
'Sfifi

["','Ei:



Albert d'Haenens Un passé pour 10 millions de Belges
Bibliocassette 3 Economies et sociétés

Albert d'Haenens Een verleden voor 10 miljoen Belgen
Bibliocassette 3 Economie en maatschappij

La société globale
du 15e siècle à 1750

Demaatschappelijkestructuur, 149
15e eeuw tot 1750

Procession en l'église Notre-Dame du Sablon, en
présence des Archiducs Albert et lsabelle.
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La société urbaine telle qu'elle se voit: des corps
Le fait urbain reste, comme au moyen âge, largement minoritaire,
Les villes concentrent richesses, talents, pouvoirs et culture.
Comme aux siècles précédents, I'isolement paraît inconcevable et
scandaleux. Chaque homme appartient à un corps et chaque corps
possède un statut, une place et un mode de vie spécifiques. Mais le
dynamisme de ces groupes cède de plus en plus le pas aux règles
de la tradition.

Procession en l'église du Sablon
en présence des Archiducs Alberl
et lsabelle.
Antoine Sallaert (1 590-1 660}
Bruxelles, Musée d'Art Ancien.

" Le rang dans la procession (...)
ex p ri m e ex acte men t I'esti me
mutuelle dans laquelle la mentalité
du temps tient le corps qui déf ile
par rapport à ceux qui le précèdent
et le suivent, et dont la somme
forme à peu près I'ensemble de la
société urbaine telle qu'elle apparaît
aux contemporains >.

(P. Goubett).

Les hommes, sous I'Ancien Régime,
ne conçoivent leur existence qu'au
sein de groupes. L'individualisme
n'est encore la préoccupation que
des hommes d'Eglise et des moralis.
tes.
La très ancienne division de la
société en noblesse, clergé et tiers,
garde tout son poids à défaut de
toute sa signification. Mais, en ville,
ce clivage est complexifié. En effet,
à I'intérieur de chacun des trois
ordres, se dessinent avec une
exceptionnelle netteté des corps
parfaitement définis et conscients
de l'être. Chaque individu appartient
à un corps, à un métier par exemple.
Chaque corps possède un statut
juridique; est régi par des règles
d'admission et par des principes hié-
rarchiques; a un nom, un état
d'esprit, des rites, des fêtes, un
saint patron, des obligations; et, sur-
tout, a dans la ville une place qu'il
revendique âprement et qu'il mani-
feste ostensiblement, notamment
dans les grandes processions.
Le corporatisme modèle donc la
vision qu'ont les hommes de la
société dans laquelle ils vivent. lls
ont leurs solidarités, leur fierté, la
certitude d'être seuls compétents
dans leur domaine.

Mais, au plan économique, cet
esprit de corps favorise aussi une
foi obstinée dans les techniques
éprouvées et, peu à peu, engettdre
une opposition radicale et presque
maladive à toute transformation. Le
respect de la tradition est alors
autant enraciné que ne le sera, au
19" et au 20" siècles, I'idée de pro"
grès en Occident.
Ce respect a, en matière sociologi-
que, une très grande implication: il
assure fermement les positions
acquises. En effet, dans un métier,
le nombre d'ouvriers, la durée du tra-
vail et la quantité de pièces produi.
tes étaient strictement limités; les
patrons les plus puissants de ce
métier étaient donc assurés de gar-
der leur prééminence sans craindre
ni une mutuelle concurrence ni
I'ascension de nouveaux collègues.
La Révolution française libérera juri-
diquement l'industrie et le com"
merce de toute entrave. Mais le pas.
sage d'un régime de réglementation
et de tradition au monde du libéra-
lisme et de l'initiative est bien trop
fondamental pour être l'application
d'une loi. ll tient à la conjonction
dynamique de l'économie, de la
démographie et des idées, conjonc-
tion dont les premiers effets se
manifesteront à partir de 1750 envi-
ron.

F, Hiraux
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La communauté villageoise
La campagne était un monde de domination.
D'un côté l'Etat, les seigneurs, les décimateurs, les spéculateurs de
la ville, mais aussi quelques paysans propriétaires qui avaient le
pouvoir de donner du travail.
De l'autre, les journaliers qui étaient dépendants des premiers, au
sens le plus plein du terme.

Pilori de Brcine-le-Château, édif ié
sous Maximilien de Hornes en 1521 .

Les sergneurs raffermirent leurs
droits de iustice à I'époque
moderne. Au 17" siècle, le pouvoir
central qui avait besoin d'argent leur
vendit même la haute justice (qui
statue sur /es cas graves et est
habilitée à rendre des senfences de
mort).
Le pilori était un symbole de Ia ius-
tice seigneuriale.

A lire:

Pierre Goubert,
L'Ancien Régime. 1. La société,
Paris, A. Colin, 4e éd., 1974, coll. U.

L'Ancien Régime ne supprima pas le
moyen âge; il mêla aux données
médiévales habituellement séculai-
res et parfois millénaires les réalités
de l'époque moderne.
C'est ainsi que I'Etat s'ajouta à la
liste de ceux qui tiraient leur
richesse du travail des paysans.
L'économie d'ancien régime fut en
effet un immense pompage écono-
mique de la campagne vers la ville.
L'Etat avait rétabli les impÔts au
16" siècle. L'immense majorité de la
population étant paysânne, ce fut
donc la campagne qui paya. Mais,
sauf au 17" siècle, temps de guerres
incessantes, cette imposition ne fut
pas trop lourde. Les droits seigneu-
riaux, par contre, pesèrent de tout
leur poids. Le temps ne les avait pas
fait tomber en désuétude. Leur
vétusté, en revanche, les rendait
intolérables. L'Eglise continuait à
percevoir la dîme. Ces seigneurs et
ces décimateurs - à I'exception
des abbayes - ne vivaient pas là
où ils exerçaient leur pouvoir, mais
en ville. Les plus riches bourgeois
tiraient également profit de la cam-
pagne. En effet, pour faire face à
toutes les impositions, c'est auprès
d'eux que les communautés rurales
empruntaient. Comme elles étaient
insolvables, elles finissaient tou-
jours par leur céder les terres com-
munales.

D'autre part, les marchands des vil-
les employaient à bon compte la
main-d'æuvre rurale à des travaux
de filage, tissage, clouterie... Bon
nombre de négociants rachetèrent
même des seigneuries à des nobles
désargentés: ils y gagnaient sécu-
rité - les fortunes marchandes
étaient très instables - et respecta-
bilité. S'enrichir par le commerce
restait en effet vaguement honteux,
tandis que seigneurie et noblesse
étaient - à tort - confondues
dans les esprits.
Les paysans se répartissaient en
deux groupes inégaux. La plupart
d'entre eux s'employaient comme
journaliers et tâchaient d'élever
quelques bêtes sur les terrains com-
munaux et les champs en jachère.
Sans réserves, ils étaient à la merci
de tous les accidents, de toutes les
crises. Quelques paysans, par con-
tre, possédaient des terres et
avaient des fermes. lls connaisaient
par le fait même I'indépendance et
I'aisance. Ce furent eux qui poussè-
rent à l'abandon des règles commu-
nautaires de culture et d'élevage au
prof it d'un individualisme dont ils
avaient tout à gagner et qui réussit
au 19" siècle. Les pauvres alors émi-
grèrent en masse vers les villes qui
s'ind ustrialisaient.
F. Hiraux
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