
GUY BOIS 

S U R  LES CRISES ECONOMIQUES MEDIEVALES 

En me proposant pour [heme de cette intervention les crises économiques mé- 
diévales et leurs incidences dans I'ordre social et culturel, vous me donnez I'occa- 
sion de mesuter I'étendue de nos ignorancer dans ce domaine. 

J'en vois pour premier signe l'absence de toute rentative de synthese ou d'ap- 
proche systématique de la notion de crise économique dans I'historiographie mé- 
diévale. 11 en va de meme dans les ouvrages consacrés a I'économie médiévale dans 
son ensemble, y compris parmi les plus récenrs.' Bien entendu, des crises sonr sig- 
nalées et spécialemenc celles de la fin du Moyen Age; elles sont qualifiées de crises 
de subsistances, de crises monétaires,.. e t  sont persues comme des dysfonctionne- 
meots plus ou moins accidentels, mais sans qu'aucune théorie de ces crises ne soit 
esquissée, ni meme que le besoin d'une telle théorie soit ressenti. 

On pourrait s'interroger longuement sur les causes d'une telle carence. Est- 
elle imputable aux sources? Pour une part, sans doute. Pour les périodes les plus 
reculées du Moyen Age sur quelle informarion s'appuyer quand tien ne permet de 
saisir les fluctuarions de la production et, dans une moindre mesure, celles des 
prix? Nous disposons certes, A travers les sources narratives et certains textes re- 
glemenraires, des mentions de famines ou de difficultés économiques. Mais c'est 
i I'évidence peu de chose et it faut attendre l'explosion documentaire de la fin du 
Moyen Age pout bénéficier d'un eclairage plus satisfaisant. 11 est d'ailleurs signi- 
ficatif que les hisroriens des époques modernes, mieux pourvus en sources, aient 
pris une sensible avance sur les médiévistes en ce domaine, e t  que nous restions 
ainsi tributaires, i bien des égards, de leurs réflexions. Ceci dit, si la question des 
sources est loin d'etre négligeable, elle n'explique pas tout et il faudrait surtout 
s'interroger sur les raisons qui font que le médiéviste reste aujourd'hui singulie- 
rement désarmé dans I'approche de ces probl6mes. 

Mais te1 n'est pas I'objet de mon propos. Me limitant a ce simple constar, je 

1. Voir notammenr le plus récenr er le plus compler d'enrre eux, L'Eronomie Médievale, rous la 
direccion de Ph. Conramine, Paiis. 1793, 
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m'efforcerai, malgré le peu d'éléments disponibles, de faire le point sur les crises 
du Moyen Age et la maniere dont elles étaient perques. Avec pour préoccupation 
centrale l'esquisse d'une typologie de ces crises reposant sur la distinction des cri- 
ses courtes, des crises de longue durée et  des <<trises-carasrrophea. 

LES CRISES COURTES 

On enrendra sous ce vocable les crises de subsisrances ou crises d'Ancien Ré- 
gime ou encore d'ancien type (par opposirion aux crises de type nouveau liées & 
I'émergence du capiralisme au xlxerne siecle). La théorie de ces crises a été produit 
par les historiens de I'époque moderne: en France, trois noms ont été associés & I'éru- 
de de ce phénomene, ceux d'E. Labrousse, de J. Meuvret et de P. Goubert. Le mode- 
le des modernistes ayant été appliqué, impliciremenr ou explicitement, aux époques 
antérieures, il convient d'en rappeler les principaux caracteres: 

1) La ctise rire son origine dans les inévirables fluctuations de la producrion 
agricole dans une Europe au climat tempére mais capricieux. Hivers trop rigou- 
reux, printemps trop secs, étés pourris, autant d'aléas pouvant dérerminer une 
chute plus ou moins forte des rendements céréaliers, allanr jusqu'a 50% voire da- 
vantage. 11 s'agit donc ici de crises de sous-production agricole. Elles engendrent 
dans I'immédiar la disette ou, dans les cas exrremes, la famine (si la chure de la 
production a été brurale ou s'il y a eu répétirion de récol~es médiocres). Leur effer 
principal est cle court terme, mais des conséquences a moyen terme sont ressenries 
quand un nombre substantiel d'exploirations agricoles vient a disparairre. 

2) La sous-production agricole induit un ensemble de phénomenes économi- 
ques et sociaux. Elle est d'abord I'origine d'un transferr de revenus lié aux réfle- 
xes spéculatifs qui se greffenr aussit8t sur la pénurie. Les vendeurs de grains en 
sonr bénéficiaires (dans des proportions variables selon leur condition) au détri- 
menr des consommateurs (ruraux ou urbains), de sorre que souvenr, pour les pro- 
ducteurs, «les mauvaises années sont les bonnesn. Mais dans nombre de budgets 
les ressources monétaires sont mobilisées pour faire face aux besoins alimentaires. 
11 en résulte ainsi une crise de sous-consommarion qui affecte son tour les acrivi- 
tés du secteur secondaire. La crise s'étend donc au-del& de la sphere agraire e t  
prend la forme d'une syncope de l'activité économique globale. 

3) Ce mécanisme de transferr de revenus inrroduit une cerraine régularité 
dans la succession de ces crises. Car si I'apparirion de mauvaises récolres est en soi 
un phénomene irrégulier, imptévisible et par narure étranger i la norion de cycle, 
aprts chacune d'elle un délai est nécessaire pour que les trésoreries se reconsti- 
tuent et que I'on revienne i un équilibre des prix. En ce sens, la notion de cycle 
intra-décennal des économies médiévales et modernes se justifie peut-&re. 

4) La crise courte a aussi des implicarions démographiques, direcres et indirec- 
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res. Direcres, par le jeu de la diserte ou famine pesanr sur les variables du régime 
démographique: sur la morraliré narurellemenr, sur la nupcialiré (mariages diggé- 
tés) et, dans les cas les plus graves, sur la fécondité. Le quotienr morralitélconcep- 
tions donne ainsi la mesure de la crise. Indirectes, car la crise de subsisrances crée 
un terrain favorable aux épidémies et a une sur-morralicé plus ou moins forre. 

Te1 esr le schéma classique, 11 a fait l'objer de correctifs, voire meme d'un cer- 
tain téexamen.' Ainsi, la sous-consommation indusrrielle serair moins évidenre 
qu'on ne le pensait, dans la mesure oh I'argent perdu par les uns esr gagné par 
d'aurres. En ourre la conjoncrure démographique a une réelle auronomie par rap- 
porr i la conjoncture démographique: ainsi, la crise épidémique précede padois er 
peur meme expliquer la sous-producrion agricole. Mais ce sonr I i  des rerouches 
qui me merrenr pas en cause I'essenriel du rnod2le. Des lors la quesrion est posée 
au médiévisce: esr-il opératoire pour les périodes plus anciennes? 

Si nous ne disposons pas des memes instruments d'analyse, il esr possible de 
dégager quelques obsemarions: 

1) La crise de subsitances est présenre dans I'Europe médiévale d'un bour i 
l'aurre de la période: elle donne la vie rurale son ryrhme majeut. Nous la perce- 
vons, a I'aube du Moyen Age, dans I'énumération des calamités naturelles (grands 
froids, orages desrrucreurs) générarrices de disertes er de mortalirés que nous liv- 
re, par exemple, un Grégoire de Tours.) A I'aurre bout de la période, des sources 
narratives, te1 le Jouvnal dirn Boui~eois  de P a r . ~ s , ~  témoignent de la présence obsé- 
dance des calamirés agricoles er de leur incidence sur les prix des denrées alimen- 
[aires. Certains hisroriens onr voulu lier la fréquence er la gravité de ces crises i 
des flucruarions climariques défavorables. Sans encrer dans le fond du débat, ce se- 
rair, me semble-t-il, perdre de vue I'essenriel, que ne pas voir la présence constante 
de la faim dans la campagne et dans la ville médiévales quelle qu'ait pu erre la 
conjoncrure climatique. Ainsi ce ~ b e a u  Xiiie si2cle», souvent opposé i la calami- 
reuse séquence suivanre, n'a nullemenr été épargné par les disertes comme I'a 
monrré norammeor Maurice Berrhe pour la Navarre.' 

2) Le modele évoqué plus haur n'esr pas pour aucanr traosposable sans pré- 
caurions ?+ I'ensemble de la période médiévale. Disringuons en effer les deux pha- 
ses que sépare 1'An mil. Dans la premiere phase les crises se développenc dans des 
condirions parriculieres. Condirions de producrion d'abord, i savoir des rende- 
menrs agricoles faibles rendant sans doure plus dramarique la défaillance des ré- 

2. Louis, M., Cullen, nHirrory, econornii. crirer and revolucion: undersranding eighreenrh 
cenrury Franceu, Emnomir Hiftory Rniieto. 1993. 

3. Grégocie de Taurs, Hirtoria Frnnctrrrm é d .  Ornonr, Parir, 191 3; rr fran~. par R.  Larouche, 
, 0 6 2  
A,",. 

4. A Tuerey, Journal ú'mi Bowrgcoi~ dc Parir, SOL hiit. de Fraure, Parir, 1981 
5 .  M. Berthe, Fanriner ut épidlmirr &»r 1s rampqnu nat,awnirer 2 In fin du  Aloyen Ase. Parir, 

1984. 
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coltes; conditions de marché ensuite, le cloisonnement de I'espace rural accen- 
tuant cetre dimension dramatique pour les régions les plus éprouvées. Inverse- 
ment, le caractkre embryoonaire de l'économie de marché réduir sans doute l'effet 
grossissant de la spéculation céréaliere. Mais, au total, ces crises, plus directement 
soumises i des contraintes oaturelles ont alors des conséqueoces sociales plus ou 
moins irréversibles. Plus que des transferts de revenu elles engendrent des trans- 
ferts de propriété. Les actes des cartulaires moorrent clairement que chaque fami- 
ne pousse des fournées de petits alleutiers a céder des parceltes de terre i un puis- 
sant ou i se placer sous sa prntection. 

Apres I'An mil, oo entre par étapes dans une économie de plus en plus animée 
par des mécanismes de marché. La crise de subsistances ptend alors les caracteres 
qui seronr encore les siens i I'époque rnoderne. La vente différée des céréales (par 
les seigneurs et par certains paysans) pour bénéficier des prix de soudure lui donne 
une dimension spéculative nouvelle qui accenrue les transferrs de revenu et induit 
des effers sur I'<conomie urbaine. 

3) 11 est difficile d'apptécier les implications démographiques de ces crises en 
l'absence de  données précises sur les composantes du régime démographique. 
Elles ne sont évidentes que pour les famines spectaculaires (793, 807, 843, 868, 
942, 1005 et surtout 1033)6 qui ont retenu I'atrention des contemporains car elles 
s'accompagnaient de phénomenes dépassanr la mesure: vagues de cannibalisme, 
hallucinations collecrives, poussées épidémiques. 

Que dire de la perceprion de ces crises par la société? Dans toute la pétiode 
elles sont interprétées comme des sigoes de la colere de Dieu et par ailleurs asso- 
ciées a toutes sortes de prodiges e t  de fléaux. Mais la société n'en a pas pour au- 
tant une vision apncalyptique. La crise est trop courumi.5re pour qu'il en soit ain- 
si. Et, d'une certaine maniere, elle est culturellemenr domestiquée. On lucre con- 
rte elle par des prieres, par des pratiques pénitentielles, des ieíines et des aumones. 
On s'efforce en outre de la prévenir par le riruel des Rogations. 11 faudra atrendre 
le Xive siecle pour que s'esquissenr des stratégies préventives plus efficaces quaod 
les pouvoirs urbains songent a constituer des réserves alimeoraires ou i limiter les 
effets des flambées des prix alimentaires. 

LES CRISES ECONOMIQUES DE LONGUE DURÉE 

L'expression «crise de longue duréen peut paraytre impropre dans la mesute 
oh nous avons cnutume d'associer la notion de crise au remps court. Peut-erre 
conviendrait il mieux de parler de dépression économique. Mais laissons de coté le 
probleme de terminologie pour s'attacher aux réalités. 

6. R. Doehaeid, Le haur Moyen A p  oc~idenral, E r u n ~ m i a  u ruiiérér, Paris, 1971 
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Si les mouvements de longue durée exigenc une attention particuliere c'esc 
que leur impact sur la société fut plus considérable, meme si les contemporains 
n'en avaient pas une consciente immédiare. La crise courre était durement ressen- 
tie maix elle était suivie d'un retour plus ou moins rapide a l'équilibre. A l'inver- 
se, la dépression de longue durée avait des effers cumulatifs s'érendant sur plu- 
sieurs générations et  modifiait en profondeur les structures de I'économie et de la 
société. Cautre raison qui me conduir i m'y arreter esr I'incontestable hésiration i 
prendre en compte ces flucruations longues, a en dégager la significarion, a en ap- 
précier les conséquences. Mais de quoi s'agir il? 

Disringuons d'abord, selon leur période, deux rypes de mouvements. D'une 
part des mouvemenrs de moyenne durée, sorte de Kondratiev médiévaux, dont 
chacune des phases s'étend sur vingt a rrente ans. 11s se présentent sous la forme 
d'une alternance de hausses et de baisses des prix et, du meme coup, d'effets sri- 
mulants puis dépressifs sur I'acrivité. Leur observarion n'est évidemmenr possible 
que 1% oh des séries longues de prix ont été érablies, en parriculier les séries an- 
glaises comme celle de Winchesrer.' Pour la Normandie, j'en ai naguere proposé 
une chronologie précise depuis 1280 jusqu'au milieu du XVIe sikcle. Cependant 
force est de constater que ce phénomene resre aujourd'hui totalemenr ignoré des 
spécialistes de I'économie médiévale en dépit de I'incidence considérable qu'il ait 
susceptible d'avoir eu sur I'histoire générale, y compris dans sa dimension politi- 
que. Et c'esc encore i un moderniste, J. Grenier, qu'il est revenu d'explorer cetre 
voie de recherche dans sa rhese sur «La formarion des prix et la conjoncture écono- 
mique en France, XVle-Xvrrie ~ieclesn.~ Corigine de ces mouvements reste obscure. 
Une des hyporheses i examiner serair qu'ils soienr en relation avec des ondula- 
tions démograhiques, elles memes liées au rythme (grossierement trentenaire) de 
renouvellement des générations; en bref, i I'effet d'écho des générations pleines 
puis creuses, se répercutant sur le demande er sur les prix. On ne peut non plus 
écarter l'évenrualité de cycles de narure monétaire. Le terrain, on le voir, reste 
trop inexploré pour qu'il soir possible de s'y attarder plus Ionguement. 

Je retiendrai donc seulement les mouvements tongs ouséculaires, les trends 
des anglo saxons, affectant tour 2 la fois les prix, les salaires, la production et la 
popularion. Leur exisrence esr reconnue de longue date, depuis les travaux de 
W. Abel et  de  M. Postan. Une chronologie ferme en est établie pour l'ensemble 
des XiiIe-XvirIe siecles. 11 conviendrair sans doute d'en étendre l'examen aux xie 
et XlIe siecles. A cet égard, de premiers indices recueillis dans le Maconnais don- 
nent i penser qu'une phase A s'acheve vers 11 10, pour céder la place i une pha- 
se B se déroulant jusque vers 1180. Mais il est clair que pour cerre période le 

7. M. Posranr er J. Tirow, nHeriars and Pricer on Wincherrei Manorrn, Eronmzimir Hirrory Rmi6tu, 
1959. 

8 J .Y Grinicr. Ln /orniuitiiu i*i p ~ i i  e t  /d ,$n].nnurr b ~ n u m i q u r  en F r n n r ~ .  XVle.XVI/I< il;:/<, 

rherc Parir 1993, Compcc iendu dans Cdhinr du Cinrrt dc R«hn<hrr Htr<,.riquo. 1993 
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caracrere lacunaire de  la documenrarion exigera des précaurions parriculieres, 
sans pour autanr juscifier le moindre renoncemenr compre-tenu de I'imporrance 
du probfeme. On en testera donc pour I'instanr aux seules phases clairemenc 
idenrifiées pour la fin du Moyen Age: la grande phase A du Xllie siecle, la non 
moins grande phase B suivanre (vers 1315-vers 14601, la nouvelle phase A (vers 
1460-vers 1560). La grande crise qui frappe I'Europe dans son ensemble a par- 
tir de 1300 er annonce sa mutation dans la modernicé de la Renaissance, cerre 
crise que chacun, ou presque, admer aujourd'hui (sauf obscurancisme impéni- 
renr), s'inscrir parfairement dans cerre chronologie ec a une évidente dimension 
conjoncturelle. 

Mais au dela de I'évidence er du consensus, formulons rrois observarions rela- 
rives a la narure er A la significarion des ces mouvements de longue durée: 

1) L'interprération néo-malrhusienne quien a été donnée er qui a longremps 
fair figure d'orchodoxie, de maniere par ailleurs plus implicire qu'explicire, n'est 
pas inrellecruellement acceprable. EIle consiste a procéder i une confronrarion ex- 
clusive er unilarérale entre populacion er ressources dont on conclut que la crois- 
sance de la producrion ne parvienr plus a suivre celfe de la populacion, d'ob une 
paupérisacion progressive préparanr le rennversement de la courbe démograp- 
hique er I'entrée dans la phase B. Cerre analyse des cycles de longue durée a une 
réelle apparence de cohérence er de racionaliré qui rranche par ailleurs avec la mé- 
diocrité des approches puremenr empiriques. Mais elle esr arbitraire et gravement 
réducrrice dans la mesure ob elle privilégie deux variables (sans doure parce 
qu'elles sont les ~ l u s  aisément saisissables) et confere, a priori, i leur confronra- 
rion une valeur explicative. Les distorsions entre popularion er ressources dans les 
phases de croissance de la société médiévale sonr cerres bien r6elles, leurs consé- 
quences sociales non moins indiscurables, er pourranr rien n'aurorise 2 leur con- 
férer un srarur de facreur premier ou déterminanr, sans les avoir replacées, au pré- 
alable, dans le conrexte du  fonctionnemenr global de ce sysrerne socio-économi- 
que. En 1976, j'ai exprimé ce poinr de vue et la critique de I'analyse malthu- 
sienne dans ma conrribution au Brenner Debare ec me bornerai donc a y renvo- 
yec9 

2) La compréhension de ces flucruacions longues (et donc des crises de longue 
durée) passe, me sembler-il, par f'analyse des relacions entre conjoncture er srruc- 
cures dans I'économie médiévale. Ainsi, par exemple, la conrradiction popula- 
tion/ressources tire probablemenc son origine dans le faic que nous sommes en 
présence d'une économie rurale reposanr fondamentalement sur de perites unités 
de producrion (la production paysanne de caracrere familial) rr6s faible capacité 
d'évolution technique; des lors, dans un te1 sysreme, la croissance es[ avanc rour 
de caracrere extensif, er certe extensionn dans I'espace, dans des conditions de 

9. G. Boir, ~Againrr rhe Neo-Malrhurian archodoxy~. Pnrr and Praanr, 1978. 
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moins en moins favorables, s'accompagne d'un inévirable déclin rendanciel de la 
productivité du travail avec tout ce que cela implique, en parriculier en rermes de 
paupérisarion. Dans une telle perspective la crise de longue durée serait une crise 
d'essence agraire (repli démographique et repli dans I'espace) s'inscrivant dans la 
nécessaite aurorégularion du systeme car aucune société ne peur supportet dura- 
blement le déclin de sa productivité. La conjoncture serait ainsi fille des srructu- 
res ou, si I'on préfere, le féodalisme serait porteur d'une conjoncture spécifique 
dont les fluctuarions longues seraient I'élément principal. Le fait que I'on puisse 
observer dans le long terme une étroite corrélation enrre hausse des prix et baisse 
de la productiviré du travail (er inversement) renforce l'hypothése d'un ancrage 
structurel de la conjoncrure économique médiévale et invite, en tour cas, A pous- 
ser I'analyse dans cette direction plut6t que de recourir, par un raccourci théori- 
que arbirraire, a une mystérieuse loi de popularion pout rendte compre des avan- 
cées er des reculs démographiques. 

3) Ce qui vienr d'erre dit  ne vise nullemenr a dissoudre la conjoncrure dans 
les srructures. Bien au contraire. Elle peut avoir des racines structurelles tout en 
ayant son autonomie propre qui lui donne son caracrere de rnouvemenr s'entrete- 
nant de lui-meme, de facon artificielle voire spécularive. Cette dimension propre- 
ment conjoncrurelle (si j'ose dite) de la conjoncture a été toralement négligée par 
les médiévistes alors qu'elle pourrair erre singulierement éclairante, ne serait-ce 
que dans I'analyse de la dépression de la fin du Moyen Age. Craint-on l'anachro- 
nisme en transposant la notion de conjoncrure dans une sociéré supposée archa:- 
que? Je n'hésire pas un instanr, pour ma parr, A franchir ce pas et A considérer, par 
exemple, que la séquence inflationldéflation représente une dimension majeure 
des deux mouvements de longue durée des XIIie-XVe siecles; ceci étanc dit sans fai- 
re la moindre concession a des visions étroitemenr monétarisres. 

En amonc, I'inflarion: une poussée longue et  réguliere des prix, stimulante 
pour I'ensemble des producreurs, accompagnanr la croissance du XIIIe, le mouve- 
menr inexorable d'une marée montante. 11 conviendrait d'analyser comment par 
de mulriples canaux (norammenr dans la dialecrique du rapport villelcampagne) 
la croissance a alors nourri la croissance. Arretons-nous seulemenc a I'un des mé- 
canismes les plus significatifs: le crédir. Dans sa forme la plus courante, celui repose 
sur la rente consrituée, garanrie par des bien immeubles et  permer l'investisse- 
ment attisanal ou commercial. Voici un mouvement qui s'entretient de lui-meme. 
La poussée des activités (et donc de la population urbaine) enrraine celle des prix 
de la rerre et du bici; a son tour, le renchérissemenr des biens immeubles ouvre la 
voie a de nouvelles avancées du crédit et ainsi de suite ... La vigueur du développe- 
ment urbain a pris appui, dans une large mesure, sur ce rremplin dont on devine 
aisément la fragiliré spécularive: enrre le niveau des prix et celui des revenus Le 
fossé ne cesse de se creuset, dangereusement (on notera, en passant, que dans le 
Paris de Philippe le Be1 les premiers mouvemenrs sociaux nnr trair au monrant 
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des loyers). Ainsi s'est constituée ce que nous appelerions aujourd'hui une .bulle» 
destinée i3 éclater des I'apparition des premieres difficultés, en I'ocurrence, I'arrZt - ~ 

de la croissance. 
En aval, la déflation est I'inévitable réplique 2i la déflation. Elle contribue cer- 

tainemenr a donner une dimension tragique a la crise du XIVe siecle. De meme 
que I'inflation, elle est un mouvement qui s'entretient de lui-meme et chemine 
longuement, en dépit des résistances que les possédants, notamment, lui oppo- 
sent. D'abord, les actifs immobiliers (urbains ou rutaux) se déprécient. Le crédit 
garanti par ces actifs faiblit et renchérit. Nombre de revenus sont affectés par ce 
mouvement de recul. Les activités productrices sont pénalisées a Ieur tour. Le 
mouvement européen des prix en porte témoignage: la déflation, amnrcée en 
131511316, s'est poursuivie jusque vers 1460. Ne retenons d'ailleurs pas sa seule 
dimension catastrophique cac elle a crée les conditions de la reprise et des muta- 
tions agraires, industrielles et commerciales qui prennent corps dans la deuxieme 
moitié du XVe siecle. 

Sans nous attarder davantage sur ce phénomene, on en retiendra la nécessité 
d'approfondir la recherche sur les mnuvements de longue durée (qui ont rythmé 
notre histoire générale) sans s'endormir sur le m01 oreiller du modele malthusien. 
Leur double exploration, structurelle & conjoncturelle, est a peine amorcée. Le 
passage d'une <<histoire écnnomique~, réduite i3 la simple description empirique 
de faits économiques épars ou arbicrairement associés, 2 une histoire économique 
digne de ce nom ne peut en faite I'économie. 

LA CRISE-CATASTROPHE 

Je crois devoir distinguer ce troisieme type de crise des deux précédentes en 
raison de leurs particularités et de leur gravité. Mais elles ne sonr pas sans liens 
avec elles; elles s'inscrivent au coeur des dépressions de longue durée dnnt elles re- 
présentenr les temps forts. A partir du cas frangais, I'oeil du cyclone aux Xtve et 
XVe siecles, examinons leur chronologie et leurs caracteres. , 

1) La chronolngie. 
Le mouvement de la popularion frangaise de 1300 jusque vers le milieu du 

siecle suivant est aujourd'hui a peu pres connu grgce a une série de mnnographies 
réginnaies. Le déficit démographique est enfin apparu dans sa dimension assez ef- 
frayante: de I'ordre des trois quarcs pour les campagnes parisiennes, normandes ou 
proven(.ales. Mais il convient aussitot d'observer que ce bilan n'est pas atteint ii la 
suite d'une glissade continue, degré par degré. Quand nos snutces permettent de 
saisir I'ensemble du processus (Normandie, Languedoc) elles mettenr en évidence 
des effondremenrs brutaux, bien circonscrits dans le temps ec séparés par des pha- 
ses de rémission voire de récupération partielle. 

Le premier effondrement s'amorce avec les disertes de 134611347, prend une 
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ampleur gigantesque avec la pandémie de 134811349, puis, apres une courte ac- 
calmie, se poursuit jusqu'en 1360 dans un tumulte de rroubtes multiples, militai- 
res, politiques, sociaux, monéraires. Soir environ rreize années terribles qui voienr 
disparairre jusqu'a la moirié de la popularion. Le deuxieme effondremenr n'inter- 
vienr qu'un demi-siecle plus tard, vers 1415, a l'occasion de la reprise des hosrili- 
tés franco-anglaises, er culmine dans les famines et épidémies de 141811419 avec 
un bilan démographique presque comparable au précédent. Quant au rroisieme, 
son signal esr donné par la famine, de dimension européenne, de 143811439, 

2) Leurs caracteres. 
On ne saurait qualifier ces grans maccidenrsu de crises économiques, meme si 

la famine esr chaque fois présenre. II serait aussi inexacr de les réduire a leur seule 
composante épidémique mafgré t'évidenre sévérité de celle-ci. Chacun d'eux s'ac- 
compagne d'un déchainement de violence. J'emploie ici ce mor de préférence 2 ce- 
lui de guerre. Non pour en nier l'incidence, tour aussi évidente. Mais l'explosion 
de violence a un caracrere plus général; elle prend des formes mulriptes: guerre ci- 
vile, brigandage. Ces crises sont des phénomenes de désinrégrarion sociale qu'au- 
cune aurorité ne parvient a mairriser. Elles different ainsi qualirarivemenr des cri- 
ses courres évoquées plus haur. Famine, épidémie, violence n'addirionnent pas 
simplemenr leurs effers, elles les multiplienr en une spirale meurrri$re. Ne con- 
viendrait-il pas de voir dans ces explosions le produir des tensions accumulées 
dans le remps long, c'esr-a-dire dans la grande dépression ou déflation du Xlve 
siecle? 

Plus que jamais de tels événemenrs onr nourri dans la canscience des contem- 
porains un senrimenr de culpabiliré, enrrerenu par un discours idéologique, un 
discours d'ordre et de réarmement moral donr les principaux proragorrisres furenr 
les ordres mendianrs: les calamités subies répondaient a l'énormiré des faures 
commises, comme auranr de chatimenrs justifiés. N'y voyons pas une conscience 
de caracrere apocalyprique qui impliquerair la volonré de faire rable rase d'un or- 
dre mauvais er d'ouvrir une perspective nouvelle. Rien de semblable a la mobili- 
sation des masses de la fin du Xe siecfe devanr un ordre vermoulu, exsangue. Bien 
au conrraire, passées les années 1380, les masses seraient pluror accablées, déso- 
rienrées, sans perspectives. Le mouvemenr social, si vif auparavant, s'essouffle et 
fair place 2 la lurte des facrions qui en esr la négation la plus parfaire. Les élires 
dirigeanres, nobles er bourgeoises, merrent un rerme a leurs opposirions pour 
mieux asseoir leur aurorité sous l'aile prorecrrice du Prince dont la montée en 
puissance semble erre la réplique direcre du choc subi par la sociéré. De ce poinr 
de vue, I'étude des crises médiévales ne doir pas erre confinée dans la seule sphere 
économique. On peur pressenrir son influence tres profonde sur le mouvemet 
meme de La rocieré. 


