
tomois lesdits de Baratz tant pour luy que pour ses compaignoas en a prim toutes 
adventures de mer et de guerre sur la quime de ledit navire partant du port et havre de 
la Rochdle l'ancre et voiiles levees en temps convenable estant tout prest adwtailhe 
munitio~e et aparelbe a se ledit voyaige de Tmeneufbe allant de droicte routte 
jusques audite Tenerieufke a retournant aussy de droicte routte a l'mg des poctz et 
havres de la Rocbelle ou Bourdx, et ledit navire retourner a I'mg desdits portz et 
famm a l'mg dicculz posee ou en auitre poit ou ledit navire na* posera l'ancre pour 
faire vente ou commex~~cemeat de la descharge de la marchsadise de retour lesdits 
facteurs demurent quites de ledite adventure. Et iceliuy somme de daut cens iims 
t d  avec mteresb dicele a mison de trente pour cens montant deux cens soixante 
üms tournois ledit & H i s m e d y  awm procureur susdit a promis a sera tenu 
payer en ceste vilk de Bourdx auditz facteurs ou a l'mg d'euh ou qui pour eulx sera 
dans quinze jours qxes \'arrive du rietour dudit navire Mtt a \'mg desdits portz & 
la Roctieiie ou &wdx ou ai aulae port ou ledit navire pausera l'ancre pour fiaire vente 



ou commencement de la descharge de la marchandise de retour comme dia est, et au 
cas que fortune advint sur ledit navire comme Dieu ne [fa 132 IV,) veulhe sera tenu 
payer de ladite somme pro ratta de ce que se recouvrera tant dudit navire ses aparehls 
vitailhes munitions comme marchandise de rietour, A~ussy s'il estoit aneste ou 
empesche ou comme fortune advint sur icelluy auparavant qu'il fut du tous prest 
advitailhe mmitiotme a aparelhe ou comm par fortune de temps ou aument icelle 
relaehoit a port de salut et qu'il ne fist ledit voyaige sera tenu r&e ladite somme de 
deux cens livra tourriois dans quinze jours apres ledit affe~tment empeschemeat 
faict fortune advienne ou qu'il sera relache a port du salut lam y p o s e  et pour ce 
faire et accomplir ledit de Harismen& comme promis susdit a oblige a oblige audits 
facteurs sa personne biens et choses meubles et immeubles presem et advenir e+par 
dudit de Gabarie et par special ledit navire ses apareIbs et la marchandise de retour 
qu'il a par ce soubzmis en ju~isdiction et rigueurs des cours de monsieur le grand 
S w b a l  de Guyenne du prevost royal de I'Ombriere a Bourdx et de chescun d ' e h  
et en leurs lieutenantset par sepceid a la rigueur du garde et executeur des scel et 
contre scd myauix d i y  aux conûactz en la vilk et cite de Bourdx et de tous autres 
sieurs et juges seculiw renoncant a toutz renonciation f& dictz causes raisons et 
moyens qui luy pounoient ayde a venir cootre la tenu de ces prrseats qu'a a promis 
et jure aux saincts evangilles nostre seigneur ainsy que dict est acomplir faict a 
Bourdx en presence de Estienne Corade et Jehan de Gorces habitants dudit Bourdx 
tesmoings a ce appeiia te seiziesme jour de mars l'an mil cinq cenx soixante quatre 
avant PPspues ainsy signes a la cedule de Gorce et Corade quant audit de Harismendy 
a declare ne savoir signer. Brigot 

12. ADG. 3E 2418, fa 750v-751r @ Brigot), 8 novembre 1565. Recomriuioce de dette, par 
Jeban du Toys, charpentier de barriques demeurant en Ia rue Carpentyre paroisse de 
SaiatcCrois, ;i George Bobid junt de Bordcitu, de 22 d o u i a a  de "barriequa 
aeufku bonnes et marcbanda courverhz daulan bar- par chawun bout sans aube 
bois rouge ny COSJO(IIIC pu ce que ltdit Bouhrd luy a biühe k bois ceddre et visme et 
fonsriile et b r r m  pour faire Mita bamcques...", P livrer sur k port de Bordeaux 

jour k jour. 

Sachent tous que par devant moy Rnoul Bngot notaire de tabeliion royal en la 
presente vile et cit de Bourâx et Sennesdiaussee de Guime et en la presence des 
tesmomgj cy spns nommes a este persoaaeUement estabiy JehPn du Toys charpentier 
de bamques demeurant en la nie Carpenteyre parroisse de Saincte Croix de la 
presente viUe de Bourdx, lequelie a d e s s e  debvoir a Homorable Homme Sire 
George Bouhard jurat de Bourdx a ce pesent stippuilmt le nombre de vingt deux 
douzPines de M q w s  &es bornes et marchandes couvata daulan barrees par 
chascm bout sans aubec bois rouge ny cossonne, par ce que ledit Bouhard loy a 
bailhe le bois ceâdre [ie. arcla?] a visme a f d e  et bPms pour f h h  lesâites 
barriques de k &on desquek il a contesse avoir este paie dont s'est tenu content 
a en a quitte et quiae leûit Bouhad Iespudles dites vingt deux douzaines de 
barriques de la qualüte que dessus, ledit du Toys a promis a sera tenu rendre a 
dclinadit Bouhsid ou a soo certain commandement sur k port de la presente vilk 



de Bourdx de jour en jour a sa v o l h t e  et requeste et quant par luy ou de luy ayant 
charge en sera requis a pour et tous despens dommages et int- et pour de faire 
et acompür ledit debteiir en a oblige et oblige audit Bouhard sa personne bien et 
choses meubles et immeubles p-t et advenu qu'il a pour ce soubmiis en 
jun*sdidon [fa 7Slrl et riguetus des cours de Monsieur le grand Senneschai de 
Guienne du pmost royal de I'ûmbriere a Bourdx et de c h u n  d'eulx et de leurs 
lieutenants et par speci*al a la rigueur du garde et executeur des scel et coutre scel 
royadx establiz aux contractz en la ville et cite de Bourdx et de tous autres seigneurs 
a juges secullias, renoucant a toutes renonciations faim dicts causes raisons et 
moieus que luy pourvoient ayder advenir coutre la teanerir de ces presents qu'il a 
promis a jure aux Saiacts Evangüles notre Seigneur ainsi que dia est acomplir, faia 
a Bourdx en presence de Estienne Corade a Jeban de Gorces habitants de Bouràx 
tesmoigris a ce appelles le huiaiesme jour de novembre l'an mil cinq cens soixante 
cinq, ainsi signez a la &de de Gorce et de Corde quant audit debteur a declaire ne 
scavoir signer. Brigot. 

13. ADG, JE 2418, th 798~-799r (R Brigot). 21 novembre 1565. Obligation, par Guilhcm de 
la Pouyade, charpentier de barrique de la paroisse Sainte-Eulalie, envers Jcbia du 
Toys de la paroisse SaintcCrou de Bordeaux, de convertir 1% mülicn de memia en 
bamqua neuva d'ki Plqua. 

Sacbeat tous que pardevant moy Raoul Brigot notaire et tabellion royal en la presente 
ville et cite de Bourdeaulx et Senneschaucee de Guienne, et en la presence des 
tesmoings cy apres nommez a este personnellement estably Guilhem de la Poyade 
charpentier de barriques demeurant en la paroisse de Sainae Aulaye de la presente 
d i e  de Bowdeaulx, lequel a proais et promet par ces presentes a Jehan du Toys de 
la m i s s e  de Saincte Croix du Mont a ce present et personneUment estably 
stippullant de mecm et employer pour ledit du Toys Ung millier et demy de meyraia 
gamy de f o n d e  comme slapartient et doue au fh en bamicques neuftes bonnes et 
marchandes couvertes â'aulan p g e  de Bourdeaulx barnes par chascun bout sans 
aubec boys rouge ny coussonne, lequel millier et demy de meyrain ensemble les 
sercles visme a autns choses necessaires pour faire lesdites barricques ledit du Toys 
a promis et sas tenu bailher audit de la Poyade dans le premier jour de febrier 
prochainement venant, et a promis et sera tenu ledit de la Pouyade rendre lesdites 
barricgues faictes et parfitictes bien et cieuement comme s'apartient et icelles delivrer 
audit du Toys ou qui pour luy sera en ceste ville de Bourdeaulx daos mg chay de 
Sieur Estienne du Burg qui est en la paroisse Saincte Croix de Bourdx dans le jour et 
fesic de Pasques pochrinement vcaant saru que icelle de la Pouyade sera tenu rebatre 
lesdites bamcques si non j u q ~ e s  audit terme, et le restant du boys qui proviendra 
dudit myniii Iesâites bmiques hides demeureni eiitiefement audit de la Pouyde, 
et moyennant ce ledit du Toys a quitte et quitte par ces presentes ledit de la Pouyade 
de certain poc*l qui estoit pendent entre eulx pas devant messieurs les juges et 
cons& de la bwnc commune des marchands establie par le Roy a Bourdeaulx ses 
c i r c ~ a ~ t ~ ~ ; ~ ~ e t é e p p a i ~ e r p ~ n e l u y m t i m e n e ~ ~ a l o d e r n i e r  
a u n w  action petition ni demande en jugement ne dehors, et tout ce que dessus 



lesdites parties ont promis entretenir garder et observer a peine d'estre par l'me a 
l'autre a tous dapais dommaiges et interestz a pour ce Edin et acomplir eues en ont 
oblige et obiigent l'une d'elles a I'autre leurs persornes biens et choses meubles et 
immubles prrseiit et advenir qu'elles ont pour ce soubPPis en jurisdiction et rigueurs 
du prevost royai de l'ûmbriere a Bourdeaulx et de chescun d ' e h  et de leurs 
lieutenants, a par @ai a la rigueur du garde et executeur des xel et contre scel 
royaulx establiz aux contractz en la ville a cite de Bourdeaulx et de tous autres sus 
et juges secdiers, renoncant a toutes renoociatioiis 6udz dictz cause raisoos et 
moias que leur pouiroient ayder a venir contre la tenneur de ces presentes queiles ont 
pmmis et jure aux Sahctz Evan@es Nostre Seigneur ainsi que dict est acomphr, f ~ c t  
a Bourdeaulx en presence de Estienne Corade et Jehan de Go- habitants de 
Bourdeaulx tesmoings a ce appellez le vingt ungiesme jour de novembre i'an mil cinq 
cens soixante cinq, ainsi signez a la cedde du Toys de Gorces de Corade quant audit 
de la Pouyade a declare ne savoir signer et a marche de semblable marche. 
barsuel 
Bngot 

Id ADG, 3E 6020, rf. (F. Faure), 31 a d t  t568. Inventaire après décès de Perrin de Brame, en 
son vivait cbarpeotier de barriques de Bordeaux, rue de Puyes, paroisse Saint-Rhmy, 
réquis par Yzakru Vanud sa veuve. 

[fa Ir,\ inventaire des biens et meubks delaisses par le deces de feu Perrin de Brane 
en son vivant charpentier de barriques de ceste ville de Bourdx a la queste de 
Yzabeau Veneud vefke dudit feu et Jeban et Marye de Brane fils [sic] et heritiers 
dudit feu ce requerant et mesmes ledit de Brane II mot1 de Guilhem I'Humeau son 
mary a ce present qui p mobl auctorizee ceste 11 mot1 fait en la ville et cyte de 
Bourdx par moy Francoys Faure notaire royal en ladite ville et Semeschausse de 
G y m e  mouvez dans la maison ou ledit feu en son vivant passayt sa residence seize 
en me de Rigues paroisse Saint Remy aquel a u  procede a vacqw en la matlLLiere 
que sousdite le trenteungiesme jour du moys â'aoust mil cinq cens soixante huit en 
presence de sieurs Hugh de Biscay et Mathieu de Lapenon bourgeois et matchans 
de ceste ville de Bourdx l'estant appeliez et Augustin Bertrand aussy appellez 
nemierement, a este m v e  au deûans ladite maison et a la chambre premiere du hault 
dicelk ce que s'asuyt: 
Ifo. IV,) Premierniefernent quatorze *luceulx parmi diceulx en y a dix de *boum et le 
restant de brin tek quelz, plus me nappe ouvree teile queue. plus autre nappe plaiyee 
de boum fort grade telle quelle, plus uae *longuiere oume fort usee, plus dix 
petites nappes plaiees usees, plus sept sonnettes dont diceiles en y a quatre de buy et 
le restant de boum telles quelies, plus six *courtynes de ücî telles guelles, plus deux 
longueres de bourre fort grossieres teiles quelles, plus troys *bouchemains tek 
quelz, plus deux payres de 'biasses fort gosieres, plus mg tour & lia grange tel 
quel, plus troys platz l'ung grand les autres deux moyens, plus une *guatdaUe, plus 
ung *quarton, plus mg dcmy .pot feuillette, plus mg demy w plus une grosse 
mette, plus me eaaette *de cinq le quarton, plus uue escuelle a oredie, plus mg 
'torechoir mg petit mhyer k tout d'estahg demy uses, [ta 2 r 4  



plus troys cuillieres une dicelles fort grand barah et les a m  deux petites de fa, 
plus une petite poyle de fa, plus dew potz de fer rune grande et l'autre petite avec 
chacune leur couvenyere de fm, plus autre petite couvertyere de fer faite avec, plus 
mg chandelyer d'aiaiii tel quel. 
Plus ung *anquelid tel quel avec son lict *travercia le tout gamy de plume *courtines 
courtinon surberceau que ladite Veneud a declare ledit feu de Brane son mary luy 
avoir legue et d 0 ~ e  par son codicilîe par moydit notaire receu 
Plus quatre cofies telz quelz l'mg desquelz ladite vefie a dict ledit de Brane son 
mary ly avoir laisse l'mg diceulx qui est k plus petit. 
Plus mg manteau de pretre tel quel fait en fasson a ryte, plus mg payre de chausses 
aoyres tdles quelles, plus mg grand sayd de couleur noyre, plus um robe de couleur 
violet fort longue fiuae a la fasson antique. 
Plus une bassyne d'uain moyenne telle quelle, plus deux petit2 cbuâyeres aussy 
darain tek quelz. Ifo. ZV..~ 
Et dans autre chambre du demer ladite maison a este trouve ce que s'ensuyt: 
Prwierement une petite couchete faicte de tables avec îict et travercier tel quel, plus 
une met telle quelie, plus mg petit cotfre tel quel, plus deux *esseres [=eschère/. 
*Et dans mg cofne des quatre sus pieces (?) inventorizes estois en la chambre du 
demt ladite maison s'estoit trouves le nombre de trente quatre contractz escriptez en 
parchemin tant grans que petitz les mgs en liasse les autres non delaquelle 
inventorization diceulx en teUe quallite les susdits requerants inventorization desdits 
meubles se sont contapts aussy, et de ladite quallite desdites inventorizations, plus 
troys sacs dans lesquelz y avoyt plusiers papiers. 
Plus daas la chambe du devant ladite maison encore c'este trouve ung banc *toumoys 
(?) flemernetre (?) tel quel, plus une chaire faicte aussi a I'antiquite, [fa 3r..l 
plus deux payres de seyres servant a estat de charpentier telles queiles. plus deux 
astes [=asses/ ï'une grande et l'autre pmte teks quelles, plus ung *cantheau seyre, 
plus une giilyne [=@belet?] telle quelle. 
Et au chay du bas ladite m'son s'est trouve: 
Premierment d m  bancs chacun ayant leur fer servant a estat de charpentier, plus 
deux cubes telies quelies escoullant scavou l'une mg tonneau et l ' am troys 
banicques, plus une pippe et deux banicotz le tout tel quel, plus quatre bamkques 
telles quelles, plus quime pieces de fust neufyes basties parellement chacune de 
quatre wcks sauf d'une qui est üee entiaement sans avou fons d'mg bout ny d'autre 
d m  tirnie y a dicelle emqcien huit tiers, plus une meule servant esguiser feremens de 
chqxntier et a b g e  de 19estat dicelie. [fo. 3v,.l 
Plus dam mg Mat long estant aupres thdmmt la grand' porte du devant ldte 
rue de Rigues de ladite sus mentionnee c'est trouve dans [I mot!, plus cinq 
canpu mt que pciia plus troys banes de fm, plu deux compas de cube limg 
gmd et t'autre petit, plus deux haches savant a arrimer navyres, plus troys asses deux 
granâes et i'me petite, plus une garioppe [=varlope] et mg feuilleret [=fëuifIet?j, 
plus troys rybotq plus troys cimes mg dabydet [=&vier], plus une nielle mg 
bonnet, plus une M e  [=vrilie] mg taillefoos, plus mg couteau a deux manches et 
ung marteau, plus deux fcn a nidle mg contrefkr, plus mg pic ung compas de fa, 
p l u  mg taillefoao me Wuikdyae [madyne?], plus une m ~ e  mg %edeuchet une 
tagnde a daa mingneâeys [=mgne&is?J k tout estant et servant a esut et usaige 



de charpentier de barriques. [fa 4r..]plus une pique et une armynete [=herminette] 
de fer le tout. 
Plus aussy a m  d e  une sarpe mg tour de meule aussy servant a estat de 
charperiter- 
Aupres lesquelzditz meubles sans inventorization a la requeste comme dessus par 
moydit notaire en jour moy et an susdit inventorbe ladite Veneud vefve dudit feu 
moyennant sament pu elle fact et preste aux saints evangdles Nom Seigneur aupres 
l'exhibition psr elle diceulx faict par devant moy dit notaire [l mot] ûict 12 mots1 tous 
ceulx qu'elle scayt avou este delaissez par ledit feu, a n'en receller ai retenir auclm 

[3 mots) de tous ce dessus les susdits requerants la faim et inventorization diceulx 
et ont requis acte a moy dit notaire comme leur ay m y e  par le deu de mon office 
fait a Bourdx Sieur Mathieu de Lesperron et Jehan [fo. 4vl de Biscay bourgeois et 
marchaos de la ville de Bou& tésmoings et Augustin Bertrand aussy tesmoing. 

Delesperon pour 
avoir este present 

Debiscay 
pour avou este present 

[marque d'Augustin Bertrand] Faure notarie royal 
Ifo. Sr1 

soixante quatorze 
[ f a  Sv et 6r vides) [fo. 6vJ 
Fnuic[ois] Faure Inventaire 

des meubles de feu Perrin de Brane 

15. A N ,  3E 6020, +f. (F. Faun), 20 juin 1569. Inventaire a p i à  décb de Guübcm Hoatca, 
charpentier de barrique rue de M M w  Saint-Rdmy. Les biens de la maison, chai et 
maison de cote son iavcatorib, y compris lu ouab et mat4rirur de charpentier de 
bamquu. Rquis par Akyuoa Saym veuve, et tLmoignL par Jcbao de Lagondey, 
couvder  et bougeois de Bordtriu, Heori Baconne, Peyrot Cùappcllicr cbarpeaticr 
de barriques, Eyquien G a n  cbarpcnticr de barriques de Blancpueffort 

"Aujourdy vingtiksme du moys de Juing mil cinq cens et soixante neuf pare devant 
moy notaire royal et tesmoings bas nommes c'est comparue et presentee Aleysson 
S a p ,  vefve de feu Guilhan Hosien en son vivant msr charpentier de barriques de 
ceste vüle de Bourdeauix, laqueue avoyr a moydit notaire requis estant dans sa 
maison ou ledit feu est decede size en nie de Meûoc p i s s e  Sainct Remy vouiîoir 
proceder a Ia faction inventoriza les biens meubles par ledit feu delaisses que dans 
Mite maison se trouvaient audit fa apparteaans pour la commiseration (?) d'elle a 
autres y pretendaas presents et a suyvant la volonte du& fa Hosen sondit mary 
mammikr (?) [fa) par  SOI^ testament receu par Berthet maire royal en datte du 
Mntiesxne jour des pasqu (?) [2 mots] a quoy f&e veu la requisition de ladite Sayre 
fem~e illec ci requerant a la M o n  dudit inventayre auroyt promis en le maniere (?) 
comme esiy. (?) les jours mors .. . en presence de Jehan de Lagondy, couvretier jour 
(?) et bourgeois de Iapresente ville, Henri BM- Pqmt Chappellier cbsrpentier 
de barric~ues, Eyquiquien Gars côarpentier de bamcques de BlancquefEort tesnoines. 



Remierement dans ladite maison ou ledit feu est decede size en ladite nie de Medoc 
paroisse Saint Remy a Yzabd Amin (?) apparieamte a este trouve au bault dicelle 
maison et a la premiere chambre m g  arquekt de boys de noyer tout neuf faict de 
rnenuserye [I mot: Beut] sur le hault Ifal, plus mg lict aced son travercier le tout 
g m y  de plume tel quel, plus une couvete (?) de layne blanche telle quelie, plus deux 
courtines, mg mtrrtiaotl teiles queiles, plus quatre partes de surbfeceaulx de iict le 
tout tel quel, plus une table avec ses trateaulx le tout faict en meauserye, plus mg 
banc tornoys (?) le tout tel quel 
Plus ung granc corne fan vieulx dans lequel c'est trouve ce qui s'ensuyt: 
prernierement m g  payre de chausses de couleur Mud cuuppees a bandes (?) la 
doublure de camelot rouge avec toyiïe blanche panny (?), plus autre payre de 
chausses a la garguesyne (?) chescun pitre ayant leur bar (?). plus mg peopoing (?) 
de toyile royee (?) de couleur blud blanc, lfo.1 plus une cappe a l'espagnoUe de drap 
nou, plus ung mandiet de cappa noue tel quel, plus ung petit coatouir tout neuf de 
boys de chesne, plus une chayre de boys telle quelle. 
Plus ung CO& moien tel quel dans lequel c'est trouve ce qui s'eiisuyt: premiernent 
une nappe, plus deux eschenemains, plus une courtyne, plus deux nappes, plus deux 
sonnettes le tout tel quel. plus une douzaine aussy de sonnettes neufves, plus aussy 
autre nappe. plus dixhuit liuceulx tek quek touves dans autre chambre de ladite 
maison au dedans [l mot] blanchis ensemble, plus duhuit Serviettes telles queiies. 
1fo.l plus six nappes, plus deux eschinemains, plus ung ceü h g  tour de k t .  
Plus quatre miliers de visme mys en torches liees tek quelz audevant la premiere 
chambre de ladite maison trenee.. (?), plus une harquebouze a la serpentyne telle 
quelle avec ses fourroywiis (?) tek quelz, plus une espee et daget telle quelle, plus 
ung paye de .auMe& (?) de fer, plus cinq tailleffons telz quek plus deux faraines 
(?), plus tmys asses. plus une ruelie, plus mg rabot, plus deux fers de banc, plus deux 
haches, plus troys payres de seytes, plus une bedile. img compas, plus quatre banes 
de fa le tout tel quel servaat a esiat de cbqmtier, Ifal 
plus une p l i e  de fer telle quelle, plus ung poellon d'main tel quel, plus une cawette 
de fer telle quelle, plus deux quattoas demy pot demy pot feuillette une esgrybe (?) 
mg sahya quaûe petites canettes de quatre cinq six le quarton une guardalle desux 
escue11es a oreilles troys pl* mg sauliere a quatre treicheoirs le tout d'estaing et 
tout tel quel. 
Et dans autre chambre de ladite maison au M t  dicelie c'est trouve ung lict sans 
uavercier gamy de plume tel quel. plus mg pare de selles de cheval telles quelles, 
plus une bpssyne &arain telle quelle, plus ung pare de botes de cuyre noire telles 
quelies [fo.l plus mg pan de petites boutynes aussy teUa queues. 
phis âeux chiais l'mg granâ et Fautre petit, plus mg âabulen (?) le tuut m a n t  a estat 
de charpentier. 
Et au chay du bas de ladite maisun c'est trouve a qui s'ensuyt: premieretnent vingt 
quatre pieces de fust tant de bamques tiers que quartz vieulx vydes le tout a 
racoustret teks queUes, plus vingt six pieces & M c q u e s  aeufves a fmcer, plus 
vingt c i q  pieces tant quartz que tiers de bamccque le tout neuf les ungs a fmcer et 
les autm fbnces, plus deux ôancs de charpentier, plus une pippe vyde telle quelle, 
plus une cube escouiiant deux thorneaux envyrm, plus une marre telle queîle, plus 
une table ronde faicte & firuoii â'armoyre telle quelle que ceste trouve au hault ladite 



maison, If0.1 plus ung coffre tel quel dans lequel ne c'est trouve aucune chose, 
plusune bride de cheval telle quelle, plus mg chevai de poyl gris que ladite vefve a 
dict estre entre les mains d'mg nomme Muguet (?) charretier lequel cheval ladite 
vefve a dia apartient audit feu, plus vingt cinq 6iys de couldre ~ e w e s  (?) aussy daas 
ladite maison- 
Et daas autre msison iUec de pres ou Henri Baccoma demm c'est trouve le 
nombre de quarante cinq barricques et deux tins le tout vydes teîles quelles estan au 
chay du bas ladite maison, plus ung pare de rodes servant a che t t e s  de cheval 
feriees telles quelles, a [fa (vcrsos)l plus une rode 
servant a estat de charpentier de barriqw, plus mg fable servant audit estat a ladite 
rode. 
Lesquelz susdits meubles ladite vefve a declare en p m c e  moydit notaire et 
tesmings les avoir declares et ex1k audit feu appartenant et estre tous ceuix qu'elle 
saiyt declarant ... [fa) presents Jeban de Lagoudey bourgeois et couvretier jour (?) 
de Bo~rdeaulx~ Pierre Baccornes, Peyrot Chappellier aussy de Bowdx, et Eyquien 
Gas charpentiers de bamques de Saint Martin de Blanquefort kere dudit feu 
Hosten tesmoins a ce requix apelies. 
Delagondey [m=sw] 
Henrye Bacames [marque] 

Faure notaire royal 

[suite du même act] 

Et advenant le huictiesme jour du moys de juillet de l'an qui dessus moydit notaire 
avec les tesrnons bas nommez, estant en la maison ou ledit feu Hosten est decede, et 
y estans Jehan Bonin, Arnnult de Bourg executeurs du testament 
dudit feu ladite Aleyswn Sayre vefve daditlea aufoyt des mains (?) dudit Bonin les 
dessusdits executeurs receu une clef de l'armoyre ou l'argent caht (?) inventorize se 
trouva et du dedaris icelle armoyr ti.. contans ... 
Premierement un contrat â'achapt fact entre ledit Hostm achapteur et Anthoyne de 
Canin (?) vendeur receu par Berthet notaire royal en datte de xix d'aoust mil Vc 
soixante huict contant une peau de parchemin, [fal 
Plus autre contrat dacquisition tàit entre ledit feu Hosten et Pey Dugranye, receu par 
ledit Berthet le 19 mars 1566 contenu sur une peau de parchemin. 
Plus mg contrat d'aschapt fiait entre ledit feu Hosten et Marie Hosten sa seur, femme 
de Jehan S e u h  receu par ledit Berthet le 12 jdiet 1 56 1 contenu sur une peau de 
parchemin. 
Plus auûe contrat c k b f g e  bit entre ledit feu Hosten et Augustin de Romefon receu 
par ledit Berthet en datte du 3 1 janvier 1563 contenu sur dernye peau de parchemin. 
Plus mg contrat d'achppt entre ledit fa Hosten et Cozmeiîe Hosten receu par ledit 
Berthet en datte du 16 meis 1566 contenu me peau de parchemin. 
Plus autre contrat d'acquisition de plus due (?) f& entre ledit fm Hosten a 
Matherin de Loubec (?) receu par Bertbet notaire royal le 9 mars 1566 contenu sur 
demye peau de parchemin [fa) 
Plus autre contrat de gayaillet (?) d'entre Iedit feu et Pey de la Four dit Bichon receu 
paledit Bathcten21 août 1563 contenudemyepeaudeperchemie 



Plus autre coaûat d'acquisition d'entre ledit Feu et Andre Gasc receu par Berthet 
notaire royai en &te de 2 1 fhvrier 1562 contenu sur demye peau de parchemin, 
Plus autre contrat d'espode dudit feu et Martin Ameille et autres contenus sur demye 
peauix de parchemin receu p Rayrnond (?) notaire royal le 1 5 juin 1 56 1. 
Plus autre contrat â'achapt d'entre ledit feu Hostens et ledit Dugraney receu par ledit 
Berthet le 4 f&rh 1566 coatenu sur une peau de parchemin. 
Plus autre contrat d'acquisition d'entre ledit feu et Loys Gaissen receu par ledit 
Berthet k 24 fkvrier 1562 contenu mg tiers de peau de parchemin 
Plus autre owaat d''achap dentre ledit feu et Thornalin du Bourdieu contenu une peau 
de parchemin teceu par de la Forquh le I 1 novembre 1562. 
Plus autre contrat d'achapt dentre ledit feu et Matherin de I'tiomme receu par ledit 
Berthet le 19 mars 1 56 1 contenu sur une peau de parchemin. 
Plus uag contrat d'eschange denue ledit feu et Pey Durat âict Chaisson receu par 
dedit Berthet le 9 a d  1563 coutenu sur demye peau de parchemin. 
Plus autre coatraa d'esporle entre Jacob de Bennebin escuyer et Bertrand Gasc 
contenu sur une peau de parchemin receu par Raymond notaire royal le 7 mai 156 1 
... [fa1 
Plus ung contrat obligation dudit feu Hostea [1 mot] et Jehan du Graney debteur 
receu par ledit Berthet le 1 juin 1566 contenu sur ung quart de peau de parchemin. 
Plus autre contrat obligatoyre dudit feu et Pey du Granq debteur receu par ledit 
Berthet le 18 novembre 1564 contenu sur uag quart de peau de parchemin. 
Plus autre contrat obligatoyre dudit feu et Piem le Fanne w u  par Dubois le 13 
oaobre 1567 contenu sur demy quart de peau de parchemin. 
Plus autre contrat obligatoire duâit Hosten a Jeban de Saôazin charretier rem par 
ledit Berthet le 29 novembre 1562 contenu sur cinq quars de peau de parchemin. 
Plus autre contrat â'aquisitim d'entre ledit feu et Raymoad Dumas roâier receu par 
Benhet le 2 novembre 1568 contenu sur mg quart de peau de parchemin. [fo*l 
Plus ung contrat obligatoyre d'entre ledit feu a Godin Marica debteur receu par 
Duboys notaire royal en datte de 30 jdet 1567 contenu sur demy quart de peau de 
parchemin. 
Plus une cediîle d'entre ledit feu et Jehan de M i U d  (?) debteur en àatte du 20 
oaobre 1565 signee Berthet notaire royal et Goudeau escepte en pappier. 
Plus une quinial (?) d'enfre ledit feu et Gailbard Rousseau signee dudit Rousseau (?) 
en datte de 29 octobre 1 566. 
Plus une cedille d'entre Ieâit fa Hosten et G a M  Rousseau debteur signee 
Gaihard Russeau sans datte escepte en pappier. 
Plus autre rPdnle ducüt feu Hosten contre Henrie Bacornes SI- dudit Baccornes 
sans datte. 
Plus autn d e  dudit f a  cmtn Jeban de L a g d x  signee duâit Lagroulx en datte 
de 2 janvier 1568 de h somme de 4 escus sol. [ C a l  
Plus deux cIecI~m de despeos d'entre Pey de Rommefort et Gausset Lourâes 
contre Guiniem Hostm dia Coquillon [2 mots] de chesq'm declaration y a une 
quitms pur avoir paye et pour Wt Coquiîîon ausy Bordes Rorinefort et Loyne 
Saint de Demies (?) le tout escepte en pappier. 
Plus une qui- de !a somme de somw de soixante sois tournois remw du Peyron 
le 14 rriirrs 1569. 



Plus au pied dicelie y a ung memoyre de la somme de six sols tournois et ... 
P h  et torrs memoyres au pied d'me dedaration de cotance (?) sans de de.. que ledit 
feu a fait. 
naoZ per ledit feu Coquillon (?) [ fb.1 
Plus ung petit livre couvert de parchemin contenant memoyres de debtes et 
foumirUres. 
Dans autre livre awsy couvert de parchemin contenant quimas. 
Plus les letres de bowgeoysie dudit feu signees Richon en datte du 3 1 juillet 1563. 
.. quelles choses petites que ladite Sayre vefve .. a requis acte ensemble lesdits 
executews du testament dudit feu Hosten pour avoir obey a la sommatioa par elle a 
eulx cy .. qui ly ay m y e  a .. Martin Mont .. testament a ce requis. 

16. A f f i  3E 6019, fo. 1140 (Fm Faure), 17 avril 1% Sommation. par Yvon Marguier 
marchand de Poiitavy présentemat au lieu d a  Cbrtrculx, pariant i Heiicct de la 
Haye, biilctict, de marquer et charger 21 tonneaux et 1 barrique de via. 

Aujourd'huy diweptiesme du moys d'avril mil cinq cens soixante six par devant moy 
notaire royal et tesnohgs bas nommez a este presente et personeiiement estably 
Yvon Marguier, marchant du iieu de Pontivy en lequel s'estant avec moydit notaire 
et tesmoings transporte au üeu des Chartreulx lez Bourdx et illec estant parlant a 
Helieet de la Haye biîletier luy avoyt en pre~etlce de moydit notaire et tesmoings 
monstrer et e x i i  deux bdettes dattees dudit jour dixseptirne de ce present moys 
et an signees Mercier, Scavoir, l'une pour mercher le nombre de vingt ung tonneau 
et une barrique de vin par ly achepte, et l'autre, pour icelluy charger dans son 
navyre nomme la Meschetz de Morbian; ledit requerant et sommant qu'il comme 
bilietia luy docuisst permission de iceliydit nombre de vin mercher et charger dans 
sondit navire veu lesdites billettes pour raison de ce avoyr monstrees et exiiees; 
autrement et a Faulte de ce faire qu'ü protestoyt contre luy de tous despens 
dommaiges intnetz ensembles et retardement de son voyaige; lequel de la Haye a 
faia responce qu'ü ne le retard poînct a ce faire mays qu'il s'adresse a ses mmaistres 
dont cesyent (?) les choses susdites; ledit Marguii a requis acte a moyâit notaire 
pour luy somma en temps et iieu comw de raison ce que luy ay m o y e  pour (?) le 
des (?) et moy office faict audit lieu des Chartreulx lez Bourdx ledit jour et moys et 
an susdits en presaice de Jehan de Lagoudqr couvretier et Pierre Peni habitant audit 
Leu des Chartreux tesmoings a ce appeila et requis. Faure, noraire royal. 



17. ADC. 3E 6019, fo. lûv-1Zr (F. Faore), 24 juin 1566. Engagement, par George de la Place, 
Heliot de la CLvcryc Estkane Ihuphatey, P i e m  Ikurigny, H d o t  Guichart, 
chrrpeatien de barriqua de Bx, & Sire Juan de Cigaran, marchant de Dcbr "pour 
frire certain voyaige a I. gwsc en Tem Ncufve ... h m  certain navire nomme les 
Troys Roys d'Absolo" h 160 livres tournois chacun. 

Sachent tous que aujourd'by datte desus preseote par devant moy notaire Francoys 
Faure notaire et tabeuion royal en la ville de cyte de Bourdx et seneschaussee de 
Guyenne en pcesence des tesmoings cy aupres escriptez [fa I Ir,)  et nommez, ont 
este preseatez e% personnellement establu George de la Place, Heliot de la Claverye, 
Estime Dauplmtey, Pierre Daurigny, Heliot Guichart, les tous charpentiers de 
banicques babitans en ceste d i e  de Bourdeaulx, lesquelz de leurs bons grez et 
v o l o a ~  se sont par ces pnseats Ihouez et ihouent a Sire Jehan de Sig- marchant 
de Deba en Espague a ce present stippullant et acceptant, et ce pour faire certain 
voyaige a la grasse en Terre Neufve pour et au nom duceilydit de Sigaran dans 
certain navire auxdit de Sigaran appartenant et nomme les Troys Roys d'Absolo (?) 
moyennant le pris et somme de cent soixante livres toumoys pour le louaige â'ung 
chescun des susdit nommez pour ledit voyaige en es..(?) de la quelle souune ledit de 
Sig- en a paie et baiüe ptennent (?) a mg chescrn des dessus nommez, Scavoir 
est, la somme de vingt livres toumoys laquele somme de vingt livres tournoys pour 
ses (?) recew pardevant moydit notaire et tesmotogs l'mg chescun des dessudits en 
testons de cinq francs, tellement qu'h sont contantez remerciant (??) a exception de 
penne (?) moyene (?) a receu tous de cessans (?) prometant kdit de Sigaran aux 
dessus nommez les nourir et leur bailler vivres a eulx necessaires jusques arrivee 
syeane (?) de retour dudit voyaige ckkgcmc de Terre Neufve au lieu de Vidart ou 
a Sdiact Jehan de Lus, davantaige leur badin et paier a cbescun diceulx [# ou 
quequissoyt Roger Dalguelarraulo pour luy en ceste ville de Bourdx qui icelluy dit 
Dalguelanaulo a promys en declare (?) audit de Sigaran] aaatqarcammnicrafsne . . *, Scavoù 
est, autres vingt livres tournoys pour mg chescm en et par ces presents de la susdit 
somme (?) et ce dans vingt jours prochainement venant, Et quant au restaai que sera 
six vingt livres tournoys pour ung chescun, ledit de Sigaraa promect par ces presents 
leur bailler et paia a ung chescun d'eulx, et ce quinze joins aupres eulx ayant fiaa 
ledit voyaige audit Tem NeuNe et eulx estans arri6vez [fo. Ilv..l a l'mg des susdit 
pom a «rlx, et pour icelle somme restante leu paia  a chesam promest ledit de 
Sigarari estant audit lieu de Saiact Jehan de Lus levant (?) partir dicelle a faire ledit 
voyaige leur Wer pleger et dtionner pour icelle, et a este di* touteffoys que 
[mot] susdits locataires susnommez estans de retour dudit voyaige msy i'eulx ou 
l'mg àiceulx et ce prrnas~s en et cas (??) avoir payement chescun de ladit somme 
restant dedans lesdits quinze jours que en ce as lesdits quinze jours fayts, ledit de 
Sigaran sera tenu comw a pmis leur bailler a mg chescun d'euix pou le temps 
qu'ilz demeureront davmtaige g, Scavoir est, dix solz 
tounioys poiir pou pour mg chescuq p m e m t  ausy M t  de Sigaran audas 
susnomwz que h et auroit qu'ilz fesserit pris par guerre ou autre ennemi (?) en 
raym dudit vwge que en œ cas les demoera (m) & maniece des ememys et les 
rennetre (?) a ce pays et royaume de France a ses propres coustz et despem [mot) 



ensemble aussy out promis et promet tous les susdits locataires sus nommez servir 
moyeinariait (?)les cboses susdites ledit de Sigariin a f k  ledit voiaige en la quallite 
susdite et ce a peyne de tous despens dommages interetz ... [?o. 12r. ..l ... fact a 
Bourdeaulx en prrsaice de Sire Jeban de Girard marcbant dudit lieu de Bidart pres 
Sainct Jeban de Lus, Leoaard Rinat et Nauün de Meyre, babitans en la presente ville 
et cyte a ce appeilez le vingt quatriesme jour du moys de juiag mil cinq cuis soixante 
six. 

Juan de Cigran 
[marque, H de la Claverie?] [marque, H Guichart] [marque] [marque, G de la Place] 

Es t ime  du Plantey 
N d MEIRE [et sa marque] 

Pour avoyr este preseat, khin'art 

18. ADG, 3E 6019 , f. 712-v (F. Faure), 6 aobt 1566. Engagement, de Nicollas de la Porte, 
cbarpcaticr de bamqua de Bordeaux, par Sire Jehan Doulx, bourgeois et marchand 
de Bordeaux, de faire un voyage en Angktern & Ia sardine pwr empaquetter lu 
urdb et rebattre ks barrique, pour le salaire de 24 francs bordclah, dont 6 lui sont 
baillés 

Persoaneîierneat estably Nicollas de la Porte, charpentier de barricques de la presente 
ville, lequel de son bon gre et volonte a promis et promis par ces presentes a Sire 
Jebaa Doutx, bourgeois et marchant de la presente vüle a ce present et acceptant, 
faire certain voyaige pour et au nom dudit k Doulx le soussigne en Angleterre dans 
Fune des barques par ledit k Doulx Gettes pour der a la sardinne pour illec estant 
paquier tant en genyer (?) que barriques et barricotz, lesdits bankques et banicotz 
foncer rebaptre et nicousver et icelle rendre estanches pour les sardinnes [# que ung 
bon cbarpaitier est tenu fain] qui seront necessaires pour la charge desdites deux 
(sic) barques, et pour ce faire, sera (fo.1 tenu partir de la presente ville partant le 
jourduy et en moyennant la somme de vingt quatre frrncs bourdeiîoys, et en dessus 
de la queue somme ledit le Doulx en a biulle paye car ces presentes audit de la Porte 
six h c s  bourdelîoys en testons et autres momye hisant ladite somme laquelle a 
preste tellement qu'il s'en est contante, a quant au restant qui est dix huit fiancs 
bourdelloys, ledit le Doulx promect les payer et bailler audit la Porte a ce dans huit 
jours ledit estant de retour dudit voyaige et en ceste die, et estaas touteffoys [2 
mots] ledit de la Porte deshicher a &e autre ksoigne... en presence de Jeban 
Doulx cordomiin et Lucas B d t  la boueur... [signe Ledolia] 



19. ADC, 3E 5405, f. 4 4 û v 4 1 r  (N. Duprat), 19 octobre 1564. Procuration, par Vins Guikm 
de Cisauba et Were de Labat, tous deux bourgcois et marchands de brdcriu. I 
P k m  Eyralt "serviteur dudit de Casaubonw, d'aller ii La RochtUe pour acheter de la 
marchandise non spécifiée jusqu'l2,ûûû üvm toumoh 

"Sachent tous qw pardevant moy Nicolas Duprat notaire et [fo.] tabellion royal en 
la ville de Bourdeaulx a Saieebaussee de Guyenne en presence des tesmoinges cy 
aptes nommez ont este paso~ellement estabtis Vios Guillem de Casaubon et Pierre 
de Labat ôoqeois et marchans de Bourdeaulx lesquelz ont coastitue par ces 
presentes leur procureur Pierre Eyralt, serviteur dudit de Casaubon, pour et au nom 
desdits constihiaats prendre et empmpter au lieu de La Rochelle de tek 
personnaiges a a teîles conditions qu'il trouvera et verra estant a faire la somme de 
deux mil livres toumoys, qui est pour chacun mil livres, et icelle somme de deux mil 
livres tz employer de par dela en marchandises telles et a qu'il vena au profit diceulx 
constituans, et icelles marchandises charger en navire ou barques et les envoyer en 
ceste veille, et pour la payment et restitution de ladtie somme de deux mil livres tz 
hipromptees o b k  les personnes et biens desdit constihians en la meilleur forme et 
en tout ce que dessusdit et que en dependra faire procurer et negotier tout ce que 
lsdits coosiiniaris famirnt et pourrouent faire s ' b  y estoient en personne. prometant 
en luy sa foy avoir et tenir pour agreable tout ce que par sondit ledit procureur fera 
en ce que dessus et qu'en deppendra fain et negotier et excercer, soubzmis et 
renonciations, fait a Bourdeaulx le xix d'octobre an Vc bxiiij en presence de Arnaud 
Mezan et Ramond Nelori cl- habitans dudit Bourdeaulx tesmoins a ce appeliez 
Pierre de Labat Guihem de Cassaubon Meran tesrnoin. R Nelon 
Duprat notaire royal" 

20. A M ,  3E 5407,f. 1ûSSr-v (Ne hiprat), 10 septembre 1566. Attestation, par Sire P iem de 
Labat, qu'une bmqw de t'balcaew lui baültc par Saacbou de Burgarome de StJcan- 
deLuz r 4th avariée 

Aujourduy dixiesme de septembre an Vc soixante six eo pnsence de rnoy notaire 
roial ai la ville de Bordeaulx a en preseace des tesmoings bas nonmm s'est preseote 
en sa pnsonne Sue Piae de Labat ôourgeois et marchant de Bordeaulx lequel a dit 
que aimt trois ou quime jours a receu certain nombre de bamcques plaines de baleine 
dont Sanchou de B u r g a i ~ ~ e  marchant de St Jeban de Luz ly avoit cy devant fbicte 
vente pour borne et marchande et de la nouvelle, et aiaat presentement faia ouvrir 
lesdites bamqu*, pour savoir si ladite hai- estoit de ladite condition, il a trouve 
toute la baleine de l'me desdites banicques estre caatrasirrrscia de la vieille, 
puante, mire jusques deûms la chair, d e  et charge de crasse, d'huüe infkct et noir 
et autre que borne et marchiode, et aîjn d'en avoir repamtion contre ledit de 
Burgarome et a m  pour luy semir uwm de raison, iI m'a requis ouyr sur ce par 
mankre datestation SobaMis Duhard mestre du navire nomme la Marie de St Vizens, 
Marticot & Ancioh, Menjon de Rotis et Martin de Moyrye les tous tnariniers dudit 
üeu de St Jeban de Lus iUec presents, le~~ueiz moyeDaat scmiaidt par eulx fait, este 



avoir par moy susdit notaire interroges, ont dit, depose et ateste que ledit Sanchou de 
Burgarome m h H t & q p  il a aviron ireze joins mist et chargea audit lieu de St 
Jeban de Luz dans ledit navire nomme La Marie. certain nombre de bamkques de 
balene pour les conduire et delivrer audit de Labat en ceste d e ,  ce que ledit Duhard 
mestre dudit navire a fi&, il a a qa trois jours ledit navire este arrive sur le port de 
ceste ville [fo.] a lesqueUes barriques leûit de Labat a fa cmhqre m m  daas sm 
7 ouvrir presentement dans son chay a laquelle ouverture h ont 
assiste et veu que toute la Mene de l'une desdites barriques estoit couverte comme 
de crasse d'huile noir q y  avoit noircy ladite baleine par penetrer partout dedans la 
chair et I'avoit rendue puante et entierement gastee en sorte que ladite balene n'estoit 
aucunement bonne ni marchande, et croient quelie est baiene vieille et non de la 
nouvelle et disant que cella ~~~~~t de ce que dam la barrique ou ladite baleine 
estait avoit a, este auparavant rrnpiye et abreuvee d'huile de poisson. et ilz ont dit 
savoir pour estre de leur art et estai, et pour le tout avoir veu et este presents a la 
charge àctsdiccl--' descharge 
et conduicte de ladite bdeme jusque a au chay dudit 
de Labat raagiaissnit defonser et recognoissent ladite barrique et balene estre 
deceîles que ledit de Bwgarome chargea dans ledit aavire pour bailler audit de Labat 
lequel les choses susdites et m'a requis acte pour luy seMr mtmtc ce comme de 
raison luy ay w o y e ,  fact a Botdeaulx en presence de Pierre de Saignes et lehan 
Desbatz habitans dudit Bourdeaulx tesmoings a ce appelles et requis. 
Duprat noraire royal 



Index da noms propres apparaissant dans k teste principal 

Alfonce, Jean: 92,97 
Amsterdam: 14 
Andalousie: 43.8 1, 1 56 
Angleterre: 1 
Angouhe: 169 
Anvers:98,110,111,112,115,116 
Arbalet, Pierre (tomelier): 220 
Arbanatz: 201 
Arrieta, Ramon de (capitaine du San Juan): 4, 17 1 
Amurdia. Pedro de (capitaine): 226,229,236 
Authic. Léonard (tonnelier): 225 
Barkham, Selma: 9. 1 1,24,94,99, 1 O 1, 102 
Bamstaple: 43, 1 16, 1 17 
Barreau, François (facteur): 87 
Barros, Cristobal de (agent royal): 93 
Bayome: 22,80,88,100,109,158,163,2 19,232 
Bazadais: 202 
Bellay, Mathieu de (marchand): 225 
Belle: 14, 19 
Bernard, Jacques: 9,22,27,7 1,72,8 1.1 14,196,200 
Berthet, André (notaire): 190,205 
Biarritz: 95 
Bidart: 2 17,232 
Bilbao: 80,92,98, 1 10, 1 12 
Binford, Lewis: 29,30,33,37, 172, 180 
Biscarosse: 90 
Blaye: 80 
Bloch, Marc: 28 
Bonin, Heliot (to~elier): 132, 133 
Bonnia, Guilhem (tomelier): 2 1 8 
Boayn, Vincent (marchand): 4 1,78,79,202 
Bourgneufkn-Retz: 78,127 
Bradley, Chsrles: 7,38,58,60,61,62,63,176 
Brane, Nicolas de (tonnelier): 132, 1 3 3 
Braae, Perrin de (tomelier): 152 
Braudel: 24.25, 26,27,28,3 1,35,44,81,242 
Brest: 9 
Bretagne: 22,45,55,62,69,75,76,77,78,83,89, 110, 121, 122. 156, 195 
Bngot, Raoul (notaire): 19 1,223 
Brouage: % 
Bmges: 20 
Bnitails, J . A :  50 
BWtrcs: 4,8,10,45,94,95,153.159,161,164,166,169, 173,235 
Burgos: 24,34,42,98, 102, 108,116 



Cadix: 81,156 
Caille, Gabriel (visiteur de poissons): 17 5 
Calais: 22 
Canada Pequda: 94,235 
cap des Peines: 93 
Cap-Breton: 92 
Cap-Clear: 92 
Capbreton: 84 
Camba Arregui, Ignacio: 57 
Castaigne, Jean (notaire): 194 
Castille: 65,67, 1 10,111, t 12 
Cateau-Cambrésis: 10, % 
Cazamajour, Pierre de (notaire): 1 90 
Chartons, les: 22 1,222 
C hâteau-Baie (Xateo): 94.95 
Chauny Pime: 28,82,103 
Chemendy, Jehan de (capitaine): 86,87 
Çigarar~ Juan de: 217,218,225 
Claverye, Hdliot de la (tonnelier): 221 
Cocula, AnnaMarie: 18,50 
Colindres (Asturies): 67 
Conflans, Antoine de (marin): 54 
Conquet: 77 
Cordouan: 80 
Coutsran: 72 
Croisic: 77 
Dalguelarraudo, Roger (marchand): 2 1 8.2 19 
Dariiguelongue, Pierre (visiteur de poissons): 175 
Dartmouth: 43, 1 16, 1 17 
Daurigny (famille de tonneliers): 220 
Deba:80,111,112,217 
Deetz, James: 3 1 
Diderot, M s :  14 
Dieppe: 23 
Dinan: 127 
Dolet, Etienne: 2 16 
Dordogne: 169,200.20 1 
Dourstber, Horace: 56 
du Plantey, Guilhem (to~elier): 2 1 8 
du Toys, Jehan (tonnelier): 192,202 
du Vergier* Augier (tome Lier): 1 92,2 1 3,223 
Dubois, Jean (notaire): 190 
Duhamel du Monceau, Henri: 14 
ûuuan, Mingeon et Bemafd (tonneliers): 2 1 9,220,23 1,234 
Duprat, Nicolas (notaire): 40,188,191,23 1 
Echsniz. Domingo et Simon (barponnem): 3,4,6,57,107,110 



Esquibat, Toussaint (tonnelier): 2 18 
Fanneau (Fauveau), Martin (tomelier): 4 1.223 
Faure, Fmçois (notaire): 188, 190.2 17,222 
Feydieu, Jehan (tomelier): 189, 190.2 13,2 17 
Flandre: 1,43, 112, 116, 
Fontanyer, Aymont de (tomelier): 1 92 
Fontarrabie: 9,83 
Fougerow de Bondaroy, August-Denis: 14,13 1,140 
Gaberie, Johannes de (capitaine): 223 
Galice: 9,99 
Gallinato, Bernard: 2 1, 1 82 
Gihes: 44 
Gijon: 93 
Glassie, Henry: 3 1 
Grenier, Robert: 6 
Guay, Sixte (notaire): 1 5 1 
Guetaria (Getaria): 98, 1 10, 1 1 1,112 
Guibal, Frédéric: 39,46,47,48,64,7 1, 126 
Guipiucoa: 1.4 1,56,57,62,65,98, 10 1, 107, 1 56, 1 57,227,245,246 
Guychard. Heliot (tonnelier): 224, 225 
Hacquebord, Laurens: 102 
Hanse: 13 
Harrisse. Henry: 9 
Haute Bretage: 1,44,245 
Hoa, Domingo de (notaire): 3 ,4  
Hoquet, JeanClaude: 53,56 
Hornos, los: 94,95,10 1 
Hosten, Guilhem (tonnelier): 152,204-207 
Hulst, Ron: 17 
Il fiacombe: 1 16 
Indes occidentales: 43.82 
Innis, Harold: 102 
Ipswich: 43,114, 1 16 
Jeban, Jehan de (marchand): 224-225 
Jehanne de Marennes: 87 
Johnson, Mathew: 3 1,35,36,119,207 
Keppler, Johmes: 13 
Kerherve, J.: 73 
Kilby, Kenneth: 13 1,137 
La Rochelle: 55,74,92,93,%, 98,114, 116, 158,247 
Labarthe, Antûoine de (tonnelier): 222 
Labourd: 1,65,100,101,234 
Lajus, Anthoine de (capitaine): 86,2 19-23 1.23 3 
Lalanne, François de (notaire): 191 
Landes: 90 
Langon: 159 



LanterquH?): 77 
Laplace, Georges (tonnelier): 2 1 8.2 19,220,22 1,222,225,23 1.234,24 1 
Laredo: 80,92,98, 1 1 O 1 2 1 14,247 
Ligaray, Jehanbert de (tonnelier): 222 
Lisbonne: % 
Lock, Michael: 1 17 
Lomellha: 44 
Londres: 2,43,49, 1 14-1 16,117 
Machault 14 
Mugdeline: 6 
Marcil. Eileen: 19 
Mardyk: 22 
Marennes: 74,87,9û 
Marie de Cdnac: 86, 1 78 
Marie de Capbreton: 87 
Martinez de Amiiibia, Juan (marchand): 228 
Mathias, Peyrome (épouse de to~elier baleinier): 2 1 9 
Meyre, Nadin de (tonnelier): 1 89, 190,2 13,2 1 8,22 1 
Micidelbourg: 78, 1 16, 
Mollat, Michel: 22.23, 27,37 
Morbihan: 77 
Morlaix: 1 14, 
Mutriku: 227,228 
MynvieUe, Arnaud, Pbelip, Bemand (marchands): 17 1, 193 
Nantes: 40,43,48,7 1,72,73,78,87, 1 12, 1 14, 123 
Noirmoutier 74 
Normandie: 1,89, 
Nuestra Seitora de lu Conçeçion: 4 
Olaçaval, Esteban de (tonnelier): 236 
Oléron: 23,74,9û, 232,240 
Mati: 42 
Orio: 3, 110 
Ottawa: 7,41 
Panckoucke, Charles Joseph: 14 
Parcs Canada: 5,7,38,39,4 1, 1 57 
Paris: 53 
Parkhmt, Anthony: 102,117 
Pasajes (Passages): 80, 1 10, I 1 1,114,156 
Pauillac: 80 
pays de la Manche: 1,11,23,73,98, 112, 115, 118, 156, 174, 195,247 
Pays-Bas: 158 
Pellerin: 72 
Pepeyron, Estienne (tomelier): 1 89,190 
Pengord: 121,200,202 
Picardie: 158 
Pintadelle de Saint-Just: 83 



Pirenne, Henri: 22 
Pontcastel, François de (marchard): 87 
Poussoy Jean-Pierre: 20, 1 82 
Roulx, Jean-Pierre: 9, 1 1,24,42,65, 100- 102, 109, 160 
Québec: 19 
Rabelais, François: 92 
Red Bay, épave de: 31.58.68 
Red Bay 1,4,5,7,8, 19,45 
Redon: 72,78 
Renouani, Yves: 50.5 1 
Roberel de Clemens, M. : 170 
Roche Bernard, la: 72 
ROSS, L a t =  7, 17, 19,35,38,40,58, 119, 136-140, 157,160, 166-168, 176, 177 
Rouen: 41,98, 110, 1 L 1, 112, 115. 116 
Roustey, Bernard (tonnelier): 224,225 
Russie: 1 17. 160, 
Sables-d'Olonne: 92 
Saddle, l'île: 4, 7, 8. 167 
saint-Émilion: 78 
Saint-Eulalie (paroisse): 186 
Saint-GiUes-sur-Vie: 89 
Saint-JeandeLu: 80,83,88,95,2 17,223,232 
Saint-Macake: 89 
Saint-Malo: 77, 127, 
SaintMichel (paroisse): 186-194,201,213,2 15,216,224 
Saint-Nazaire: 77 
Saint-Rémy (paroisse): 186-194,201,2 1 1,213,2 15,220,221.222 
Saint-Sdbastien: 80,86,87,88,98, 106, 1 10, 1 12, 1 15.2 19-23 1,233 
Saint-Vincent (Cibure): 83 
Saintonge's: 83,20 1 
SanJuon: 3,4,5,6,57,107, 109, 110, 171 
San Nyco/us: 1 O0 
SchiBer, Michael: 246 
Semper, Joan Andres de (actionnaire du San Juan): 17 1 
S6vüle: 13,81,82 
Shackelford, Kerry: 17 
Smith, Adam: 14 
Sorasu, Domingo de (capitaine): 237 
Sossoo, Jean-Pierre: 20 
Soteay René (notaire): 15 1, 188, 19 1 
Southamptoa: 43, 1 17 
Spitsberg: 10, 102 
Spry, irene: 33,95 
Talence: 186,194 
Tanguy, Jean: 48,71,12 1 
Taraasau4 Jean: 15,126,131 



Tcheraia, André: 17 
Tolosa: 24,42 
Toutouse: 1 12 
Trigger, Bruce: 30 
Trois Roys d 'Absolom de Deba: 2 1 7 
Twgeon, Laurier: 11,23,79.84, 101, 103 
Turner, Frederick: 244 
Uctubie: 83 
Valeri, V.: 34 
Valladolid: 2,4,24,42 
Vernet, Joseph: 2 1 1 
Villehche-sur-Mer, 44 
Vizcaya: 65.67.223 
West-Counhy: 1 1 5,116 
Yarmouth: 23 
Yeu, Île de: 74 
Zeria, côte de: 3, 153, 159, 161, 174,207,216 
Zumaia: 80 
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1 .  La rouie de Temeneuve. la position de Rurfrrs dans le détroit de &Ilcile et la rade de Red Bay. S. 
Epps, Parcs Canada- 





3. La ~sousspCration~ 12M (quadrant sud-est) au milieu du gisement, lors de dégagement de la 
premiàe couche & futaille Qarse en 1979. D. PagC, Parcs Canada, 24M-86M. 



am-ques bien consefvées dans les ~sous-opérations~ 1 8M (sud-est) et 12N (nord). R Grenier, 
Parcs Canada, 24M476M et J. Ringer, Parcs Canada, 24M-MM. 
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2.4. La section centrale de la carène reconstituée du baleinier de Red Bay. moniran t l'emploi du coda 
de 57.46 cm dans la conception du navire. C. Piper. Parcs Canada. 14M-95- 103-20. 



Le codo k maderu, ou de membnire, 
tgalait 8 pulgados carrés par 1 coùu de long après sciage 

(19,l cm2 par 57 cm). 

Le c o h  de tabkuzon, ou de planche, 
égalait 16 pulgudris par 3 pidgudas en section par 1 codo de long, encore après sciage 

(38.3 cm par 7,2 cm par 57.5 cm). 

2.5. La metrologie forestière en Biscaye, d'après J.B. Villareal de Bemz ( 1 736). B. Loewen. 



40. (Uppn)  Section through 4 sbve irnproperiy eut. ' 

41. (LM) Section through a otavc cut on the quarkr. 

42. Section thmugh an oak tm s h o h g  the quartetcd 
staves and waste. 

4.1. Le débitage radial de douves et l'orientation des fibres dans la douve qui en r6sulie. K. Kilby. 
The cocyier und hilr rra& (Londres: John Baker, 197 1 ), pp. 70-73. 



4.2. Pièce maîtresse 24M-14M6-3, face inteme, montrant les d a c e s  fendue et dolée, cette dernière 
présentant des marques d'an&, des stries diagodes et le chdein périphérique. G. 
Va~dmlugt, Parcs Canada, WS-62-C. 



4.3. Direction des coups d'outil (doloire et asse) sur la douve 24M-16N26-10. B. Loewen. 



4.4. Un doleur & Cognac au XIXe sikle, montrant la façon de tenir I'insment et les chutes de bois. 
Tiré de L fafafl~aud, Le livre de la tonnellerie (Paris: la Roue il Livres, 1976), p. 67. 



4.5. Douves (faces extemes), montrant la silhouette facenée et la degradation superficielle A la 
bouge. Notons. de gauche B droite: (i) les trous de cheville, (ü) le @trait d'assemblap simple, 
(Ci) l'ébréchure au jable et le cercle débutant le anait d'assernblage~ (iv) le #trait 
d'assemblagedouble et (v) une fente loriginidiiiple. L. Ross, Parcs Canada RA-373X 



4.6. Le flkhage d'une douve au St. Albans City Museum. RA. Salaman, tiré de K. Kilby, op. cit.. 
planche 1. 



4.7. Chameau en hetre, 24M-12M7- 16 (face interne). montrant les traces du taiiie-fond sur le 
chanfma et de la doloire sur la staface. G. Vandervlugt, Parcs Canada, WS-61-D. 



4.8. Les quatre styles de marque de triage relevés par L. Ross. 



4.9. Marques de triage nir les douves 24M-14N6-12 et 24M-14MS-15 (faces externe), montrant 
celle en fonne de 9 sur me douve en hetn et celie en forme de sur une douve en chtne. 
G. VandervIugt, Parcs Canada, WSdO-A a WS-SOB. 



4.10. Douve 24M-18N30-1 (face interne} montrant des trous rebouchés au milieu et, a chaque bout. 
des chevilles pour tenir en place la barre. D. Kappler, Parcs Canada 



O IO cm. 
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4.1 1. Pièce maîtresse 24M-12LlO-20, montrant de multiples trous rebouchés et un trou d'aération 
plus large près du chanfrein. D. Kappkr, Parcs CaMda 



4.12. Les opérations du montage et du cintrage avec le bâtissoir d'aprés Diderot et d'Alembert, Art 
chc tonnelier (Paris: 175 1 ), 



4.13. Douve NM- 12M12-12 (face extane), montrant la marque du càble du #bâtissoin qui apparaît 
comme une bande de fibres cassées. 0. Vandnvlugt, Parcs Canads, WSSS-B 



4.14. Le cintrage & feu h la Tonnellerie Martiartu, monnant le câble du treuil autour du f i t .  X. Otero. 
tiré de X (km, et P. Yoldi, Martiartu Kupulpleak (Irdiea: l'Auteur 1986). p. 33. 



4.15. Douve 24M-14M4-18 (kce interne), montrant la zone centrale carbonisée lors d'un 
~chauffâge, mai régi6 de la coque. G. Vandervlugt, Parcs Canada, WS-53-B. 



4.16. Douve 24M-18N5-1 (face interne), arejabl6ei. à chaque bout et excavée ou elle a été Iéghement 
carboaisée. G. Vanderv1ugt, Parcs Canada, WS-49-A. 



4.17. Démonstration du rognage, aussi dit ~écabossage, d forts coups tasse. La barrique est posée 
sur h a s d e  A rogna. ou arognedais,. Th! & I. Tamnsaud, op. cil-, p. 25. 



4.1 8. Coupe d'une tête de douve. montrant le pas d'asse. le chan frein et le jable. Tiré de J. 
Taransaud. op. cri.. p. 25. 



4.19. Traces de rognage sur la douve MM- I ONT- I 1 ,  montrant les .marques d'arrêt. et les stries. 
Remarquons le second jable. des trous de cheville et les traces de doloire. B. Loewen. 



4.20. Le jable d'une douve de hétre 6M-587346 (face inteme) recupérée de l'épave d'un second 
baleinier bisCaen à CWeauœBaie (site 6M). G. Vandervlugt, Parcs Canada, WS-49C. 



4-21. L'emploi de diagoono1.v pour situer le jable de haut et ainsi domer ail fiit la capacité désirée. La 
longueur des bras étant d i  brée. un diamem inegul ier est corrigé en ajustant la distance 
entre les jables. Tire de K. Kilby, op. ci!., p. 34. 



4.22. Fond parriel 24M-24Ml-1,2,3 (face externe, à gauche), montrant le chanfiein périphérique et 
la d@adation de la suditce. A droite (face interne) on voit le chanfiein périphérique et les 
amargues d'arrêt. de la doloire. L. Ross, Parcs Canada, RA-807X et RA-808X 



4.23. Fond 21M-1 ZN ! M O ,  2? ,23 ,31 ,33 ,27  (face externe), montrant des nous reboiicli6s dont 
plusieurs dans le chanteau du haut. A droite (face interne). on voit les traces de doloire et le 
chanfrein périphérique. L. Ross, Parcs Canada Rb1 080X et RA- 1 O8 I X 



4.24. Chanteau 24M-18N19-21 (detail), montrant Parete qui s'encastrait dans le jable: au centre, les 
traces de sciage et, de chaque cdte, les marques d'arrêt. d'un taillefond qui sont 
superposées. G. Vandervlugt, Parcs Canada, WS-5 1 -C. 



4.25. Pike maîtresse et aisselle 24M44N26-29.30, montrant le trac& du compas superposé a r a  
autres traces d'outillage dans la région du changein B. Loewen. 



4.26. Douves de bonde 24M-14M7-1,22 (Eices extemes) montrant. gauche, le cercle où débute le 
@trait d'assemblage et, droite, le trou d'aération et un trou â'iPspection bouchonnés. L. 
Ross, Parcs Canada, RA-855X et RA-983X. 



4.27. Fonds 24M-1 SM5-25-30 et 24M-14M9-26-3 l(faces externes), montrant les .barres. dans leur 
position d'originee L. Ross, Parcs Canada, RA-832X et RA-927X 



4.28. Douve 24M-18N19-27 (vue du CM), avec la cheville de barre dans sa position d'origine dans 
la zone du 4ïsteauz G. Vandervlugt, Parcs Caaada, WS-6l-C. 



5.1. Barrique partielle 24M-18N10 (face externe), montrant la relation in situ des cercles, des 
ligatures et des douves .du haut.. L. Ross, Parcs Canada, RA-564X 



5.2. Fragment de cercle 24M-18N30-9 (face interne), montrant 1' impreinte de la marotte du banc ii 
$ailier lors de l'dkvement de la moelle. G. Vandmlugt, Parcs Canada, WS-55-D. 



5.3. Coupe typique d'un cercle montrant? A gauche, la forme sans biseau latéral et. à droite. le biseau 
créé par la fente du cercle en quatre parties. Tiré de L. Ross, op. cit-. p. 250. 



5 4 .  Cercle 24M-IzN 17-26 (face externe), montrant 1' aplatissage, A coups de hachette, de la face 
arrondie alin qu'elle @use la a p a t t o  externe. G. Vandmlugt, Parcs Canada, WS-53-A. 



5.5. Exaémite d'un cercle 24M-18N9-2 (face interne, en haut), montrant la texture du bois fcndu et 
l'encoche où la ligature debutait et, en bas (face externe), la forme naturelle cetaillée ii 
1' emémite de la apanei.. G. Vandmlugt, Parcs Canada, WS-5 1-B et WS-5 1-A. 



5.6. Cercle 24M-l8N9-3 (vue de cdte), montrant les encoches dans les #pattes* interne (en haut) et 
externe. G- Vanderviugt, Parcs Canada WS-64-A 



5.7. Cercle 24M-14M7-37 (vue de CM), montrant un pli c d e  en doublant les qattes' Le biseau 
latéral apparaît comme une bande plus claire. G. Vandervlugt, Parcs Canada, WS-50-D. 



5.8. Cercle 24M-14M7-37 (face interne, détail), montrant le m h e  pli. G. Vandmlugt, Parcs 
Canada, WS-5O-c. 



5.9. Illustration schématique des méthodes pour débuter et finir la ligature. B. Loewen. 



5.10. Douve 14M 1 SM54 8 (face interne), montrant le jable double, une cheville et le .pas d'asse~ 
caractérisé par les marques d'an&. et les stries. G. Vandervlugt, Parcs Canada, WS-54-8. 



5.11. La barrique 24M-14M9, montrant le .trait d'assemblage. complet et des marques de propriete. 
La ligne en pointillé indique la limite des cercles. D. Kappler. Parcs Canadi 



O 10 cm. - 

5.12. La banique 24M44M5, montrant le #trait â'assemblagei. incomplet et quelques marques de tri 
(4b). Des fonçaiües aussi portent des m ü t s  d'assemblage. D. Kappler, Parcs Canada. 



5.13. La terminologie adoptée par L. Ross en 1979. montrant aussi le sens opposé des .pattes. a 
chaque bout de la barrique Tiré de L. Ross. op.  ci^, p. 108. 



5.14. Douve ébréchée avec son coin de réparation 24M-12N2O. p. 10.33 (face externe), montrant 
une cassure typique au jabk. L. Ross. Parcs Canada, RAdOSX 



5.1 5. Douve de bonde, avec sa bonde et son coin de réparation 24M-12N20-5, 1 6.32. monttant la 
relation précise entre le coin a l'ébréchure. D. Kappler, Parcs Cuiadr 



5.16. Coin de réparation 24M-12N3-7 (face interne h gauche), fait ii partir de la téte d'une douve et 
qui était donc6 entre la douve cassée et Les cercles. A droite, la face externe- G. 
Vandervlugt, Parcs Canada, WS-53-C et WS-53-D. 



5.1 7. Coin de réparation 24M-12N3-7 (face externe, en haut), montrant les marques d'herminette au 
bout aminci en coin et, en bas (Cice interne), l'encoche qui venait reposer sur le fond de la 
bartique. G. Vandervlugt, Parcs Canada WS-53-D et WS-57-A 



5.18. Coin de renfort 24M-MN 10-5 (face externe), enfoncé entre les cercles et une douve affaiblie 
au jable. G. Vandervlugt, Parcs Canada WS-57D. 



5.19. Bonde 24M-18N3-2, taiilée de liège. G. Vandmlugt, Parcs Canada WS-60-B. 



5.20. Bonde 24M-12N7-22, taillée de liege. G. Vandervlugt, Parcs Canada WS-60-C. 



5.2 1. Bonde 24M-14L2-2, taillée de liége. G. Vandmlugt, Parcs Canada WS-60-A. 



5.22. Bonde 24M-12N7-22, talée de likge, montrant Pimpreinte de la toile de calfatage. G. 
Vandervlugt, Parcs Canada WS60-D. 



5.23. Fragment de toile de calfatage de bonde, trouve avec la bonde 24M-14M5-22. Le hgment 
mesure aviron 2 cm de long. G. Vandmfugt, Parcs Canada WS64C. 



5.24. Liege brut 24M-14R2-7, destiné peut-être il la fabrication de bondes. G. Vandervlugt, Parcs 
CanaAs. WS-544, 



t e e s  

5.25. Marques de propridle recmsks sur les barriques de Red Bay. B. Loewm. 



1 )OC\ 1 Jehart Feydieu père 

>O( François Feydicu t l s  

64 

Toussaint Esquibat 

Grrifhan Hostm 

Gurlhcm & Montfitange 

Laiaais Guinianet 

GinlliemdeBessarye 

Gu9icm Roux 

Amault & kgl ise 

lehan Bernard 

Léonard Auîhic 

Lionard Eschon 

Pierre Txdit 

5.26. Marques personnelles de ~charpaitier de bhquesm utilisées comme signatures, recensées dans 
les archives notariales de Bordeaw vers l'an 1565. B- Loewen. 



5.27. Marques de Phelip de Mynbielle et de Arnaud de Mynbielle, hères, et de Bertrand de 
MinvieUe, tous abourgois a marchands de Bordeaux. D'aprb ADG, 3E 7073. fo. 297r (21 
avril 1597) et 3E 7067, fo. 58v (14 fdvria 1591). 



u 
5.28. Douve 24M-18Nl4- 14 (face externe), montrant une marque qui contient les lemes, du haut en 

bas, A, d, S et M. D. Kappler, Parcs Canada. 



5.29. La barrique 24M18N34 montram la marque *A d RB et encore, RA.. D'après nos d o ~ é e s  et L. 
Ross et D. Kaapler, Parcs Canath Cf: C. Bradley, op. cit.., p. 60- 



5.30. Marques de marchands expéditeurs sur les bamiques de vin ( le niarque), d'huile de baleine (T 
et 59, de prima (33 a de térébenthine (47, toutes expédiées daus le m h e  navire. D'aprés 
ADG. 3E 24L8, fo. 76r-77r (R Bngot, 17 avril 1565). 



5.3 1. Marqua de marchands Bilbao, similaires a celles des marchands de pastel de Bilbao, 
T o u l o ~ ~ ~  et CAngieterre dans les minutes notariales de Bordeam Tir6 de BmUriT Hisroire 
du consulat de Bilbao (manuscrit dactylopphit, Bilbao: Musée de Bilbao, s.d.). 
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5.32. Reconstitution de l'arrimage des baniques retrouvées sur le site de Red Bay. D. Kappler, Parcs 
C a  24M-81-103-1. 



O 20 cm. 

5.33. Douves (faces intemes) arborant des chifies romains: (a) 24M-24M1-5,24M-24M5-2,3; (b) 
24M-IZWUUL-11; (c) 24M-12M17-13; (d) 24M42P4-1; (e) 24M-14M9-25; (9 24M-14M% 
26; (g) 24M-l2M2 1-25.24M-12Ml8-17,24M-l2M 19-29. S. Epps, Parcs Canada- 

















6.13. 1.r rescau de tonneliers de Saint-Remy, 1 566. 




