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1
I N T R O D U C T I O N

C'est le propre de l'industrie que d'être vagabonde. Elle pousse ici, puis là, puis
plus lo in .1

A P ra to , p e ti te  v ille  to scane  lo g ée  à q u e lq u es  k ilo m è tre s  d e  
l'en co m b ran te  voisine flo ren tine, l 'in d u strie  sem bla it bel e t b ien  u n  p ro d u it 
d 'u n e  te rre  ex traord inaire  aux  yeux de l'en fan t R. Benigni s ’y in sta llan t avec ses 

p a re n ts  e n  1958: si arrivò all'alba e ci trovam m o davanti un 'im m agine  
strepitosa: i campi erano tu t t i  colorati -di rosso, di verde...- e dagli alberi 
ciondolavano f i l i  di stoffa. Erano i rim asugli del filato: invece di buttarli 
venivano usati come concime. Ma io credevo che a Prato la stoffa crescesse 
dalla terra, che si potesse piantare una camicia, o seminare una giacca, che ci 
fossero alberi da pantaloni, piante di vestiti.2 Im age  d 'u n e  v ille  d o n t l 'in d u strie  
constituait la raison d 'être; P ra to  était alors le p ro to type  de la réussite  italienne; 
la ville p résen ta it une réalité  complexe faite de réseaux d 'en trep rises  dispersées, 

trav a illan t su r  com m andes p o u r  le com pte d 'en trep ren e u rs  co o rd o n n an t la 
p ro d u c t io n ,  u t i l is a n t  m a ss iv e m e n t le t r a v a i l  à d o m ic ile  - lieu  d e  
d é v e lo p p e m e n t aussi de l’"économ ie subm erg ée ''-, un  systèm e fonctionnel 
p e rm ettan t de répondre  rap id em en t à la d em an d e  d u  m arché m o n d ia l3. Prato 
devenait le p rem ier centre exporta teur textile d e  la péninsule, à u n e  époque où  
tou te  la b ran ch e  sub issait e n  Europe occiden ta le  les assau ts  v a in q u eu rs  des 
m u ltin a tio n a les  im plan tées d an s  les pays d u  T iers-m onde. La p e tite  ville d u  
Bisenzio p re n a it  une rev an ch e  éclatante su r sa do m in an te  voisine; Florence 
devenait la banlieue est de P rato4 *.

L 'in d u s trie , en l'occurence, sem blait re n a ître  de cend res déjà fro ides 
d e p u is  lo n g tem p s . D epu is  ce lo in ta in  XlVè siècle où  o p é ra it  le fam eux 
Francesco d i M arco D atini, l 'eau  coulait tou jou rs  sous les pon ts d u  Bisenzio, 
m ais la source des grandes fortunes textiles sem blait tarie: à l'époque  m oderne, 
aucun  des concitoyens d u  g ran d  m archand m édiéval ne se faisait connaître  sur

* F. Braudel le modèle italien, Paris, Arthaud, 1989, p.224
2 R.Benigni, intervista di Marco Melani Polvere di stelle, in Prato, edizioni Condé Nast S.p.A., 1993, 
p.63
3 Prato n'est évidemment pas le seul centre a avoir connu récemment un semblable développement; de 
nombreux centres ou micro-régions se sont développées sur un modèle semblable pour lequel a été forgé 
le concept de d istria  industriel. Cf biblio à ce sujet
4 Une façon de dire ironique, courante à Prato, qui prenait le contre pied de l'habituel sentiment de 
supériorité des Florentins vis à vis de leur proche voisine; mais déjà Malaparte affirmait ce mot d'ordre des
habitants de Prato: non mi stancherò mai d i dire che Firenze, per noi pratesi, non è che una Prato fu o r di 
Porta Fiorentina, un sobborgo d i Prato.



les p laces ex té r ieu re s ; les co u v en ts  en v ah issa ien t l 'e sp ace  u rba in . La v i l l e  

sem b la it vouée  à ce m êm e déclin  qui em p o rta it a lors to u te  l'Italie: au X V IIè  
siècle, un peu plus tô t, un peu plus tard, toutes les.Andustries italiennes ou p eu  
s 'en  fa u t tom b(aient) en sommeil5. U n  d éc lin  d 'a u ta n t  p lu s  é v id e n t q u e  
d 'a u tre s  pays v o ien t a lo rs  la m ultip lica tion  des m étiers, qu i b a tten t m a in te n a n t 

d e  p lu s  en  p lu s  d a n s  les cam pagnes6 *. U n  m ouvem ent fa ib lem en t su iv i p a r  
l 'I ta lie  où  le repli artisanal sur les campagnes n y  entraîne pas une poussée de  
vie industrielle comparable à ce qui se passe en France ou en Angleterre1. D e s  

v ille s  q u i d é c lin e n t e t d es  c am p a g n e s  q u i ne s 'o c c u p e n t que  p e u  d e  
m an u fac tu res , le re ta rd  q u 'au ra it p ris  à cette époque l'Ita lie  su r les p ay s  d e  
l 'E u ro p e  d u  N o rd  O u e s t d e v in t u n  th èm e  c o n stan t d e  l 'h is to r io g ra h ie  

n a tio n a le .

Ce schém a a p o u r ta n t été récem m en t rem is e n  cause . A .D ew erpe , e n  
p a rticu lie r, s 'e s t a tta ch é  à d ém o n tre r com m ent l'Ita lie  av a it connu, à l 'in s ta r  
d 'a u tre s  rég ions eu ro p éen n es , une  p h ase  d 'industries  aux cham ps, p réa lab le  à  
u n e  é v o lu t io n  v e r s  u n e  p h a s e  p o s té r ie u re  d 'in d u s t r i a l i s a t io n 8. L a  

p ro to in d u s tr ie  g a g n a it a in si u n  n o u v e a u  te rra in , certes  a ty p iq u e , ta n t le s  
c o n d itio n s  lo cales  s 'a v é ra ie n t d iffé ren te s  des m odèles g é n é ra u x 9. M ais le  
c h a m p  o u v e rt des d iscu ss io n s  sem b la it su rto u t se c o n cen tre r aux te r ra in s  
fe rtiles de l'Italie d u  N o rd , à cette Italie q u i donnerait naissance à la fin d u  XlXè 
s ièc le  au  fam eu x  " tr ia n g le  in d u s tr ie l" , lieu  de c o n c e n tra tio n  d es e ffo r ts  

m o d ern isa teu rs  d u  pays.

La T oscane, co m m e l'en sem ble  d es  régions d e  ce q u 'o n  a a p p e lé  la  

" tro is iè m e  I ta lie " 10, sem b la it im p lic item en t rejetée d e  l ’é tu d e , d é c id é m e n t 
m arg inalisée  d a n s  la géograph ie  e n  construction  de l'économ ie industrie lle . E n  
e f fe t ,  si l 'I ta l ie  s e p te n tr io n n a le  ré u s s is sa it  à s 'in s é re r  s u r  le m a rc h é

2

6 F.Braudel le modèle italien, Paris, op.ciL, p.224; cf aussi CM.Cipolla The decline o flta ly : thè case o f 
a fu lly  mature economy, Economie Historv Review. 2 serie, VIE, 1954
6 Lgg travaux concernant la prot-industrie sont nombreux et maintenant bien connus; on se référera 
notamment aux travaux de F-Mendels, P.Kriedte, H J^edick, J.Schlumbohm, et aux nombreuses études de 
cas régionales ou locales tentant d’éprouver la validité du modèle.
^FJBraudel, op.ciL, p.224
8AX>ewerpe L'industrie aux cham ps. Ecole française de Rome, 1985
°De nombreuses discussions ont eu lieu en Italie sur le thème, quoiqu'en général, le modèle
protoindustriel n'ait pas souvent été repris par l’historiographie; on trouvera de premières considérations 
dans les commentaires du livre de Deweipe, notamment S.Patriarca Tra vecchio e nuovo: un libro sulla 
protoindustria in Italia, Quaderni Storio. 68,1988, pp.629-633; L.Segreto La protoindustriahzzazione 
nelle campagne dell'Italia settentrionale ottocentesca, Studi Stono. 1988, pp.253-273; G.Mori II tempo 
della  protoindustrializzazione, in L'industrializzazione in Italia (1861-1900), Bologna, 1977, PP-9-37; 
AX>e Clementi (a cura di) La società inoperabile. Protoindustria, città e classi sociali nell'Italia libreale, 
Roma, 1986; Quaderni Storici XVII, 1982
10 A.Bagnasco Tre Italia, Bologna, Il Mulino, 1977



in te rn a tio n a l grâce à l'expo rta tion  de p ro d u its  sem i-ouvrés de so ie, la Toscane 
se d éco u v ra it une vocation  agricole, conséquence de la décadence  industrie lle , 
no u v eau  choix d 'o rien ta tion  de  ses élites.

P ra to  s 'in tég ra it p o u r ta n t difficilem ent à cette v ision. A u  m ilieu  des 
cham ps so ignés, de la v igne e t de Yagricultura promiscua, qu i fa isait désorm ais 
l 'a ttra c tio n  e t la glo ire de la région, la ville s 'affirm ait, aux  d ire s  m êm e des 
hom m es d u  XlXè siècle , com m e le foyer industriel de la Toscane11, v o ire  
co m m e la  M a n c h e s te r  ré g io n a le 12. A u ta n t de  c o n s ta ta tio n s  qu i e n  
dé term in a ien t la spécificité aux  yeux des observateurs é trangers, m ais aussi des 
hab itan ts, q u i ne cessaient d 'afficher leu r conscience d 'ap p a rten ir  à una città di 
esclusiva indole m anufa tturiera1^.

Spécificité sur la longue durée de Prato? C ertains en effet o n t été tenté d 'y  
voir l 'exem ple  d 'u n  possib le  développem ent a lte rn atif à la g ra n d e  in d u strie  
c o n c e n tré e 14; m ais s 'ag it-il d 'u n  m odèle récen t ou  est-il au  con tra ire  le fru it 
d 'u n e  expérience h isto rique  développan t dep u is  longtem ps le thèm e d u  small 
is beautiful15, véritab le  a lte rnative  de longue d u ré e  à la p ro d u c tio n  de m asse 
concentrée  s 'ép an o u issan t d an s  les zones sep ten trionnales, ita lien n es  ou  p lu s 
g é n é ra le m e n t eu ro p éen n es?  La qu estio n  se p o se , d 'a u ta n t q u e  l'on  p e u t 
r e m a rq u e r  av ec  M e n d e ls  c e r ta in e s  s im ila r i té s  e x is ta n te s  e n tre  les  
caractéristiques contem poraines du  développem ent de P rato  e t certains aspects 
d u  m o d è le  p ro to - in d u str ie l: the "re-industralization” o f the textile région o f  
Prato takes place in the context o f fam ily industry coordinated in a putting-out 
System 16. D es contextes év idem m en t p ro fo n d ém en t d ifférents, m ais des traits 
d 'o rg an isa tio n  apparem m en t similaires: des liens? De quelle na tu re?

La p lu p a r t  d e s  h is to r ie n s  o n t re fu sé  d 'é ta b lir  d e  tro p  ra p id e s  
c o rré la tio n s 17; beaucoup  o n t rem is en cause n o n  seulem ent le th èm e d u  small 
is beautiful, m ais égalem ent son  possible en racinem ent h is to riq u e , re fu san t la

3

1 Expression employée par l'administration française durant la période napoléonienne: A.N.P., F 1̂ 90, 
dossier 2.
12 Repetti D izionario geografico fisico  storico della Toscana, Firenze, Mazzoni, 1841, p.652
^  S.A.S.P., Comune, 1850, 820
14 M.L.Piore, C.F.Sabel The second industriai devide. Possibilities fo r  prosperity, New-York, Basic 
Books, 1984
^  EF.Schumacher Small is beautiful. A Study o f économies as ifp eo p le  mattered, London, Abacus, 
1974
*6 RMendels Proto-industrializatbn: Theory and Reality, General Report, in Eight International 
Economie H istory Congress, Budapest, 1982, "AhThemes, Akadémiai Kiado, Budapest, 1982, p.99
17 G.Biagioli DallTtalia della mezzadria alTItalia dell’industria diffusa: percorsi economici e demografici di 
un mutamento. Annali A.Cervi. 11,1989, pp.l 13-122: l'odierna pluriattività fam iliare e quella dei secoli 
precedenti sono abissalmente diverse, non fosse altro che per il ruolo marginale attualmente 
rapprensentato dalle risorse dell'agricoltura, pp. 116-117



4 „ .
ten tazione di andare a ricercare nel passato le radici dei successi (peraltro  
relativi e ambigui) di una struttura economica e sociale18 co n tem p o ra in e . C e la  

n e  v o u la it cep en d an t p a s  d ire  que le passé ne soit pas à questionner.

Form es, m o d a lité s  e t ry thm es des évolu tions de  la v ille  de Prato: u n  
en sem b le  de q u estio n s  q u i a été posé aux aspects m ultifo rm es de la vie de la  
c o m m u n a u té  p a r  u n e  é q u ip e  d 'h is to r ie n s  réu n is  so u s  la  d ire c tio n  d e
F .B r a u d e l19. U n e  o e u v re  riche, ab o n d an te , m ultip le , qu i p e rm e t de  re n d re  
co m p te  des s tru c tu re s  m êm e de la cité20, e t non  plus seu lem en t des p é rip é tie s  
év énem en tie lles  q u i m a rq u è re n t la com m unauté, com m e b eau co u p  d 'h is to ire s  
u rb a in e s  s 'y  so n t so u v e n t lim itées21. U n  travail considérab le  a donc déjà é té  

m en é  qu i nous se rv ira  d e  constate référence.
Les d e u x  to m e s  c o n ce rn an t l 'é p o q u e  m o d e rn e  e t  le XlXè s ièc le  

c o n tie n n e n t de s tim u la n te s  co n tribu tions qu i re tracen t d a n s  son e n se m b le  
l 'év o lu tio n  in d u s trie lle  d e  Prato. U ne év o lu tio n  m arquée  p a r  le textile, m a is  
p a s  u n iq u e m e n t, u n e  év o lu tio n  con trastée , m ais q u i v it la  len te  m ais s û re  
a ffirm atio n  au  se in  d e  l'économ ie citad ine des activités secondaires. C hacun  à  
le u r  m an iè re  p o u r ta n t, les au teu rs  de  ces con tribu tions é m e tten t de sé rieu x  
d o u te s  su r les possib ilités  d 'app liquer ici le concept de p ro to -industrie , d o n t le s  
p r in c ip a le s  d é fin itio n s  le u r  sem blen t ne p as  devoir s 'a p p p liq u e r  au  cas d e  
P rato : u n  é lém ent de  p lu s  de  sa spécificité?

C ette  m êm e q u e s tio n  a suscité  d 'a u tre s  reflex ions, n o tam m en t celle  
d 'E .M en d u in i q u i, d a n s  u n e  thèse p io n n iè re22, ten tait déjà d e  rend re  com p te  
d u  d év e lo p p em en t o rig in a l de la struc tu re  sociale, des forces p roductives, de la  
v ie  cu ltu re lle  e t p o litiq u e  de  la ville. Sa ten tative est une  des p rem ières à p o se r 
de nouvelles q uestions à  l'h isto ire  sociale e t p roductive de P ra to ; les n o m breux  
a u tre s  trav au x , a n té r ie u r s  ou  n o n , consacrés en p a r tic u lie r  aux a c tiv ité s  
secondaires  de la ville o n t le plus souven t é té  pris en tre  d eu x  feux: d 'u n e  p a r t  
u n  s e n tim e n t d 'in fé r io r i té  p a r ra p p o r t  aux  cen tres  s e p te n tr io n n a u x  e t

^L.Segreto La città e il suo doppio: Prato tra Otto e Novecento, Studi Storici. 1990
^P ra to , storia di una città, Firenze, Le Monnier, le premier tome pani fut le second consacré à l'époque 
moderne: Un microcosmo in m ovim ento a cura di E.Fasano Guarini, 1986
20 C’est ce que rappelait F.Braudel disant que questa storia...cerca non solo d i mostrare l'insieme della vita 
di Prato, ma di svelarne le realtà profonde. Si tratta non solo della storia di Prato ma anche di quella dei 
Pratesi e cioè della loro vita intima: quella della loro civiltà delle loro credenze come della consistenza 
demografica e delia vita economica.
21 Tout à fait significatif à cet égard la différence d'éclairage entre cette histoire de Prato et une autre 
oeuvre collective antérieure de quelques années seulement, qui ne sort décidément pas des sentiers battus de 
l'historiographie urbaine la plus traditionnelle, cf STORIA DI PRATO, ed Cassa Risparmi e depositi, 3 
vol. 1980
22 E-Menduini Prato 1814-1861. La struttura sociale, lo sviluppo delle forze produtive, la vita culturale e 
politica , Università degli studi di Firenze, Anno 1971-72, relatore E.Ragionieri



étrangers, d 'au tre  part, une certaine fierté de la différence que sem blait p roposer 
Prato: d ifférence p ar ra p p o rt au  reste d u  G rand  Duché -et on  exalta it alors les 
vertu s tou jo u rs  m anufacturières de la ville d ans u n  clim at général de  d é c lin s -  
d ifférence  p a r  ra p p o rt aux  foyers sep ten trio n n au x , considérés com m e p lu s  
a ris to c ra tiq u es , tan d is  que P rato  basa it sa richesse  su r la ré u tilisa tio n  d es  
m atériaux  négligés de tous23 24.

Q u o iq u 'il en  so it, au  coeur de l'ana ly se  à vocation g lo b a lisan te  de la 
n o u v e lle  h is to ire  de  P ra to  com m e d es  éc rits  p lu s  o u  m o in s  anciens la  
concernant, des absents de m arque: les acteurs m êm es des activ ités secondaires 

n 'on t jam ais été étud iés en tan t que tel. O n  saisit p lu s les conséquences de leurs 

actions q u e  leurs caractéristiques, la na tu re  de  leu rs  activités, la form ation  et 
l'év o lu tio n  d u  g ro u p e25, une  rem arque qui v a u t particu lièrem en t p o u r tout le 
XlXè siècle, é tu d ié  p a r M .Lungonelli.

U n e  te lle  ab sen ce  n 'e s t  d 'a il le u rs  p a s  une  e x c e p tio n  to u c h a n t 
sp é c if iq u e m e n t les tra v a u x  co n ce rn an t la v ille  de P ra to . Si l ’h is to ire  
e n tre p re n e u ria le  est lo in  d 'ê tre  absente de l'h is to rio g ra p h ie  ita lien n e , elle 
com m ence le p lu s  so u v en t ap rès 1860, to u t com m e d u  reste  les é tu d es  d u  
d é v e lo p p e m e n t in d u s trie l p ro p rem en t d i t26: il s 'ag it a lors so u v en t d 'é tud ier 
l'ém ergence d 'u n e  bourgeo isie  industrie lle  en  Ita lie , dans la p erspec tive  de la 
form ation de  la grande industrie  e t de ses rap p o rts  avec la construction  de l'Etat 

national. A ssez récem m ent encore, d 'aucun  in s ista it sur l'incapacité  h istorique 
de la classe en trep reneu ria le  italienne à s 'im poser su r les au tres  sec teu rs de la 
so cié té , p a u v re  q u 'e lle  é ta i t  de  p ro p o s itio n s  c u ltu re lle s  e t d ’a ttitu d e s  
innovatrices capables d 'hégém on ie  dans la socitété  civile27. U n ju g em en t qui 
n 'a rien  d 'o rig inal: il va de  p a ir  avec les affirm ations du  caractère trad itionnel 
de la gestion  des en treprises, et de l'aspect fina lem ent peu en trep ren eu ria l des 
acteurs de l'in d u strie  italienne.

U n m êm e type d 'app réc ia tion  a été porté  su r les en trep ren eu rs  de Prato: 
décrivan t d a n s  les années 1920 les vicissitudes d e  Y A rt de la laine d an s  sa ville,
E.Bruzzi considéra it assez sévèrem ent les in d u strie ls  du  siècle passé  qu i, selon 
lu i, n 'a u r a ie n t  pas e u  veraci virtù  industria li, nè principî, non diremo

5

23 cf notamment les travaux de E.Bruzzi
24 cf notamment les textes de A.Meoni
25 C'est du reste ce que constatait également L.Segreto, op.cit, p.270
26 Cf remarques de Dewerpe à ce propos, op.cit, pJOCVI-XXVÜ
27 S.Lanaro, L'Italia nuova. Identità e sviluppo 1861-1988, Torino, 1988



6 „ .
culturali, ma in tu itiv i, da esserlo28. A insi, en tre  le m ythe  lo in ta in  de D atin i e t  

les en trep ren eu rs  co n tem p o rain s, les acteurs de la vie économ ique des X V H Iè 
e t XlXè siècle sem b la ie n t to u t ju ste  capables de conserver g li inutili m em orie  
délia genealogia delle loro fam iglie29, com m e disait l 'u n  d 'eu x ; u n  s o u v e n ir  

d 'a u ta n t p lus v a in  q u 'il ne  donnait pas la clé d u  talento di chi dirige, con quella  
m atura e quieta riflessione, economia ragionata e in d u stria 30. A lo rs , d e s  
ho m m es ta len tueux  les en trep ren eu rs  de P rato , ayant le ta le n t d u  m arché, d u  
r is q u e  e t de  la  g e s t io n  d u  h a s a rd , o u  des h o m m e s  d e  ro u tin e  e t  
d 'im m o b il is m e ?  D es h o m m e s  d e s c e n d a n t  de  lo n g u e s  g é n é a lo g ie s  
m a n u fa c tu r iè re s  e t les p e rp é tu a n t, ou  d e s  nouveaux  v e n u s  sans ré fé re n c e  
m a n u fa c tu r iè re?

La q u estion  v a la it la peine d 'ê tre  posée: qui fu t en tre p re n eu r à P ra to , 
q u 'e s t ce qu 'être  en tre p re n eu r dans cette p e tite  cité toscane à l'époque d u  G ra n d  
duc  L éopold  ou  à l'au b e  de  l'un ité  ita lienne? L 'étude en  effet n 'a  de sens q u e  
su r la longue d u rée : e lle  p e rm et d e  saisir les hom m es qui firen t les p re m ie rs  
ren o u v eau x  de l'ac tiv ité  au  XVmè siècle, q u an d  les m étiers recom m encèren t à  
b a ttre  p lu s fort e t  p lu s  v ite , e t de su iv re  leu r évolu tion  e t le u r  d escen d an ce  
ju sq u 'a p rè s  l 'U n ité  d 'I ta lie , q u an d  le tex tile  de la v ille  fu t  une  n o u v e lle  
rég én éré  p a r l 'in tro d u c tio n  de la la ine  m écanique, p ilie r d e  sa  fo rtune  tex tile  
ju sq u 'à  ces dern ières années.

A v an t de p o u rs u iv re  p lu s av an t, il fau t égalem ent s 'acco rd er su r  le s  
te rm e s  m êm es: c e lu i d '" e n tre p re n e u r"  p e u t  ê tre  a m b ig ü 31; il ne  s 'a g it  
n u lle m e n t ici d 'e n  re te n ir  une  d é fin itio n  lim itée, m ais au  co n tra ire  la  p lu s  
la rg e  p o s s ib le ; l ’e n t r e p r e n e u r ,  c 'e s t d 'a b o rd , e t  fo n d a m e n ta le m e n t ,  
l 'o rg a n isa te u r d e  la p ro d u c tio n : it was he who brought together the capital (his 
oum or somebody else's) and the labour force, selected the most appropriate site  
fo r  operations, chose the particular techniques o f production to be employed, 
bargained fo r  the raw materials and fo und  outlets for the fin ishesd  product32.

P é n é tre r  l 'a r t  d e  ces ho m m es o ccu p és  p e n d a n t d e s  g é n é ra tio n s  à  
fa b r iq u e r  e t à v e n d re  le u rs  d rap s , c 'est te n te r  d 'ép ier le u rs  p réo ccu p a tio n s

28 E.Bmzzi L'arte délia lana in Prato, Prato, 1920, p.134-135
2̂  S.A.S.P., Mazzoni, Gaetano Mazzoni, 24/12/1819
30 S.A.S.P., Mazzoni, Gaetano Mazzoni, 1/12/1819
31 cf les remarques de M.Aymard à ce sujet: L ’entrepreneur et la société de son temps, in XXII Settimana 
di Studi deü'Istituto Intem azionale d i Storia economica F.Datini, 1990, où il insiste sur les problèmes 
qui naissent de l'utilisation abusive d'un vocabulaire contemporain appliqué aux économies anciennes, 
voir aussi H. Vérin Entrepreneurs. Entreprise. H istoire d'une idée, Paris, PUF, 1982
32 M.W. Flinn Origins o f  the Industrial Révolution, London, 1966, p.79, repris par L.AClarkson The 
proto-industrial entrepreneur, op.ciL, p.2



q u o tid ie n n e s , re p é re r  les m o d es de fa ire  e t les h a b itu d e s  d e  tra v a il, 
-éven tuellem en t transm is de  pères en fils, d 'o n d e s  à neveux-, assis ter à la lente 
in tro d u c tio n  des nouveau tés ou  au contraire à leu r rap ide in tég ra tio n  dans u n  

m ilieu  o u v e rt aux changem ents; c'est observer la mise en  place d e  stratégies 
d 'en trep rises  e t de gestion des patrim oines; c 'est ten ter en défin itive  de  saisir le 
coeur d u  systèm e, d 'en  com prendre les tensions e t les logiques, les structu res e t 
les év o lu tio n s .

O rig inalité  de Prato? A ttitude  spécifique d u  m ilieu en trep ren eu ria l?  U ne 
q u estion  p o sée  aux hom m es qu i font le d ev en ir de la m a n u fac tu re , p ensan t 
n o n  p a s  a u  d é v e lo p p e m e n t de l 'in d u s t r ie  to scan e  m a is  b ie n  p lu s  

p ro sa ïq u em en t à la gestion  b ien  com prise de leu r fortune e t de leu rs  in térêts 
privés. P a rtir donc de l'accum ulation  innom brable de faits e t gestes ind iv iduels 
qui se  cô to ien t, se cro isen t, se chevauchent, chacun  ay an t sa ra iso n  d 'ê tre  
p rop re , d ifférente  de celle d u  voisin; dans ce fourm illem ent d u  vécu , essayer de 
rep é rer des h ab itudes com m unes, des réflexes iden tiques, des com portem en ts 

dictés p a r les m êm es raisons.

C o m m e celle d es  hom m es que n o u s v o u lo n s  é tu d ie r , l 'e n tre p r ise  
cependan t e s t difficile: le vécu  des hom m es, l'o rgan isa tion  de  l'en trep rise  sont 
à la fois fondam en taux  et fuyan ts. Peu o u  pas d 'archives d 'en trep rise  à Prato: 
incurie , réticences et destructions de tous âges o n t m is ici ho rs de  po rtée  cette 
m ém oire  a illeu rs  fort u tile  d u  m ouvem ent e t d es stra tég ies des affaires; les 
arch ives d 'en trep rise s , liv res de com m erce n 'ex is ten t p lus: a u c u n  m atériel 
p ropre  à la com ptabilité, à la gestion quotid ienne des biens e t des hom m es, des 
m atières p rem ières e t des p ro d u its  finis, ne n o u s  est parvenu . L' "entreprise" 
fu it les regards: u n  encha inem en t de hasards, sans doute; u n e  coalition  de la 
m éfiance e t de  l'ina tten tion  q u i en dit long  su r l'in térê t p o rté  aux docum ents 
tém oignan t d irec tem en t d 'u n e  activité qui fit la fo rtune de ta n t de  fam illes. La 
négligence fu t parfois "coupable" quand  il s 'ag it de celle de  to u te  une  ville, 
célébrant d a n s  le faste les faits e t gestes de  la p lu s  grande usine  d e  la cité et 
la issan t d an s  le m êm e tem ps m ourir ses archives sous les coups d u  p i lo n ^ .

Q u o iq u 'il en  soit des heu rs  et m alheurs d e  l'h isto ire, il ne n o u s  restait 
qu 'à ten te r d 'ab o rd er de  façon indirecte les en trep ren eu rs  de  P rato . P ou r leur 

d e m an d e r com p tes  de  leu rs  activités e t de le u r  vie, il fa lla it d 'a b o rd  les 
nom m er. D eux enquêtes effectuées au XVUIè siècle, et déjà so u v en t m ises à 33

7

33 ii s'agit des archives du Fabbricone, la plus grande usine de Prato, crée en 1887, qui furent détruites à 
la fin des années 1970.
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co n trib u tio n  p o u r  en  tire r  des in fo rm ations sur la p ro d u c tio n  textile to s c a n e , 

n o u s  a idaien t d an s  ce p rem ier travail. Si l'on  ne d ispose p o u r  le XlXè s iè c le  
d 'u n  corpus d 'en q u ê tes  sem blable à celui d u  siècle p récéden t, certaines s o u rc e s  
fisca le s  p e u v en t fo u rn ir  des in fo rm atio n s  com parables: e n  p a rtic u lie r  l e s  
im p ô ts  p ropres a u  com m erce et à la fabrication que fu ren t la pa ten te , perçue  ic i  
co m m e ailleurs lors d e  la dom ination  française, et la  taxe s u r  le c o m m e rce , 

im p o sé e  ex cep tio n n e llem en t en 1848. Les listes n o m in a tiv es  de ces im p ô ts  
n o u s  fo u rn issen t à la fo is une h iérarch ie  des d ifférentes ac tiv ités , taxées e n  
fo n c tio n  d u  re v e n u  e sco m p té  de  chacu n e , e t une v is io n  d 'en sem b le  d e s  

in d iv id u s  engagés d an s  les différentes b ranches com m erciales e t fabricantes d e  

la v ille. Ainsi, à in te rva lles  p lus ou  m oins réguliers de  q u a ran te  ans, p o u v io n s  
n o u s  d isposer d 'u n  in s ta n tan é  de la société m archande e t fab rican te , de  s e s  
m em bres, de ses activ ités e t de ses hierarchies internes.

Ind ica tions certes  p réc ieuses, m ais tro p  espacées d a n s  le tem ps: l e s  

re g is tre s  n o m in a tifs  d e  m arq u e  des  d ra p s  p o u r le XVIIIè siècle e t d e s  
u tilisa teu rs  du  séchoir p u b lic  pour le XlXè s ièd e  nous p e rm e tta ien t d 'ê tre  p lu s  
ex ig ean ts  et de co n stitu e r des listes nom inatives annuelles d e  nos fab rican ts . 

B ien sû r, ces reg is tres, incom plets q u an t à la p ro d u c tio n , le  so n t é g a le m e n t 
q u a n t à ses acteurs: p o u r  le XVIIIè s ièd e  y échappent tous ceux qui fa b riq u e n t 
d es d rap s  non soum is à la m arque, e t ils so n t nom breux, n o u s le verrons; p o u r  
le XlXè siècle, so n t ab sen ts  de la liste  tous ceux qui p o ssé d a ien t ou  u tilisa ie n t 
des séchoirs privés, en  nom bre  sans dou te  grandissant.

A ussi p o u vons n o u s  être assurés d 'u n e  chose: celle d e  ne  pas co n n a ître  
n o m in a tiv em en t, à l 'a id e  de ces reg istres, tous les fab rican ts. C ep en d an t, le  
c ro isem e n t des lis tes  a n n u e lle s  avec celles, p lus g é n é ra le s , d es e n q u ê te s  
a d m in is tra tiv e s  o u  d e s  rô les  d 'im p o s itio n  perm et d 'é v a lu e r  le n o m b re  d e  
fab rican ts  qui p a sse n t an n u e llem en t au  trav e rs  de nos filets. E va luan t a in s i 
n o tre  ignorance, nous p o u v o n s  ra isonner sereinem ent à p a rtir  d e  ces do n n ées: 
p ré te n d re  à la connaissance exhaustive serait en  effet v a in  -au cu n e  au tre  so u rce  
ne p o u v a n t n o u s d o n n e r  de  ren se ig n em en ts  co m p lém en ta ires  e n tiè re m e n t 
sa tis fa isan ts- , m a is  é g a le m e n t in u tile , ca r il nous su ffit d e  c o n stitu e r u n  
éch an tillo n  su ffisam m en t large et d o n t nous connaissons les lim ites.

A insi avons n o u s fa it une p rem ière  connaissance de n os e n trep ren eu rs . 
M ais v e rs  qui se to u rn e r  p o u r en tre r rée llem en t en  co n tac t avec eux, p o u r  
p e rc e r  l 'in tim ité  q u 'ils  s 'a ch a rn en t si b ien  à nous vo ile r?  Les reg is tres  d e  
n o ta ire s  nous sem b lè ren t le p rem ier p o in t d 'u n e  rencon tre  possib le  avec les  
fab rican ts : les n o m s s 'an im a ien t. O n  y v o y a it ven d re  e t a ch e te r, p rê te r  o u  

e m p ru n te r , d o nner, p a rtag e r , se m arier, tester, inventorier: u n e  m yriade  d 'ac tes



isolés e t d isp ara te s  concernan t tantôt l 'u n , ta n tô t l'au tre  d e  nos fabricants, e t 

tro p  ra re m e n t deux  fois la m êm e p e rso n n e . L 'angoisse  a d û  sa is ir  to u t 
chercheur s av en tu ran t dans les m éandres des m inutiers. Niais de  nom breuses 
é tu d es  o n t d o rén av an t m o n tré  toute la richesse  que l 'o n  p o u v a it a tten d re  
d 'u n e  le c tu re  a tten tive  de ces actes indispensables à l'intelligence de la génèse 
et du développement des entreprises, en l'absence de leurs archives propres34; 
une in c ita tio n  à la persévérance.

E n co re  fa lla it-il sav o ir chez quels n o ta ire s  a ller f ra p p e r . Le désir 
d 'e x h a u s tiv ité  sem blait ici encore déraisonnab le: P rato  n 'e s t certes  pas une  
g ran d e  v ille , m ais cep en d an t déjà assez im p ortan te  pour se p e rm e ttre  le luxe 
d u n  n o m b re  re la tiv em en t é levé de n o ta ire s , qu i b ien  sû r s 'am p lif ie  en  
p ro p o rtio n  d es années é tud iées. De p lus, la p rox im ité  de F lorence inciterait 
rap id em en t à pousser l'enquête  jusque dans les registres de la capitale: une vie 
ne su ff ira it  à ce d ép o u ille m en t com plet. U n  p rem ier choix  d e s  no ta ires  
s 'im p o sa it.

P o u r le prem ier XlXè siècle, nous avons repéré  une é tu d e  q u i sem blait 
se rv ir u n e  g ran d e  p a rtie  d es  fabricants, n égocian ts  et n o tab le s  d e  Prato: 

l'en sem b le  d e  ses reg is tres , de  1801 à 1855, fu t dépou illé . Les fabrican ts 
appara issa ien t effectivem ent à de nom breuses reprises: fallait il to u t retenir?  De 
nouveau , n o u s  avons été condu it à opérer des choix: le parti pris fu t de  retenir 
l'ensem ble  d e s  actes ay an t tra it  à un in d iv id u  ou  à une fam ille  lo rsq u 'u n  
événem en t su ffisam m ent significatif parvenait à no tre  connaissance: en  effet, 
il ap p ara issa it inutile de  collectionner les actes d e  vente ou d 'ach a t d e  terrains, 
de c o n stitu tio n  de cens etc... si nous ne p o u v io n s en  saisir la log ique  à l'aide 

d 'u n  d o c u m e n t p lu s  g lobal, te l un  in v e n ta ire  ap rès décès, u n e  d iv ision  
p a trim o n ia le  ou  to u t au tre  é ta t du  p a trim o in e  fam ilial q u i n o u s  p e rm ette  
d 'o rgan iser le m atériel p a r  ailleurs à notre disposition .

A insi, d 'actes en  actes, d 'u n  notaire à l'au tre , nous avons ten té  de tirer 
p rog ressiv em en t les fils des h isto ires patrim oniales e t fam iliales, rem o n tan t et 
d e sc e n d a n t le  cours  d u  tem p s  p o u r su iv re  p as  à p a s  les p rin c ip a u x  
m o u v e m e n ts  de n os p ro ta g o n is te s  e t c o n s ti tu e r  a in s i u n  é c h a n tillo n  
d 'e n tr e p re n e u rs  à la fo is  aléatoire et r a i s o n n é .  A léatoire car le choix  s'est 
opéré au  fu r  e t à m esure  de la lecture e t des découvertes, ra iso n n é  car nous 
avons ten té  d 'y  in tro d u ire  d e s  figures v a riées d 'en trep ren eu rs : d e p u is  les 
a rtisans de la finition d u  XVIIIè siècle, ju sq u 'au x  véritab les in d u s tr ie ls  de la 
P rato  u n ita ire , en  p a ssan t p a r tou te  la gam m e des "im pannatori", "lanaioli" 34 35
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34 S. Chassagne, Le coton et ses patrons, Paris, Editions de 1E.HJB.S.S, 1991, p.17
35 Idem
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q u e  n o u s ren co n tre ro n s  b ien tô t, n ous avons tenté u n e  é tu d e  au  m ic ro sc o p e , 
o u , si l 'o n  p ré fè re , u n e  m icro -ana lyse  des logiques p a trim o n ia le s  de  n o s  
e n tre p re n e u rs .

En effet, la  fréq u en ta tio n  des actes notariés a o rien té  la recherche v e r s  

u n e  é tu d e  des p a tr im o in e s  p lus que  vers celle des "entreprises" stricto  s e n s u - 
P lu s  exac tem en t, e lle  n o u s  a p o u ssé  à com prend re  l 'ac tiv ité  fab rican te  o u  
n é g o c ia n te  d an s  l'en sem b le  de l'économ ie  patrim onia le  fam ilia le  d o n t e l l e  
n 'e s t  b ien  so u v en t que  l 'u n  des aspects, parfo is privilégié, p lu s  souven t q u 'o n  
ne  le pense  secondaire . R elativem ent pau v res  d'actes ayan t tra it e x c lu s iv e m e n t 
au x  en trep rises , les a rch iv es  notariées n o u s on t au con tra ire  a idé à e n v is a g e r  
l 'in se rtio n  des activ ités  fabrican tes d ans l'économ ie globale d e  la gestion  d e s  
b ie n s , d ans la s tra té g ie  de  fo rm atio n  e t d 'accu m u la tio n  d es  fo rtu n es . A  
p o ste rio ri, ce p o in t de  v u e  sem ble d u  reste  le mieux ad ap té  p o u r c o m p re n d re  
les stratég ies m ises en  o eu v re  par les fabricants de Prato, nous y  rev iendrons.

M ais les actes n o ta rié s  ne so n t que la  légalisation, la  fo rm alisa tion  d e  

décisions prises an té rieu rem en t, en  général d ans le secret d es fam illes: s o u v e n t  
d u  re s te , e lles se l im ita ie n t à ces acco rd s  p u re m e n t p r iv é s , fo rm a lis é s  
u n iq u e m e n t p a r d es ac tes  ch irographaires à l'usage e t à la connaissance d e s  
seu ls  s tip u lan ts. U ne te lle  p ra tiq u e , m alh eu reu sem en t p o u r  l'h is to rien , é ta i t  

fo rt rép an d u e  à Prato: n o u s  en trouvons la trace incidem m ent chez les n o ta ire s  
qu i c iten t sans les recop ier de tels actes.

D ans certains cas cependant, les actes notariés fon t référence à to u t a u tre  
chose q u 'à  des décisions m ûries au  sein  des familles, m ais a u  con traire  à d e s  
réso lu tio n s  officielles in c itan t tel ou  tel à p ren d re  des m esures d 'u rgence , ou  le s  
p re n a n t  p o u r lu i. A u fu r  e t à m esure  de la lecture, o n  p e rço it l’in te rv e n tio n  
d a n s  ces affaires en  ap p a ren c e  p riv ées  d 'ac teu rs  "officiels": c 'est le cas e n  
p a rticu lie r d u  juge en  p rem ière  instance de P rato , le vicaire, chargé  de rég ler le s  

m u ltip le s  p e tits  co n flits  p riv é s  qu i ja lo n n en t la vie q u o tid ie n n e  de la  c ité , 
d 'o rd o n n e r  les d é rè g le m e n ts  p a tr im o n ia u x  tro p  c rian ts , d e  n o m m er d e s  

cu ra teu rs , de d resse r d e s  inven taires, d 'au to rise r les fem m es à ag ir lég a lem en t 

e tc ...; c 'est lui en co re  q u i in te rv ien t d ans les faillites de fa ib le  p o rtée , q u i  
o rd o n n e  les ven tes ju d ic ia ires  e t les m ises aux  enchères: en som m e une ac tio n  
m u ltifo rm e  qui in té resse  la quo tid ienneté  de la vie de la com m unauté.

La ten ta tio n  é ta it fo rte  d 'y  rech erch er nos fabrican ts, m ais  au ss i p lu s  
gén éra lem en t les traces m u ltip les  qu 'a  p u  la isser dans de  tels reg istres l'ac tiv ité  
t e x t i l e ^ .  T en ta tion  p o u r  l'in s tan t insatisfaite  en  raison de  l 'é ta t d u  fonds, n o n  36
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36 On songe notamment au travail de Paul Delsalle, La brouette et la navette, Westboek, Edition des 
beffrois. 1985 qui a utilisé les procès de prud'hommes pour analyser la conflictualité "proto-industrielle";



in v e n to rié  e t soum is à de m ultip les  d é so rd res  in ternes qu i en  ren d en t la 
c o n su lta tio n  ardue. U n  ra p id e  exam en des reg is tres  d 'ac tes  c iv ils  nous a 

co n v ain cu  d 'e n  réserver l 'é tu d e  lors d 'u lté r ie u re s  recherches, les résu lta ts  
co n ce rn an t d irec tem en t n o tre  objet p ro m e ttan t d 'ê tre  tro p  m a ig res  e t tro p  
lo n g u em en t obtenus.

M ais les hasards de cette  recherche in fru ctu eu se  n ous o n t perm is de 
rencon tre r les registres de tutelles, dont s 'occupaient égalem ent le vicaire, puis 
re s tè re n t d e  la  com pétence de  la pretu ra  q u i se su b s titu a  à l 'an c ien n e  
ju rid ic tion . La p ra tique  é ta it classique: lo rsq u 'u n  père  de fam ille m o u rra it en  
la issan t d e s  enfan ts en  bas âge, le vicaire d e v a it p rocéder à l 'in v en ta ire  d u  
patrim o ine , désigner des tu teu rs  pour les enfan ts ou  ratifier le choix d u  défunt 
à ce su jet, nom m er u n  conseil de fam ille seul habilité  ensu ite  à p re n d re  les 

décisions concernan t le patrim oine  et l'avenir des  enfants. C om m e les autres, 

les fab rican ts m ourraien t, parfois bien jeunes, e t le  vicaire p ren a it d o n c  soin de 
leur d escendance  comme de celles de tou t au tre  m em bre de sa ju rid iction . Une 
é tu d e  de  ces registres nous a perm is de  tro u v e r u n  nom bre ap p réc iab le  de 
tu telles concernan t les fam illes de négociants défunts.

Q u 'a tten d re  de cette source? L'essentiel en  est constitué p a r u n  é ta t exact 
d u  p a tr im o in e  laissé p a r  le défun t, sans om ission  ni approxim ation: po in t ici 
de ces a llu s io n s  trop fréquen tes dans les actes no tariés q u an t au  "capital d u  
négoce de tissus", sans p récisions u ltérieures. Ici to u t est q uan tifié , m esuré: 
dans l 'in té rê t des m ineurs, il fau t dresser le b ila n  le p lus exact possib le  d u  
pa trim oine; cet inventaire in itia l servira ensu ite  de  base p o u r l'ap p réc ia tion  de 
l'ac tion  des tu teu rs  et d u  C onseil de famille, qu i d ev ro n t rend re  régu lièrem ent 
com pte de l 'é ta t patrim onial e t justifier sévèrem ent toute  perte  sub ie  a u  fil des 

ans.
En effet, le bilan actif e t passif du  patrim oine n 'est que l'acte d e  naissance 

du  d ossie r d e  tutelle; celui-ci se nourrit ensu ite  des  com pte-rendus d e  gestion, 

des d é lib é ra tio n s  du conseil de  fam ille, ce ju s q u ’à la m ajorité  d u  d ern ie r 
héritie r. O n  su it ainsi les réorien tations des pa trim o in es , les d e s tin s  choisis 
pour les en fan ts , on note au passage les apprécia tions sur l'activ ité d u  père et, 
p lus ra rem en t, su r l'activité textile en général.

P o u r n o u s  le b ilan  in itia l est de to u te  p rem ière  im p o rtan ce : c 'est le 
m atériau  b ru t qu i nous perm et de  saisir les choix opérés par le d é fun t, de  tenter 
de c o m p re n d re  la place de l'ac tiv ité  textile d an s  l'ensem ble de sa stratég ie
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bien sûr, notre source est différente car il ne s'agit en aucune façon d'une juridiction administrée par les 
intéressés et traitant uniquement de questions économiques, mais en l'absence du tribunal des 
prud'hommes en Toscane, on peut penser que le vicaire remplissait bonne part de ses attributions.
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3 I
p a trim o n ia le . U ne o b serv a tio n  cependant: le p a trim o in e  d e v a n t lequel nous 

nous tro u v o n s  est celui d 'u n  hom m e re la tiv em en t jeune encore, q u e  la m ort a 
em porté  en  p le ine  activité, a u  coeur m êm e d e  la form ation  de  sa fortune: nous 

observons u n e  stra tég ie  saisie "en cours" e t qu i nous re n v o it san s  doute une 
im age d iffé ren te  de celle qu 'e lle  au ra it p u  ê tre  au  term e "norm al" de la vie, 
q u an d  ch acu n  s 'apprê te  à m ourir.

C 'est au  contraire  ce q u e  nous p ré sen te  la g rande m ajo rité  des actes de 
successions: à pa rtir de  l'in troduc tion  d u  C ode Civil en Italie, so u s  l'effet de la 
d o m in a tio n  napoléon ienne, les bu reaux  d 'en reg istrem en t, d e stin és  à percevoir 

l 'im p ô t su r  les successions, fu ren t é g a le m e n t m is en  p lace . Dès lors, les 
h é ritie rs  d ev a ien t d resser u n  é ta t com plet des  biens qu 'ils recevaien t, p rouver 

les p a ss iv ité s  déclarées et fo u rn ir  év en tu e llem en t les p ièces justificatives: il 
n 'e s t d o n c  p a s  ra re  de  tro u v e r  ad jo in ts  au x  dossiers m o n o g rap h iq u es  des 
inven ta ires, tém oins m anifestes de la vérité  des dires, des te stam en ts , attestant 
de  la r é p a r t i t io n  d u  p a tr im o in e  e n tre  ch acu n , des c o n tra ts  d é  m ariage, 
in d iq u an t le m on tan t des do ts e t les conditions de  leur res titu tio n . Si les pièces 

ne so n t d irec tem en t fo u rn ies , la référence d e s  actes e s t so u v e n t indiquée et 
nous p e rm e t ainsi de re to u rn e r frap p er aux p o rtes  des n o ta ire s  avec de p lu s 
am ples ind ica tions.

M êm e d ans leur é ta t le p lu s dépou illé , ces dossiers so n t u n e  source de 
p rem ière  im portance  e t fiable ici com m e a illeu rs^ '7. Bien e n te n d u , nous avons 
re levé  ce rta in es  déclara tions su rp ren an tes , certains passifs considérab lem en t 
su rc h a rg é s  en  reg a rd  d 'ac tifs  é tran g em en t v id es  de co n sis tan ce . Mais les 
em ployés d e s  bureaux  d 'en reg istrem en t é ta ien t en  général to u t aussi attentifs 
que no u s, e t sans dou te  m ieux inform és de la situation  réelle d es intéressés: les 
anom alies é ta ien t par conséquen t assez systém atiquem ent repérées et corrigées 
p a r d es  p ropositions de  réévaluations so u v en t acceptées p a r les fam illes, ainsi 
que  p a r  le re fu s  sy stém a tiq u e  de to u t p a ss if  n o n  justifié . P o in t de dou te  
d 'ensem ble donc  à exprim er su r la fiabilité de la source.

C erta in s  p rob lèm es su rg issen t cep en d an t quan t a u  m o d e  d 'éva lua tion  
des d iffé ren ts  types de  biens: si la va leu r des im m obiliers est calculée à partir 
d 'u n e  cap ita lisa tio n  d e  la ren te , ce qu i ne p o se  a p rio ri p as  d e  problèm es 

m ajeu rs, q u o iq u 'en tra in an t sans dou te  une  sous-éva lua tion  p a r  rap p o rt aux 37

37 Des recherches commencent à être menées dans différentes villes toscanes à partir de cette source; AAI. 
BANTI a en particulier publié divers articles sur l'utilisation de la source et sur ces propres recherches:
Una fonte per la storia delle élites ottocentesche: le dichiarazioni d i suecessioni dell'U fficio del Registro in 
"Rassegna decli Archivi di Staio". n. 1,1983 et Ricchezza e potere. Le dinamiche patrim oniali nella 
società lucchese del X IX  secolo in Ouademi StoricL 56,1984; d'utiles comparaisons peuvent bien sûr être 
effectuées avec les travaux français utilisant cette source, notamment les ouvrages de Daumard.
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prix d u  m arché, les b iens m obiliers sont saisis de façon p lu s approxim ative: en  

fo n c tio n  e s s e n tie l le m e n t des d é c la ra tio n s  des in té re ssé s ; o n  co m p re n d  
ra p id e m e n t que  s 'il e s t difficile d 'o m ettre  la possession  d 'u n e  m éta irie  o u  

m êm e d e  crédits hypo thécaires, il est ne ttem en t plus aisé de p a sse r sous silence, 
par exem ple , p a rtie  des créd its commerciaux; p a r ailleurs, la v a leu r du  m obilier 
est sy s té m a tiq u e m en t estim ée , après 1860, à 5% du  m o n ta n t g lobal de  l'actif 
p a tr im o n ia l: sa u f  en  cas d 'év id en te  d isp arité  en  défav eu r d es  fam illes, qui 
p o u v a ien t alors fa ire  d re sse r u n  inventaire détaillé, on ne  co n n ait pas la valeur 
réelle d e  cette catégorie  de  biens -un hand icap  qui n 'est cep en d an t pas m ajeur, 
du m o in s  p o u r l’usage qu i sera fait de  cette docum entation.

T ro is  p rob lèm es p lu s  im portan ts subsisten t. Q u an t à la fiabilité de la 
source e lle-m êm e, le seu l b iais im portan t e t d ifficilem ent év a lu ab le  tien t à la 
possib ilité  de  d o n a tio n s  "inter-vivos", an térieures bien e n te n d u  au  décès. Elles 
ont le d o u b le  avan tage  d 'év iter, lors de la succession, la déc la ra tio n  des biens 
donnés e t p a r  conséquen t d e  fuir la taxe, e t elles favorisent e n  m êm e tem ps u n  

ou p lu s ie u rs  en fan ts  (en  p articu lie r les garçons). Cette po ssib ilité  b ien  réelle 
s in sc rit d an s  u n  en sem b le  de  p ra tiq u es  q u 'il  nous co n v ien d ra  le m o m en t 
venu d 'exam iner, p o u r te n te r  de leur donner sens et si possib le  d 'en  évaluer la 
portée exacte.

R este  en su ite  à b ie n  m esu rer l 'inc idence  que la n a tu re  m êm e de  la 
source p e u t avoir su r la constitu tion  des données: il s 'ag it d 'a v o ir  tou jours à 
1 e sp rit q u e  les successions nous fon t connaitre  des p e rso n n es  n o rm alem en t 
âgées, a y an t en général accom pli le chem inem ent com plet de  le u r  vie: si nous 
avons p u  les trouver d an s  leu r jeunesse ou au  coeur de leu r âge  m û r parm i les 
fabricants o u  les négocian ts de draps, il n 'est pas év iden t qu 'ils  a ien t conservé 
jusqu 'à  le u r  m o rt cette m êm e activité. A lors que les d o ssie rs  d e  tu te lles, p a r 

exem ple, nous p ré sen ta ien t toujours des en trep reneurs en  activ ité , les dossiers 
de successio n s  n o u s  m e tte n t en  présence d e  situations p lu s  variées. N ous y 
re trouvons b ien  sû r  les d é fu n ts  jeunes, éventuellem ent déjà rencon trés  parm i 
les re g is tre s  du  v icaire  o u  de la p ré tu re , m ais nous y voyons égalem en t des 
fabrican ts âgés, c e rta in s  tou jou rs  engagés d an s  les activ ités  q u i firen t leu r 
fortune, tém oins d e  la con tinu ité  qu 'a  acquis p o u r eux l'en g ag em en t d an s  la 
fabrique, d 'au tres  au  co n tra ire  ayant décidé à une époque so u v en t inconnue 

pour n o u s  de ré o rie n te r  leu rs  investissem ents: en tre  l'ép o q u e  o ù  n o u s les 
savons négociants, fabrican ts, et celle de leur décès, de nom breux  changem ents 
ont p u  in te rv e n ir  que  les dossiers de  successions n ous la is se n t seu lem en t 
entrevoir; ainsi ces pa trim o in es  que nous considérons de  négocian ts en ont-ils 
peu d e  carac téristiques; il d ev ien t alors im p o rtan t de d é te rm in e r la position
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14 . „
exacte d e s  in d iv id u s  d o n t n o u s  considérons les fortunes: e n  e ffe t, si c e rta in s  

n ég o c ian ts  o n t u n  p a tr im o in e  ré p o n d a n t fo rt p e u  aux a tte n te s  d u  genre, la  

v is io n  d 'en sem b le  p e u t ég a lem en t ê tre  fau ssée  p a r l 'ag g lo m éra tio n  d an s  le  

g ro u p e  d e s  négocian ts  de p e rso n n es  q u i n ’o n t p lu s , lors de  le u r  décès, d e  
ra p p o rts  d irec ts  avec ces activ ités. La p ru d en ce  est donc d e  m ise. C ep e n d a n t, 
l 'o ccasio n  q u i nous e s t a in s i d o n n é  de saisir les réo rien ta tio n s  possib les d e  

certains ac teu rs  de l'activ ité  textile  est, elle aussi, exceptionnelle.
Le p lu s  grave p rob lèm e en  définitive tien t à la d isparition  d es  registres d e  

s u c c e ss io n s  a n té r ie u r s  à l ’U n ité  ita lien n e^® . N ous n ’av o n s  e n  effet p u  
co n su lte r q u e  les reg istres  conservés au  B ureau  de  l'E nreg istrem en t de P ra to , 
p o s té r ie u rs  à 1863. C ette  la cu n e  est p o u r  n o u s  d 'im p o rtan ce : elle s ig n ifie  
l'im p o ssib ilité  d 'é tab lir des com paraisons significatives su r la lo n g u e  durée: la  
" d y n a m iq u e  d e s  p a t r im o in e s " ^ 9 r isq u e  a in s i de  n o u s  é ch a p p e r. L e s  
c o m p a ra is o n s  avec le s  d o s s ie rs  de tu te lle s , en  ap p a ren c e  re la t iv e m e n t 
sem b lab le s  (on se tro u v e  a u  m êm e p o in t fin a l d u  cycle de v ie), d o iv e n t  
c e p e n d a n t ê tre  effectuées avec  une  certaine p ru d en ce  é tan t donné  le carac tè re  
"ex cep tio n n e l"  de  la s i tu a tio n  d o n t tra ite n t les tu te lles, e t q u e  nous a v o n s  
évoqué. N éan m o in s , ces d o cu m en ts  ne son t p a s  abso lum ent irréductib les l 'u n  
à l 'a u tre  e t l 'o n  p o u rra , le m o m en t v e n u , effec tuer les rapp rochem en ts  q u i  

s 'im p o sen t en tre  les g ra n d s  ty p es  de sources évoqués jusqu 'alors.

E n  e ffe t, les ac tes  n o ta rié s , les re g is tre s  d u  v icaire , les dossiers d e  
l 'e n r e g is tr e m e n t  o n t  e n  c o m m u n  d e  n o u s  p a r le r  d e s  p a tr im o in e s  d e s  
e n tre p re n e u rs . A p a rtir  des données ainsi rassem blées, nos in terrogations s o n t  

m u ltip le s .
La p lu s  "év iden te"  tie n t à la co n n a issan ce  des n iv e au x  de  fo r tu n e  

accum ulée  a u  cours d es  ann ées  d'activités: é tait-il ren table d e  fouler, de to n d re , 
d e  fab riq u e r, d e  com m ercer? Q ui réellem ent réu ssissa it à accum uler le cap ita l?  
Q u e lle  p la c e  av a ien t les a c te u rs  de l'ac tiv ité  tex tile  d an s  l'en sem b le  de la  
c o m m u n a u té  citad ine? Les com paraisons s im p o sen t non  seu lem en t entre  le s  

d if fé re n ts  ty p e s  d 'a c tiv ité s , les d iffé ren te s  f ig u re s  d ’e n tre p re n e u rs , m a is  

ég a lem en t avec les au tre s  com posantes sociales d e  la com m unauté: les n o tab le s  
n o n  en tre p re n eu rs , les nob les, le m onde de la b ou tique , p o u r  n e  citer que le s  

catégories sans dou te  les p lu s  voisines socialem ent. 38 39

38 Les registres de successions antérieurs à lTJnité devraient en effet normalement se trouver à l’Archivio 
di Stato di Firenze; aucune trace n’a cependant pu en être repérée: le seul inventaire existant de ce qu il 
reste du fonds, visiblement particulièrement touché par les alluvions, ne fait mention que des dossiers de 
la ville de Florence et de ses environs proches (jusqu'à Campi, près de Prato); en l’état actuel des 
inventaires des différentes archives, nous ne savons si ces registres attendent encore d être retrouvés ou
s'ils ont définitivement disparu.
39 A.M Banti, art. ciL, Q.S, 1984, p.386



P o u r  cela , d ’a u tre s  so u rces  p e u v e n t a p p o r te r  d es in fo rm a tio n s  
c o m p lé m e n ta ire s :  o n  p e n s e  im m é d ia te m e n t aux  r e g is t r e s  fiscau x , 
trad itio n n e llem en t m is à contribution  p o u r les é tu d es  de la  h ié ra rch ie  sociale 
des fo rtunes. P ou r le XVm è siècle, il fau t renoncer à une telle possib ilité , é tant 
donné le p e u  de  fonds conservés. Ce n 'est véritab lem ent qu 'à  p a rtir  de  l'époque 
n ap o léo n ien n e  que les reg istres  s 'am plifien t e t nous liv ren t les docum en ts  
b iens c o n n u s  que  so n t les lis tes  des p e rso n n es  les p lu s  im p o sé es , des 
con tribuab les aux im pôts extraordinaires etc. U n  flash  de courte  d u ré e  car une 
fois les  fran ça is  rep a rtis , le  p rincipal im pô t d irec t en  v ig u e u r  e n  Toscane 

ju sq u  à 1 U n ité  resta  la taxe fam iliale: l'E ta t fixa it le m o n ta n t q u e  d ev a it 
a c q u itte r  c h a q u e  c o m m u n a u té , au n iv eau  lo ca l s 'e ffe c tu a it e n su ite  la 
répartition  d es  contribuables en  classes de taxation fixe (six e n  général), de  façon 
à ce q u e  l'en sem b le  a insi p e rçu  co rresp o n d e  à la som m e p ré -fix ée . La 
ré p a r tit io n  d a n s  les d iffé ren te s  classes de  c o n trib u tio n  é ta it é v id em m en t 
fonction  d e  la  fo rtu n e  estim ée de  chacun, m ais seul le ré su lta t .final de la 
rép artition  a p p a ra it dans les rôles. Si l'on y trouve  donc une app rox im ation  de 

la fo rtu n e  com parée  des uns e t des au tres, il reste  im possible d 'e n  avo ir une 
connaissance p lu s  directe et précise.

L 'U nité  ita lienne signifia  -en tr'au tre- l’in tro d u c tio n  d 'u n  sy stèm e  plus 
m o d ern e  d e  taxation , o rg an isé  au to u r de n o u v eau x  im p ô ts . C e lu i su r la 
richesse  m o b ile  p re n a it en  com pte  les re v e n u s  su p p o sés  d es d iffé ren tes  
activ ités e t tax a it ceux d 'u n  m o n tan t su p érieu r à deux cen t c in q u an te  lires 
annuelles. L’im p ô t sur les fabrications, organisé en  m êm e tem ps, p o rta it su r les 
po ssess io n s  im m obilières, taxées en fonction d e  la ren te  e sco m p tée . A lors 

seulem ent, les sources fiscales perm etten t des considérations p lu s développées 
e t p lus articu lées4^. Pour la période  précédente, les archives fiscales ne  peuvent 
servir que d 'ap p o in t.

M ais l'essen tiel d e  no tre  in terrogation  ne p o rte  pas su r  les n iveaux  de 
fo rtune, ni m êm e sur l'am p leu r de l'accum ulation d u  capital. Q u estio n n an t les 
p a trim o in es , n o u s  v o u d rio n s  m ettre  à jo u r, p a r  exem ple, les s tra tég ie s  de 
p lacem ent d e s  capitaux: connaître  le rôle e t l'im portance  des  investissem ents 
trad itio n n e ls"  -la te rre , les c réd its  hypo théca ires , en tr 'au tres-, p o u v o ir  les 

c o m p a re r  a u x  in v e s tis s e m e n ts  p ro p re s  aux  ac tiv ité s  p ro d u c t iv e s  ou 
com m erçan tes: l 'u n  exclut-il l 'au tre?  Q uels son t leu rs  ra p p o rts  réc ip roques?  
com m ent évoluent-ils au  cours de  la vie d 'u n  in d iv id u , au fil des générations? * 1977
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40 Paolo Frascani I  ruoli dell’imposta di richezza mobile nell’Italia tra le due euerre. in Chiari«™ Stnriri
1977, p.1063-1114



L 'e n tre p rise  tex tile  e s t  a u  coeur d e  ces p réo ccu p a tio n s: il s 'ag it d 'e n  

d é te rm in e r les carac té ris tiq u es. O n  p re n d  a isém en t la m esu re  d e  l'en jeu  q u e  
re p ré se n te  la  d é te rm in a tio n  d e  l 'im p o rta n c e  d u  "cap ita l fixe" e t de s o n  
év o lu tio n . Si l 'o n  e n  c ro it les m odèles e t le u rs  d é m o n stra tio n s  v ariées, l e  
Verlager n e  possède e n  p ro p re  aucune s tru c tu re  fixe de p ro d u c tio n  a u  c o n tra ire  

b ie n  sû r de  l’in d u strie l d o n t u n e  part san s  cesse croissante d u  p a trim o in e  e s t  
ju s te m e n t re p ré se n té e  p a r les in s ta lla tio n s  p ro d u c tiv e s , d es  b â tim e n ts  a u x  

m ach ines d e  p lu s  en  p lu s  coû teuses. C ette  sim plification abusive  n 'a  po u r b u t  

que  de trace r l'une  d e s  g ran d es  o rien ta tions de  la recherche: p eu t-o n  lire d a n s  
les p a tr im o in e s  d es e n tre p re n e u rs  de  P ra to  d e  tels ch an g em en ts?  Si d e s  
ré o rie n ta tio n s , des é v o lu tio n s , o n t b ien  lieu , d e  quelles am p leu rs  so n t-e lle s , 
e x is te -t- il  u n e  te n d a n c e  d o m in a n te  o u  b ie n  les ch em in em en ts  s o n t- i l s  

m u ltip le s?
A insi nous voici de  n o u v eau  p longés au  coeur de no tre  problèm e: q u e l s  

so n t les ty p e s  d ’e n tre p re n e u rs  que  l'o n  ren co n tre  dans les activités, textiles d e  
Prato? Q u e ls  changem ents s 'o p è ren t su r la p é rio d e  considérée? Les p a tr im o in e s  

n o u s  p o r te n t au  co eu r des activ ités, d e  l'év o lu tio n  d u  systèm e productif, a u  
coeur d es  m aisons d e  fab riq u e  ou  des a teliers q u e  les actes no tariés d é v o ile n t 

p o u r n o u s  en  des occasions variées.

M ais  à c o n su lte r  to u t  ce m atérie l, o n  risq u e  de d re s se r  le bilan d e s  
réu ssites  san s  percevo ir n e ttem en t l'am pleur e t la signification d es  échecs. O r a  
p rio r i, q u o i de p lu s  s ig n ifica tif de l'échec q u e  la faillite? Si les archives d u  
v ica ire  d e  P ra to  ne  n o u s  o n t fina lem en t pas liv ré  les m u ltip le s  d é m a rc h e s  
a n té r ie u re s  à la d é p o sitio n  d e  b ilan  o u  à 1 ass ig n a tio n  en  ju stice , celles d e s  
T rib u n au x  d e  Florence co n serv en t encore une  g ran d e  p artie  des faillites p l u s  
co n séq u en tes  que  ne p o u v a ien t tra iter le vicaire. U n  d ép ou illem en t s im p o s a it  
de  ce fo n d s qui é tait en  som m e le p rem ier de n a tu re  strictem ent "économ ique"

à no tre  d isposition .
L ’u tilisa tio n  d e  ce m a té rie l pose lu i au ss i d ifféren ts  p rob lèm es: s a n s  

rev en ir ici su r  les n o m b reu ses  d iscussions q u a n t à la v a leu r d u  m o u v e m e n t 
d e s  fa illites  en  ta n t q u 'in d ic a te u r  de la con jonctu re  éco nom ique, une  te l l e  

u tilisa tio n  q u an tita tiv e  de la faillite ne p e u t av o ir de sens d ans n o tre  cas. E n  
effet, p o u r  d es ra isons que  n o u s  au rons à ex p liq u er, le n o m b re  des fa illite s  
d 'en trep ren eu rs  textiles de P ra to  est re la tivem ent faible, ce qu i ne v e u t pas d i r e  
p o u r ta n t q u e  l'ac tiv ité  ait co n n u  une u n iq u e  p é rio d e  florissante. R aisonner à  

p a rtir  d es faibles chiffres en  n o tre  possession serait dénué de to u t fondem ent.
L’u tilisa tion  q u an tita tiv e  é tan t exclue, il n o u s  restait à tire r d es  d o ss ie rs  

le m ax im u n  d 'in fo rm ations qualita tives su r les faillis e t leu rs en trep rises , n o u s
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voici d e  n o u v e a u  face aux patrim oines. En effet, les faillites em p o rten t dans 
leurs to u rb illo n s  l'ensem ble d es biens de ceux q u i son t soum is à la procédure: 
les ju g es  d re s se n t p a r co n séq u en t un  in v e n ta ire  exhaustif de to u t  ce qui 
p o u rra it se rv ir à satisfaire les créditeurs, n 'ép a rg n an t aucun effet personnel. Ici 

encore on  p e u t  s 'in terroger su r  la fiabilité de la  source: les faillis, secondés 
parfois p a r d es  juges tro p  com plaisants, avaien t év idem m ent tendance  à faire 
d isp ara itre  le m axim um  de le u r activité e t à gonfler dém esurém ent l'am pleur 
des de ttes. P ra tiques connues e t décriées p a r to u s  les créd iteu rs, p a r  avance 
convaincus d e  ne jam ais ren tre r dans leurs d ro its. Le risque ne p e u t ê tre  nié; 
c ep e n d a n t les  com ités de v ig ilance  com posés d es c réd iteu rs  eux-m êm es 
d ev a ien t v e ille r à ce q u ’au m oins certaines lim ites ne so ient pas dépassées. 
Avec les p récau tions d 'usage, o n  peu t donc penser que les b ilans p résen tés par 
les dossiers d e  faillites ne  sont pas à rejeter a p rio ri et peuven t p a r conséquent 
être in tégrés d an s  le corpus.

L 'un  d es p lus gros problèm es cependant tien t au  m anque d 'hom ogénéité  
de la sou rce  su r  l'arc de  tem ps considéré: b ien  qu 'aucune consigne ne soit à 

notre connaissance clairem ent énoncée à ce sujet, il semble que  la tendance  ait 
été de ne p lu s  p ren d re  en  considération  le p a trim o ine  im m obilier déjà grevé 
d 'h y p o th èq u es : le com m un d es créditeurs com m erciaux ne p o u v a it en  effet 
rien  e sp é re r  d e  ces b ien s  d o n t le fru it de  la ven te  év en tu e lle  se rv ira it 
en tiè rem en t à satisfaire les créd iteu rs  "privilégiés". C ependan t, p o u r qu i est à 
l'a ffû t d e  la  s tru c tu re  g lo b a le  des p a trim o in e s , le m an q u e  e s t c ruel et 
d ifficilem ent réparable.

Si les dossiers de faillite apporten t d e  nouveaux  élém ents au  co rpus des 
p a tr im o in e s  d 'e n tre p re n e u rs , l 'a sp ec t san s  d o u te  le p lu s  in té re s sa n t est 
l'ensem ble d es  in form ations q u 'ils  nous liv ren t su r  le fonctionnem ent in terne 
de la société m archande e t fabricante. Tout d 'ab o rd  su r les réseaux in te rnes qui 
lient les ac teu rs  de l'activité: réseaux  du crédit, c ircu it des cap itaux  q u e  nous 
p o u v o n s  a in s i a b o rd e r d 'u n e  façon assez  g lo b a le  que n o u s  p e rm e tte n t 
difficilem ent les autres sources.

Celles-ci en  effet nous p o ussen t à u n e  analyse  excessivem ent fam iliale 
des en trep ren eu rs  e t de leurs activités. Cette tendance est du  reste  renforcée par 
l 'ab sen ce  de  d o c u m en ts  c o n ce rn an t d ’é v e n tu e lle s  sociétés com m ercia les  
nouées en tre  nos d ifférents protagonistes: sans en tre r dans le v if d 'u n  sujet sur 
lequel n o u s serons am ené à reven ir plus longuem ent, une telle "absence" nous 
en traîne tro p  facilem ent à a tom iser la vie com m erciale  et fabricante: o r qu 'est 
le m a rc h a n d  o u  le fa b ric a n t sans re la tio n s , co m m en t c o m p re n d re  le 
fonctionnem ent des en trep rises si l'on  ne saisit d 'u n e  façon o u  d 'u n e  au tre  le
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m o d e  d ’o rg an isa tio n  global de la  com m unau té  textile? L’é tu d e  des faillites p e u t  
co n stitu er u n  d e s  biais d 'en trée  d a n s  le m on d e  d e s  fabricants, n o n  s e u le m e n t  

p a r  ce q u e  les dossiers exposen t, p a r  exem ple les relations d e  c réd it q u e  n o u s  

venons d 'év o q u e r, m ais au ss i p a r  ce qu 'ils ne d ise n t pas, o u  p a r  ceux  q u e  l a  
faillite  ne  touche  pas: les fab rican ts, en trep reneu rs, ne  sont p a s  ég au x  d e v a n t l a  
fa ill i te , la  d é m o c ra tie  e s t  ic i com m e a il le u rs  u n e  u to p ie  s a v a m m e n t  

e n tre ten u e , sans dou te  p lu s  p a r  le s  pub lic istes o u  les h is to rien s  q u e  p a r  l e s  

fab rican ts  eux-m êm es, n ous y re v ie n d ro n s  b ien  sû r. En to u s  cas, si l 'o n  d o i t  
in d iq u e r  u n e  v o ie  d  ex p lica tio n , la clé est à chercher dans l'organisation de Ici 
société com merçante4 1 .

Des p a trim o in es  n o u s  so m m es donc a rrivés au  coeur m êm e d e  n o t r e  
p réo ccu p a tio n : le fonctionnem ent e t  l'évo lu tion  d 'u n  systèm e, au  se in  d u q u e l  
1 e n tre p re n e u r  fig u re  cen trale  d e  l'h is to ire  économ ique" m érite  to u te  n o t r e  
a tte n tio n .

U n e  a t te n t io n  q u i a d 'a i l le u r s  é té  re te n u e  p a r  u n e  f a m i l le  
d ’e n tre p re n eu rs : celle de V in cen zo  M azzoni, in tro d u c te u r e n  T oscane , e t à  
P ra to  en  p a rticu lie r, de la fab rica tio n  des bonnets à la levantine42; l 'é p is to la ire  
fam ilia l e s t en  effe t en  effet p a rv e n u  dans les fo n d s publics à la su ite  d 'u n e  

d o n a tio n  d es  h é ritie rs  convaincus d e  l'im portance  de leu r an cê tre  fa b r ic a n t, 
n o u s  o ffran t a insi l'accès à une  so u rce  p a rticu liè rem en t o rig inale43. V in cen zo  
M azzoni n ’égale b ien  sûr p as en  p res tig e  son  lo in ta in  ancêtre  en  m a n u fa c tu re  
F rancesco  d i M arco  D atini, m ais la p ro d u c tio n  d es bérets le v an tin s  e u t u n e  

im portance  considérable dans l'économ ie de la ville à partir de  la fin  d u  XVIIIè 
siècle. R ap id em en t m otrice de  la cro issance tex tile , elle p e rm it à P ra to  u n e  
p rem iè re  ap p ro ch e  d u  m arché in te rna tiona l. Les fabriques fu ren t n o m b reu ses . 
Celle des M azzoni fu t la p rem ière , e t  longtem ps la p lu s  renom m ée.

Dix c a r to n s  so n t re m p lis  d e  p lu s  de c in q  m ille  le t tr e s  d 'u n e  
co rresp o n d an ce  é ta lée  de 1782 à 1844. P rato  e t L ivourne so n t les d e u x  p ô le s  4
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4* J-C Martin le commerçant, la fa illite  et l'historien in A.E.S.C., 1980. pl261
Le terme italien est beretto, nous empoyerons souvent son équivalent français béret mais on neut 

également parler de chéchias, ou de bonnets
Certains travaux l'ont déjà partiellement utilisé; P .Malanima l’évoque in Le attività industriali. Prato, 

Stona  di una città, L2; G.Assereto en a tiré une certain nombre de renseignements sur la période française 
in II periodo napoleonico, in Prato, Storia di una città ,, op.cit, E.Menduini, op.ciL, y faisait également 
quelques références; des thèses de laurea l'ont pris pour thème, notamment M.CBove Documenti p er una 
stona  del lanificio pratese fra  700 e '800 tratti dal carteggio Mazzoni (1799-1820), tesi di laurea 1976-77, 
relatore R.Pecchioli, il s'agit de la transcription de certaines lettres; une autre étude sous la direction de 
Bertelli de la faculté de magistère porte sur les aspects plus familiaux et culturels, nous n'avons pu la 
consulter. Le descendant de la famille a écrit un article utilisant lui aussi les informations contenues dans 
les lettres: L .Mazzoni Vincenzo Mazzoni e la fabbrica  dei beretti alla levantina, in Archivio Storico 
Pratese. 1934, pp.49-59



n e ttem en t m ajo rita ires  de ces échanges ép isto laires; à P rato  les Pacchiani, à 
L ivourne les M azzoni: lettres d'associés destinées à rég ler le fonctionnem ent de 
la fabrication . E lles sont cep en d an t m inoritaires. L 'écrasan te  m ajo rité  de la 
co rre sp o n d an ce  e s t le fait des m em bres de la fam ille  M azzoni d iv isés  entre 
P ra to  e t L iv o u rn e  po u r veiller au  bon fonctionnem ent des a ffa ires. Lettres 
p r iv é e s  d o n c , "instrum ent fidèle de régulation de l'organisme autant familial 
q u 'é c o n o m iq u e " ^ .  Les hom m es e t les fem m es b o u g e n t au  fil des m ois, se 

d ép lacen t de  P ra to  à Livourne; les correspondants cependant resten t les mêmes: 
les  to u te s  p rem iè res  années, le couple  M azzoni- V incenzo e t G iu sep p a - se 
p a rta g e  les tâches, chacun assuran t dans l'un des pô les la gestion  d es affaires. 
P a rta n t d e  L ivourne, Vincenzo va à Prato contrôler la  situation  e t ren d  compte 
à sa fem m e de ses faits et gestes, en  même tem ps qu 'il lui donne ses consignes, 
a p p ro u v a n t ou corrigeant ses actions. Les dép lacem ents à cette  ép o q u e  sont 
encore  ponc tuels  e t nous n 'avons ainsi que quelques brefs éclairages de  cette 
p é rio d e  a llan t ju sq u ’en 1800. Les lettres de G iuseppa, d 'au tre  p a rt, n 'o n t pas été 
conservées. C 'est une  des caractéristiques de cette correspondance: ne s'agissant 
p a s  d 'u n  reg is tre  d e  copies, des le ttres se son t égarées, d 'au tre s  o n t p u  être 
vo lo n ta irem en t soustraites; nous restons parfois de longs jours sans nouvelles, 
ce qui n 'ad v en a it p as  dans la réalité, la régularité é tan t l'un  des fondem ents  du 
b o n  fo n c tionnem en t d u  système: tous les deux jours chacun p re n a it la p lum e 
p o u r  en v o y er la  m issive "ordinaire". Parfois les n o u v eau té s  e t les affaires 
p re ssan te s  ex ig ea ien t l'envoi d 'u n  courrier ex trao rd ina ire . C hose assez  rare 
cep en d an t, l’économ ie  allan t se n icher jusque dans les com ptes des frais de 
p o ste . C ’e s t  p o u rq u o i l’on sa is issa it toute occasion  d u  d é p lac e m en t d 'une  
connaissance d 'u n e  ville à l'au tre  p o u r faire parven ir ainsi un  courrie r franc de 
port.
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N o u s  n 'a v o n s  donc q u 'u n e  p a rtie  d e  la c o rre sp o n d a n c e  d e  ces 
m arch an d s  e t fab rican ts. Lettres sans réponses, destinata ires m uets , périodes 
creuses so n t no tre  lot. Pourtan t de 1800 à 1820, date d e  la m ort d e  V incenzo, le 

n o m b re  d e s  m iss iv es  est im p ress io n n an t; éch an g ées  d é so rm a is  p re sq u e  
exclusivem en t e n tre  les fils m ain ten an t devenus adu ltes, L azzero  e t G aetano, 
e t leu r père , elles p e rm etten t de pénétrer au coeur des  préoccupations e t de la 
gestion  des affaires. En effet, si l'affection n 'est pas absente, elle est b ien  souvent 

laconique; les p rob lèm es strictem ent privés, santé, goû ts  personnels, lo isirs, ne 
so n t évoquées q u ’e n  des occasions ex trao rd inaires. L 'o rd ina ire , ce so n t les 
a ffa ire s , le s  co m m an d es , les e n v o is , les in fo rm a tio n s  su r les p r ix , les 44

44 J. CORNETTE Un révolutionnaire ordinaire. Benoit Lacombe, négociant 1759-1819, Seyssel, Champ 
Vallon, 1986



20 .  „
com m issions, les achats e t les ven tes . Le tem ps e s t réglé p a r  le ry th m e  d u  
com m erce e t de la fabrique.

A près 1820, les choses changent; Vincenzo décédé, les liens en tre  ses d e u x  
fils se re lâchen t; d e  1820 à 1844, le nom bre des le ttres  d im inue, les tem p s so n t 

p lu s  décousus, les correspondants p lu s  diversifiés: ce son t essen tie llem en t ceux  
d e  G aetano . O n  s ’élo igne des affa ires  d o n t n o u s  n 'avons p lu s  q u ’u n  é ch o  
affaibli et partie l.

D isco n tin u , lacuna ire  -il m an q u e  e n  p a rtic u lie r  à p e u  p ré s  to u te  la  
co rre sp o n d an ce  ’’externe" de  la fam ille- cet ensem ble  im p o rtan t n o u s  sem ble  
n é an m o in s  ê tre  u n  m agn ifique  tém o ignage  de la  gestion  q u o tid ie n n e  d e s  
affaires. Les en trep ren eu rs  se p a rle n t, nous p a rlen t, à coeur ouvert: p o in t d e  
tro m p erie , p o in t de  volonté de m agnifier, au  con tra ire  le souci de la p réc is io n  
d a n s  les fa its  e t gestes, la sécheresse  de la sincérité . Il est p e rm is , e t m êm e  
nécessaire, de  to u t se dire, y com pris ce que l'on  cache aux yeux des étrangers: le  
m au v a is  to u r  d e s  affaires, les tro m p eries  effectuées dans la fab rica tion , le s  
tricheries su r les taxes, l'agacem ent o u  la satisfaction au  quotid ien .

Bien sû r, il n 'es t pas q u estio n  d 'u n  tra ite m e n t s ta tis tiq u e  d es ch iffres 
fou rn is  p a r les le ttres: tout au  p lu s  p eu t on esqu isser des estim ations g lobales; 
les d o n n ées  en  effe t son t tro p  lacunaires: p ra tiq u e m e n t a u c u n  b ila n  n 'e s t  

co m m uniqué  p a r  le ttre , in form ations trop p récieuses p o u r être  d ites a u tre m en t 
qu '"a  voce"; les chiffres quo tid iens des achats, envo is, ventes, se ch ev au ch en t, 
se  ré p è te n t e t n o u s  em b ro u illen t. O n ne sau ra  do n c  que  p e u  d u  ch iffre  
d 'a ffa ire s , d u  n o m b re  de b é re ts  fab riqués e t v e n d u s , des to n n es  d e  la in e s  
achetées. M ais là n 'es t pas l'essen tie l. C 'est la s tru c tu re  q u i n o u s  im p o rte : 
s tru c tu re  d 'e n tre p r ise , s tru c tu re  m en ta le , fo n c tio n n em en t au  jo u r  le jo u r  
d ’u n e  affaire  fam ilia le  et d 'u n e  fab rique  à P rato . L 'in ten tion  e s t b ien  celle d e  

raccontare d a lV in terno  una vicenda fa m ilia re  e im prenditoria le  m o lto  
particolare45.

P articu lie rs  en  effet les M azzoni le son t, d a n s  leu r gestion  d e s  affa ires, 
d a n s  leu rs réactions, dans leu r po sitio n  m êm e p a r ra p p o rt à P rato ; la fab rique  

M azzoni e s t à b ien  des égards exceptionnelle, ne se ra it ce que p a r l 'o rig ina lité  
d e  son p ro d u it. Le défi est donc de  tirer les enseignem ents d ’u n  cas p a rticu lie r, 
m a is  qu i p e u t se révéler au  fil d es  jours b ien  p lu s  "banal" q u 'il n 'y  p a ra it. 

D ’a u ta n t q u 'à  cô té  des M azzoni, se tro u v en t les Pacchiani, leu rs  associés d e  * 1984

Flevi L'idea del buon padre. Il lento declino d i un'industriel fam iliare, Torino, Rosenberg e Sellier,
1984



P rato , con tre -exem ples p resque parfaits des prem iers. D u débu t d u  X V m è siècle 
ju squ 'à  1875, ils fu re n t constam m ent engagés dans la fabrique textile d e  la ville; 
e t nous av o n s e n  som m e choisi d e  faire coincider la du rée  de no tre  é tu d e  avec 
leu r p e rm an en ce  e n  m anufactu re .

L 'o rig in a lité  de  ces deux  fam illes, le caractère un ique  de la source, nous 
o n t fait ch o isir d 'e n tre r  en  con tac t avec les en trep ren eu rs  de  P ra to  p a r  leur 
in te rm éd ia ire ; c 'e s t donc u n e  é tu d e  de cas qui se rt d 'en trée  e n  m atiè re , nous 
au ro n s a in si l 'o ccasion  de p én é tre r au  coeur des log iques m anufactu rières  par 
la bouche m êm e d e  ses p ro tagon istes; nous nous som m es effacé d e v a n t leurs 
m ots sur la m an u fac tu re  et su r la vie: une tentation tro p  forte de  les faire parler 

nous a in v ité  à e n  d ire  le m oins possible qui ne v ien n e  de leu rs  p lum es: on 
p e u t sans d o u te  à ra iso n  rep ro ch er u n  tel parti-p ris, il nous a sem blé le plus 
justifié p o u r  ne  p a s  tro u b ler la log ique interne d u  d iscours; u n e  log ique  que 
n o u s  a v o n s  c e p e n d a n t ten té  d e  reconstru ire  et d e  m e ttre  à n u , la issan t 
m a lh e u re u se m e n t d e  no m b reu x  thèm es d ans l'om bre : leu r h e u re  v iend ra  
peu t-être .

P a rta n t d e  cette  m icro-histo ire, il nous fallait ensu ite  reven ir à u n  plan 
p lu s  g én éra l a v a n t d 'en trep ren d re  l'étude de g ro u p e  en  tan t que  tel: il nous 
sem blait e n  effet nécessaire  de n o u s interroger sur les espaces, les territo ires 
m an u fac tu rie rs . Se pose év idem m ent la question des m archés, d e  v en te  -mais 
a u ss i d 'a p p ro v is io n n e m e n t e t de m ain  d 'oeuvre: com m ent s 'y  in sè ren t les 
en trep ren eu rs  d e  P rato , en position  de force ou  de faiblesse, dans les m arges ou 
com m e ro is  d u  dom aine? Le m arché de la m ain d 'o eu v re  réfère év idem m en t à 
la  p ro b lè m a tiq u e  p ro to -in d u strie lle , m ais sur ce su jet, nous avons é té  hélas 
o b lig é  de  fa ire  d e s  choix: v o u lan t avan t tout tra ite r des en tre p re n eu rs , nous 
n 'av o n s  q u e  p eu  effleuré l'é tude  des com m unautés que  l'on  au ra it b ien  d u  mal 

à a p p e le r  p ro to - in d u s tr ie lle s , n o u s  y re v ie n d ro n s . Si n o u s  a v o n s  eu 
co n stam m en t à l 'e sp rit le m odèle proto-industriel, il n o u s  a p o u rtan t fa llu  faire 
à ce sujet p lu s ie u rs  constatations; to u t d 'abord, les expositions classiques de ce 
m o d è le  n 'o n t q u e  p e u  abordé le thèm e des en trep ren eu rs46; co n ce rn an t plus 
sp é c if iq u e m e n t l 'I ta lie , l 'an a ly se  déjà citée d e  A .D ew erp e  fa it d e  m êm e
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46 Cest ce que remarquait par exemple L.A.Clarkson The proto-industrial entrepreneur, in XXII 
Settimana di Studi dell'Istituto Intemazionale di Storia economica "Francesco D ata in iL 'im presa . 
Industria commercio banca ( secc. XIII-XVIII) : in Franklin Mendels' now classic exposition o f  the theory 
o f proto-industrialization explicit references to entrepreneurs in the first phase o f industrialization were 
surprinsingly few . Even in later greatly expanded statements, fo r example in Industrmfantinn hefnrp 
IndwnrialbaiioTL discussion is not extensive and concentrates on the part that entrepreneurs payed in 
bringing about the transition to the modem factory industry and not on they activities during the so-called  
fir s t stage o f industrialization.



2 2  .  .
b e a u c o u p  p lu s  d e  p lace  aux  co m m u n au tés  p ro to -in d u strie lle s  qu 'à  ceux q u i  
e m p lo y è re n t le u r fo rce  d e  travail. N ous nous s itu o n s e n  quelque  so rte  s u r  

l 'au tre  b o rd . De m êm e, il n 'éta it p as d ans no tre  in ten tio n  de  nous liv re r à u n e  

é tu d e  d ém o g rap h iq u e  q u i a au con traire  d an s  le m odèle  l'im portance  que  l 'o n  
sait.

P a r  contre, les trav au x  généralem en t consacré à la p ro to -in d u strie  n ’o n t  
q u e  ra re m e n t fa it ré fé ren ce  aux in s titu tio n s , e t le  p lu s  so u v en t p o u r  le s  
co n sid é re r de  façon négative . Or, elles n o u s  sem blaien t ê tre  l’u n  des e sp a c e s  
d a n s  le q u e l a v a ie n t à se m ouvo ir nos e n trep ren eu rs . D eux  in s titu tio n s  e n  

p a rtic u lie r  nous in te rro g en t: la co rpora tion  et l'Etat. L 'h isto riograph ie  ita lie n n e  

concernan t les corps de  m étiers est assez lim itée et rep ren d  la p lu p art d u  te m p s  
u n e  so rte  de légende noire  de ces in s titu tio n s  q u e  c e r ta in s  o n t c o n s id é ré  
com m e l’une  des causes im portan tes du  déclin  économ ique d u  pays47; ce p o in t  
d e  v u e  p eu t-il se ju s tif ie r  à Prato? C o m m en t jo u a it-o n  d es  in s titu tio n s?  D e  

cette  in s titu tio n  p a r  excellence que fu t l'E ta t?  Trois rég im es fo rt d ifféren ts  se  

su c c è d e n t à P ra to  p e n d a n t  la p é rio d e  considérée : le G ra n d  D uché, s o u s  
a d m in is t r a t io n  d e s  L o rra in e  d e p u is  1737, e n tre c o u p é  p a r  l 'é p i s o d e  

m o u v e m e n té  c o n sé c u tif  aux  tro u b les  d e s  g u e rre s  n a p o lé o n n ie n n e s , le  
g o u v e rn e m e n t d e  l ’Ita lie  unifiée en fin , d o n t F lorence , ne  l 'o u b lio n s  p a s ,  
d ev in t capitale  en  1865: nous intéressent les rapports  réc ip roques de l'E tat e t d e s  
e n trep ren eu rs : d  u n e  p a r t  parce qu 'une  trad itio n  libérale  tro p  enracinée v e u t  
n o u s  m o n tre r  le m ieu x  d 'E ta t d an s  le m o in s  d ’E ta t p o ssib le ; m a is  n o u s  
d o u tio n s , avec d au tre s4**, que ce soit bien là le po in t de  v u e  des en trep ren eu rs ; 
d 'a u tre  p a r t ,  p a rce  q u 'o n  a au  co n tra ire  aussi so u v en t in s is té  su r  le rô le  

fo n d a m e n ta l de  1 E tat d a n s  la possib ilité  de  d é v e lo p p e m e n t des p a y s  la te 
comers, au ss i nous sem blait-il pertinen t d e  reposer à p a r tir  d e  l'expérience d e  
P rato  le jeu  des en trep ren eu rs  et de l ’Etat d an s  le contexte to u t à fait p a rticu lie r 
de  la Toscane. L’é tu d e  d e  la com m unauté  nous a m oins p r is , ayan t é té  dé jà  
am p lem en t considérée d a n s  le cadre de l 'é tu d e  urbaine de Prato .

C e s t à p a rtir  de  cette  connaissance des "conditionnem m ents ex ternes” e t  
d es  so lu tio n s  a d o p tée s  p a r  les e n tre p re n e u rs  p o u r  y fa ire  face q u e  n o u s  
p o u v io n s  a lo rs n o u s  to u rn e r  réso lum en t vers  eux, p o u r  d re sse r le p o r tr a i t  
d 'u n  g ro u p e  en  m o u v em en t, pour nous d em an d er si rée llem en t tous rê v a ie n t 
de  fa ire , à 1 in s ta r  d e s  M azzo n i, la v ita  del possiden te  cam pagnolo, * 48

Cipolla CAI. The decline o f Italy: the case o f a fu lly  m ature economy, Economic History Review 2 
sene, VIII, 1954, repris par F.Braudel Le modèle italien, op.cit, p.224
48J.P.Hirsch Les deux rêves du commerce. Entreprise et institution dans la région lilloise (1780-1860),
Paris, Editions de l'Ecole de Hautes Etudes, 1991



i n é l u c t a b l e m e n t  a t t i r é s  p a r  l e  m o d è l e  n o b i l i a i r e ,  r a d i c a l e m e n t  p e u  s û r s  d ' e u x -  

m ê m e  e t  d e  l e u r  a p p a r t e n a n c e  à  l ' é l i t e . . .

E n t r o n s  d o n c ,  p o u r  d é b u t e r  c e t t e  q u ê t e ,  d a n s  l ' a v e n t u r e  e n t r e p r e n e u r i a l e  

e t  f a m i l i a l e  d e s  M a z z o n i .
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I PARTIE

PA R C O U R S  D 'ENTREPRENEURS:

Ï.FS M A Z Z O N I ET PACCH IAN I. FABRICANTS DE BERETS A  LA
LEYAJC lilC I



Il

H
W

1 H
 ¡IR ^,5

0



2 5

V ers  1785, la T oscane  d éco u v ra it g râce  à M azzon i les "bérets à la 
le v a n tin e " . L 'in n o v a tio n  é ta it re la tive ; p o u r  ne p a rle r  q u e  d 'u n e  p é rio d e  
ré c e n te , d iverses ten ta tiv es  avaien t en  fa it déjà vu  le jou r: en  1758-59, u n  
fran ça is  nom m é M ussou p roposa it d 'in sta ller une telle m an u fac tu re  à Pise; les 
artisans n 'on t pas de patrie i ,  ils ten ta ien t d e  vendre  leu rs  serv ices a u  p lu s  
o ffran t. La Toscane ne fu t alors pas suffisam m ent g én éreu se , l'in itia tive  d u  

français n 'eu t pas long tem ps de suite^.

L '" innovation" é ta i t  d e  to u tes  façons re la tive au  G ran d -D u ch é . La 
carac té ris tique  prem ière  d u  p ro d u it é tait au  contraire d 'ê tre  u n e  im itation. Le 
m od è le  venait de Tunis: d a n s  ses m anufactures se fab riq u a ien t les bonnets les 
p lus rép u té s  pour leu r b eau té , la perfection de  leur form e et d e  leur couleur; ils 
s 'em barqua ien t sur les nav ires  destinés aux échelles d u  lev an t e t s'y ven d aien t 
fort cher: un  trafic que ne  p o u v a ien t m an q u er de rep é re r e t de  ja louser les 
eu ro p éen s . La m ode  d u  XVIIIè ne trah it p as la ’’chéchia", couvre-chef p a r 
excellence de tout le Levant: le m arché potentiel était éno rm e, les perspectives 
de p ro fit alléchantes, les espo irs  de succès renforcés p a r  les crises po litiques 
fréquen tes dont les conséquences affligeaient la m anufacture d e  Tunis, voilà qui 
s tim u la it l'intérêt. P lu tô t q u e  de rester les spectateurs passifs  des succès de 
T unis, les européens se m iren t en devoir d 'im iter le p ro d u it: u n e  réaction  au  
fond  sem blable, tou tes  p ro po rtions gardées, à celle des ang lais e t des ho llandais 
qui se  lançaient, au  XVIIè siècle, d ans la conquête d u  m arch é  m éd ite rran éen  
arm és d e  leurs fam euses lond rines, ou  à celle des anglais encore , qui avaien t 
d ’a b o rd  co m m erc ia lisé  p u is  p ro d u it  eu x -m êm es les in d ie n n e s . M ais , 
con tra irem en t à ces tissus, au cu n  habitan t de France ou d 'Ita lie  ne songeait alors 

à se p a re r  d 'une telle coiffe.

La m a n u fa c tu re  d e s  b é re ts  é ta it donc e x c lu s iv e m e n t d e s tin ée  à 
l 'ex p o rta tio n . Elle in té re ssa it  au p rem ie r chef les n é g o c ia n ts  o ccupés au  
com m erce d u  Levant, e t fleu rit d 'abord  d ans les ports: M arseille3 b ien  sûr en  * 2 3

lL.Valensi Islam et capitalisme: production et commerce des chéchias en Tunisie et en France aux XVIIIè 
et XlXè siècles, in Revue d'histoire moderne et contemporaine. XVI, juillet-septembre 1969, p.394
2 II avait pourtant déjà trouvé les associés, obtenu des privilèges, mais il semble que l'initiative n'ait pas 
eu de suite notamment par le refus de lui accorder un monopole. Peut-être est ce le même (Musse, mais 
l'orthographe des noms étrangers est toujours incertaine) qui obtint par contre un privilège de vingt ans 
pour l'installation d'une fabrique à Gênes.
3 Date d'installation indéterminée, mais antérieure à celle d’Orléans puisque l’un des fabricants bonnetier 
de la ville se rend à Marseille pour y observer les détails de la fabrication cf A.N.P., Fl21400.
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produisait, mais aussi Gênes* et Venise, plus tardivement NaplesS même vit 
l’installation d’une fabrique de bérets; de l’autre côté de la Méditerranée, 
Barcelone s’était également mise à l’imitation. Livourne manquait à l’appel: 
Mazzoni vint combler cette lacune en 1785.

La date n’a rien de fortuit: l’opportunité naissait justement des difficultés 
de la manufacture tunisienne: les faillites redoublaient en 1780-81, 
conséquences d’un engorgement préalable de la production, et la peste qui 
s'abattait sur Tunis en 1785 marquait l'arrêt momentané des manufactures 
tunisiennes; l’initiative de Mazzoni en était contemporaine: le parallélisme est 
trop net pour ne pas y voir l'influence décisive des négociants livournais, 
intéressés à la production tunisienne en tant que fournisseurs et revendeurs; 
Tunis s'arrêtant, les autres fabriques s'engouffraient dans l'espace ainsi vacant; 
Marseille surtout en profitait, alimentée par les manufactures de la ville, mais 
aussi d'Orléans, de Béarn qui s'étaient développées au XVIIIè siècle; les 
négociants marseillais, perpétuels rivaux en Méditerranée de ceux de Livourne, 
disposaient ainsi d'un avantage non négligeable; pas de doute que les 
"livournais" n'aient tout fait pour favoriser la nouvelle entreprise de Mazzoni, 
voire la lui suggérant: les plus grands amis de Mazzoni à Livourne étaient les 
juifs, ceux là même qui ravitaillaient Tunis; multiples coïncidences qui 
semblent bien militer en faveur de l’hypothèse d'une influence décisive des 
négociants livournais sur le démarrage de l'entreprise.

La fabrication des bérets ne fut cependant pas affaire solitaire: Vincenzo 
Mazzoni fut bien l'introducteur entreprenant de cette nouvelle fabrication, 
mais bien vite il eut besoin d'associés; c'est à Prato qu'il alla les chercher. Ainsi 
se trouva scellé le destin de deux familles, les Mazzoni et les Pacchiani, engagés 
ensemble dans la même aventure entrepreneuriale. Chacun apportait 
cependant une expérience préalable fort diverse, caractéristique 1 une et 1 autre 
d'un certain type d'entrepreneur. 4 5

4 Date indéterminée elle aussi, mais qui remonte au moins au années 1760 comme nous 1 avons dit; 
Mazzoni fait venir de Gênes au premiers temps de la fabrication des tondeurs spécialisés dans le travail des 
bérets cf S.A.S.P., Mazzoni, Carton 1.
5 Mazzoni note en 1810 qu'une maison de Corfù a nouvellement installé une fabrique de bérets à Naples. 
Le directeur est originaire de Prato, la production initiale était de 50 à 100 douzaines de bérets parjmois, 
mais elle fut rapidement portée à 400 douzaines la semaine, tous vendus par la maison mère à Corfu, in
S.A.S.P., Mazzoni, lettre de Lazzero, 20/6/1810
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Chapitre 1

LA  R ENCONTRE DE DEUX FAM ILLES

1 VINCENZO MAZZONI. UN HOMME NOUVEAU?

UN TEUNE HOMME ENTREPRENANT

A  bien  des égards, V incenzo M azzoni fu t une figure a ty p iq u e  d u  m ilieu  
p ra tésien . S'il n aq u it à P ra to , com m e l'affirm e l'un  de  ses b io g rap h es^ , il s 'en  

é lo igna b ien  vite. En a u cu n  cas, il ne sem ble être m êlé de p ré s  ou  de loin au  
ren o u v eau  textile de  la v ille ; rien  à voir avec Y Arte della Lana, ni m êm e avec 
les m a rch an d s  de  P ra to , V incenzo n o u s est p ré sen té  co m m e le ty p e  de  
l 'e n t r e p r e n e u r  " s e lf -m a d e -m a n " :  avendo dei poveri gen ito ri, fu  quasi
abbandonato a se stesso da quegli anni che addimandano guida, venne a 

dimorare a Livorno, dove conobbe la condizione di artigianello...Garzoncello di 
fabbrica, confuso nella m oltitudine degli operai, tra essi riparato per campare la 
vita7.

Les p rem ières a n n ée s  de  fo rm atio n  de V incenzo re s te n t p o u r  n o u s  
m ystérieuses. L 'un de  ses descendants le fait naître, de façon p lu s  vraisem blable, 
à F lorence et non à Prato®. Peu im porte. Jeune hom m e sans so u tien  fam ilial, il 
p a r tit  d e  Florence o u  P ra to  pour ten te r sa chance à L iv o u rn e , p o rt a lo rs en  
p le ine  activité e t sans d o u te  p rom etteu r de  m ajeures o p p o rtu n ité s  p o u r  q u i 
vo u la it vivre d 'abord , essayer de se faire une  place ensuite. C aractéristique  b ien  
connue des villes p o rtu a ire s , rien  ne nous su rp ren d  dans le choix  de Vincenzo: 
il fu t san s  doute l 'u n  des nom breux jeunes hom m es de son  âge  décidan t d 'a ller 
gagner fo rtune à L ivourne.

La correspondance des  M azzoni porte  d u  reste traces d e  ce m ouvem en t 
d 'a ttrac tio n  con tinûm ent exercée par le port. D ésorm ais d ev en u s  négociants de  
re n o m , les M azzon i a id e n t  à l'occasion  les jeunes des fam illes  d e  le u r  
co n n aissan ce  venus de P ra to  ou F lorence ten te r le so rt d a n s  une v ille  en  
ap p a ren c e  plus ouverte . D onnan t avec parcim onie, ad m o n estan t p lus so u v en t 6 7 8

6 PERA Livornesi illustri, 1867.
7 PERA, op.cit.
8 Luigi MAZZONI Vincenzo Mazzoni e la fabbricatone dei berretti alla levantina, op.cit., p. 49
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et informant l'éventuelle famille de la conduite des jeunes, ils offrent ainsi un 
potentiel point d’appui.

Vincenzo eut-il la possibilité de trouver de tels soutiens? Nous n'en 
savons rien. Au fil des ans, aucune mention n'apparait dans ses lettres de sa 
famille: un cousin, venu visiter la maison nouvellement acquise à Prato en 
17999, est l'unique personnage familial évoqué.

A Livourne en tous cas, Vincenzo prit femme en la personne de 
Giuseppa Falli; livournaise, d'origines modestes elle aussi, il nous faut le 
supposer: en effet en 1812, nous retrouvons sa soeur, Teresa, dans une situation 
de misère avancée, obligée de quémander son pain à une belle-famille réticente.

Tout concourt donc à nous dresser un tableau de débuts forts modestes; 
une image qui cadre fort bien avec celle qu'a depuis longtemps banalisée 
l'agiographie des grands pionniers de l'industrie naissante. Il faut bien 
reconnaître que nous nous trouvons en face d'un de ces "prototypes" 
d'hommes nouveaux.

Ce que fit à Livourne Vincenzo avant que nous ne le rencontrions 
fabricant appartient encore au domaine des suppositions. Petit artisan, garçon de 
fabrique, homme à tout faire: il exerça vraisemblablement ces multiples petits 
métiers lui permettant de vivre, de se forger une expérience et de mettre 
parcimonieusement de côté les premières économies. Une fois encore, 
Vincenzo se tait sur ses débuts: hasard de la correspondance ou silence 
révélateur d'une certaine réticence à évoquer ces temps difficiles? La 
valorisation de sa condition initiale ne semble pas être dans l'esprit de notre 
homme. Au contraire de ses admirateurs futurs, qui font de la modestie de ces 
premiers pas un signe d'autant plus éclatant de sa valeur, chez Vincenzo 
domine la hantise d'un possible retour à cette condition précaire. A une 
occasion seulement, il évoque l'époque où il était mercier 10; étape ultérieure de 
son parcours sans doute, quand, ayant désormais réuni quelque argent, il put se 
lancer dans le trafic en petit d'objets en tout genre.

Les contacts multipliés alors, l'attention au mouvement des 
marchandises du port stimulèrent chez lui l'aptitude à saisir toutes les bonnes 
occasions de tirer quelques profits de la situation livournaise. Visiblement 
ouvert aux nouveautés, Vincenzo comprit rapidement l'avantage qu'il pouvait

9Vincenzo, 11/09/1799 
htyincenzo, 19/12/1816



tro u v e r  à in tro d u ire  à L ivourne il lavoro di certe manifatture che erano state 
f in  allora proprie solo di stranieri opificiH .

FABRIQUER. UNE VOCATION?

S a is ir le s  bonnes o p p o rtu n ités

H est habituel de lo u er la vocation p roprem ent fabricante des innovateurs 
" in d u s tr ie ls”. C 'est ce q u e  fait Pera en  v a n tan t les qu a lité s  d e  V incenzo q u i 
d ivenne prima esperto fabbricante, é tan t uomo di mente p iù  industriale che 
m ercantessa11 12. Voici l'im ag e  constru ite  a posteriori des h é ro s  de  l'industrie : 
une  so rte  de don n a tu re l les poussera it à inven ter p o u r  leu rs  con tem porains 
des in d u strie s  utiles au b ien  com m un.

M ais avan t le b ien  public  passe  l'in té rê t privé. O r l 'in té rê t p riv é  b ien  
en ten d u  p o u r qui v o u la it percer sur la place de L ivourne en  cette fin de  siècle 
n ’é ta it-il pas d 'essayer d e  fab riquer su r p lace  ce que les g ra n d s  négocian ts 
im p o rta ie n t de l'é tran g e r?  L 'avan tage possib le  valait c e rta in em en t le risque: 

n 'a y a n t p a s  de co n cu rren t, le cand idat-fab rican t p o u v a it s 'a s su re r  en  cas de 
réussite  l'exclusivité de l'offre locale su r une place où la d em an d e  existait déjà, 
a lim e n ta n t les co u ran ts  d 'im p o rta tio n . U ne g rande p a r tie  d es  m érites  de  
V incenzo fu t de co m p ren d re  e t saisir ce type  d 'o p p o rtu n ité s . In v en teu r dans 
une faib le  m esure seu lem ent, il fit p reuve p a r contre d 'exceptionnelles capacités 
d 'im ita teu r. Du reste , d a n s  le m ouvem ent des inven tions m an u fac tu riè res , la 
Toscane é ta it depu is  long tem ps dépassée. Le m érite ne ten ait p lu s  alors tan t à 
l 'in n o v a tio n , déso rm ais  fo r t rare, m ais à l'im ita tio n , p a rfo is  c réatrice , q u i 
p erm it d 'acclim ater dans le pays des découvertes faites a illeurs. P our percevoir 

e t savo ir m ettre  à p ro fit des bonnes occasions de ce genre, il fa lla it être capable 
de p a sse r d u  com m erce à la fabrique, ce que  com prit fo rt b ie n  V incenzo, sans 
dou te  a id é  en cela p a r  sa form ation variée.

T o u te  c o n s id é ra t io n  socia le  n 'e s t  p a s  a b s o lu m e n t a b se n te  d e s  
p réoccupations de M azzoni; certains passages de  sa correspondance le révèle: se 
m o n tra n t soucieux  de  so u lag e r les p au v re s  en  leur d o n n a n t d u  trav a il, il 
so u h a ita it à p lusieu rs rep rises  voir les m anufactures in tro d u ites  à L ivourne ou  
F lorence dans le b u t explicite d 'occuper la population:

io g li ho messo in vista une filatura di stame, piccola risorsa per Livorno, 
ma almeno avrei avuto il contento di vedere impiegate una quantità grande di

2 9

11 PERA, op.cit
12 PERA, op.cit.
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queste ragazze dove che non avendo niente da impiegarsi, ho il triste dispiacere  
di vederle per le strade.13

Q uanto desidererei che in Firenze si introdusse del lavoro per im piegare  
braccia di poveri, e se potessi con il fia to  fare passare in Firenze l'a ttiv ità  e  
l'industria  e sistema dei genovesi e lucchesi per la filatura del cotone.A4

In té rê t p riv é  e t b ien  public se rejo ignaient donc d an s  l'esp rit d e  V incenzo . 
Pas a u  p o in t cep en d an t de  m ettre en  p é ril son capital:

M i fecero l'offerta di darmi senza alcuna spesa tu tta  la fabbrica bella e 
messa su che hanno in Firenze...per fare  del bene a Firenze...io g li risposi ch e  
non vedevo logho d i attendere io,...quando tornerà il tempo in cui le la n e  
saranno a m inor prezzo  forse allora potrebbano sperare qualche cosa p e r  
collocare la loro fabbrica .1 5

Reflexions d 'u n  hom m e qui av a it su  saisir au  juste  m om ent les occasio n s  
p rofitab les: voyons d an s  quelles d irec tions se lança à ses débu ts  n o tre  im ita te u r  
d e  ta len t.

Xes fabrications de Vincenzo

Les m u ltip les  ten ta tives effectuées p a r V incenzo  a v an t l 'av en tu re  d e s  
b é re ts  n o u s  éch ap p en t en  grande partie . A ventures p o u r  la p lu p a rt de p eu  d e  
d u rée , d e  faible p o rtée , espoirs d 'u n  m om ent, vite évanouis.

P era  évoque la fabrication de  cambellotti o felpe di pelo caprino d'angora  
o u  encore  d u  travail d e  la seta all'uso di Bruxelles16. P ro d u its  rares, p ro d u its  d e  

luxe, caractéristiques d e  qui cherche à fabriquer peu  et à gagner gros. H n 'est p a s  
q u estio n  de se lancer d an s  la p ro d u c tio n  de m asse, d an s  la fabrication  à g ra n d e  
échelle. N ous som m es à la frontière de  la spéculation e t d e  la fabrication. C 'e s t  
p o u rq u o i ces ten ta tiv es  son t p lus ou m oins rap id em en t ab andonnées lo rsq u e  
1 o ccas io n  d  une  a ffa ire  p lus favo rab le  se p résen te . U n e  sp écu la tion  c h a sse  
l 'a u tre , u n e  n o u v e lle  "fabrication" rem p lace  la p ré c éd e n te  d é fu n te . F ac ilité  
p e rm ise  p a r  u n e  p ro d u c tio n  flexible, frag ilité  d 'u n e  s itu a tio n  san s  cesse à  
reco n q u érir .

U ne  affaire de  fabrication réu ssit néanm oins à s 'in scrire  d an s  la d u ré e , 
p re u v e  qu 'en fin  avait é té  choisi u n  créneau  réellem ent p o rteu r: la taille des o s  
d e  ba leine  à la façon d e  H ollande e t la fabrication des p a rap lu ies  à la m ode d e  * 15 16

Vincenzo, 18/10/1813 
Vincenzo, 5/1/1800

15 Vincenzo, 4/3/1800
16 Pera, op. rit.



L yon. D eux fabrications in tim em en t liées: les os de ba le ine  con stitu a ien t la 
s tru c tu re , ensuite recouverte  de soie, des paraplu ies. V incenzo p o uvait donc se 
c o n te n te r  de  ta iller les os p o u r en  fo u rn ir  les fabricants d e  p a rap lu ies , o u  
p o u rs u iv re  lui-m êm e le trava il et v en d re  ainsi le p ro d u it fin i. Il av a it a insi 

tro u v é  u n e  spéculation assez durable pour se faire une place. En 1792 encore, les 
le ttre s  lu i sont ad ressées  à L ivourne à "la Fabrique de p a rap lu ies" . Parfois 
in te n s iv e , re lâchée à d 'a u tre s  m o m en ts , cette  o ccu p a tio n  ne  sera jam ais  
a b a n d o n n é e  par la fam ille ; signe p e u t-ê tre  de l'a ttach em en t à la p rem iè re  
v é ritab le  source de  réu ssite  des M azzoni. T ou t au  long  de la correspondance  
nous re trouvons le com m erce des os de  baleine et la fabrica tion  des paraplu ies: 
ap rès la m o rt de V incenzo encore, son  fils Lazzero ne cesse d e  m iser su r cette 
b ran ch e  d 'activité.

T o u t com m ence b ien  sû r par la spéculation  sur la m atiè re  prem ière: c 'est 
aux négocian ts  de L ivou rne  que V incenzo achète les os ven u s de  l’E urope d u  
N ord . Il s 'ag it pour lui de  savoir le prem ier quan d  sont p rév u s  les arrivages, qui 
les au ra  e t à quels prix. Il fau t alors calculer les risques, se décider rap idem ent et, 
si l'en jeu  en  vau t le prix , se lancer dans la spéculation. Etre le prem ier en  lisse 
est b ie n  sû r essentiel à la  réussite  de l’affaire. Etre le seul e s t u n  idéal parfo is 
réalisé q u i perm et ensu ite  d 'ê tre  le m aître d u  marché.

P o u rtan t, il n 'es t p a s  toujours év id en t de se décider: ci giro attom o ma 
ora ne vole P(ezze).20...non ho il coraggio di pagarla questo p r e z z o ^ ;  tro p  
a tte n d re  p e u t po rte r à d e  fâcheuses conséquences: per balena non occorre che 
più v i possiamo fa rv i trajfico con l'idea di farci guadagno e Vultim o sforzo 
sarrebbe stato quello di avéré comprato le L.7000 di Costacchù.ora che Gazzarini 
a comprato la detta balena per Bartolini di Firenze...noi si potiamo cacciare in 
culo la nostra1®.

La s itu a tio n  n 'é ta i t  pas  to u jo u rs  au ss i d ra m a tiq u e ...U n e  fo is  en  
p o sse ss io n  de  la m a tiè re  p rem ière , p lu s ie u rs  so lu tions s 'o ffra ien t à n o tre  
m a rch an d . La m oins abso rban te  é ta it de re s te r dans la sp h ère  d u  négoce e t 
d 'essay er de revendre p lu s chère la m atière prem ière achetée à b o n  prix. Les os 
de  ba le ine  p renaient alors la direction de Rom e ou  N a p le s ^ . So lu tion  classique, 

re la tiv em en t aisée en  p résence de co rrespondan ts dans les v illes destinata ires, 
c 'é ta it au ss i celle que p o u v a it choisir n 'im porte  quel négociant.

V incenzo , sau f ra re s  exceptions cho isit une a u tre  d irec tio n : celle de  
tra v a ille r  cette m atière p rem ière  achetée b ru te . La travailler, c’est à d ire  tailler 17 * 19
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17 Lazzero, 25 septembre 1816
1̂  Vincenzo, 8 août 1814
19 voir par exemple Lazzero 25/4/1813, Vincenzo 23/8/1813, Vincenzo 15/10/1813 etc



3 2  - -
les os de  ba le in e  a fin  d 'en  faire des o ssa tu res de  p a ra p lu ie s , d e  c o rs e ts , d e  
lu n e tte s , etc. T ravail re la tivem ent sim ple  e t que V incenzo, ou  ses fils a p rè s  l u i ,  
accom plissait seu l d an s  sa m aison de L ivourne. H fallait choisir les os se lo n  l e u r  

lo n g u e u r, leur g ro sseu r e t les tailler aux  m esures requ ises. Si la qu a lité  d e s  o s  
la issa it à désirer, il fa lla it alors les lu s tre r  u n  par un^O. T ravail rép é titif e t  l o n g  

m ais q u i a ssu ra it u n  p ro fit notable. Q uelques "découvertes" facilita ient d u  r e s t e  
la "fabrication": ho trovato la maniera di farlo liscio come la balena che ta g l ia n o  

in Inghilterra, mediante la buona cottura che do alla balena, con un segreto c h e  
li giova molto, e si rende tagliabile in quattro ore d i tempo.21

Les os a insi travaillés pouvaien t ê tre  vendus. Florence était la d e s t i n a t io n  
p rincipale : ville riche p o u v an t se p e rm ettre  le luxe de s 'ab rite r de la p lu ie  e t  d u  

soleil, c 'est là q u e  se concen tra ien t les fabricants de parap lu ies . N o u s v o ic i d e  
n o u v e a u  d an s  les o p é ra tio n s  com m erciales: lei avvisi tu tti quei soliti b o tte g a i  
con dirli che avrò della balena da poterli contentare.22 S itu a tio n  d 'a t te n te  d e s  

b o u tiq u ie rs  de  F lo rence  qui n 'é ta it  p a s  to u jo u rs  vé rifiée ; difficile e s ito 2- ^ , 
vendita  della balena che stenta a Firenze24 é ta it  a u ss i le lo t c o u ra n t  d e s  
v e n d e u rs  de baleine. Il fallait a lo rs accep ter de ba isse r les prix , d e  r e c e v o i r  
d 'a u t r e s  m a rc h a n d is e s  en  é c h a n g e 2 5 / su p p lie r  les  a c h e te u rs  e t  l e s  

in te rm é d ia ire s : della balena ancora non ho potuto esitare, pregai il Gargiolli c h e  
ne procurasse Vesito..m i dica qual prezzo potrò rilasciare questa balena lunga , i n  
caso che trovi il compratore26.

P o u r ven d re  les ossatures, les M azzoni recouraien t à d 'au tres  m o y e n s  e t  
à d 'a u tre s  places: in questa mattina ho ricevuto lettere da Lucca e da Napoli m i  
dicono che avendo veduto sopra la gazzetta che noi lavoriamo la balena in t u t t e  
le proporzioni...perciò m i anno indicato in dette lettere le proporzioni di c o m e  
le vogliono e me ne domandano i prezzi, ed ecco che l'avere messo sopra la  
gazzetta l'articolo balena non sarà tu tto  buttato .27 

D u b o n  usage d es nouvelles techniques d 'inform ation...

D 'au tres  p é rils , b eaucoup  p lu s  g raves q u 'u n e  recession  m o m e n ta n é e ,  
m e n a ç a ie n t p o u r ta n t cet article: in articolo ossature d'Inghilterra, lei ra g io n a  
benissim o, e temo ancora io che per il tratto successivo, ne possa ven ire , e  20 21 22 23 24 25 26

20Lazzero, 12/8/1814
21 Lazzero, 17/11/1814
22 Lazzero, 7/11/1814
23 Lazzero, 24/8/1814
24 Lazzero, 9/1/1815
25 Lazzero, 22/11/1811
26 Lazzero, 7/12/1813 
22 Vincenzo 18/10/1813



questo porterà un pregiudizio all'ombrellai d'Italia, se l ' Inglesi spediranno a noi 
le ossature28 . Péril de  la concurrence é trangère , no tam m ent anglaise , qu i é ta it 

p a r t ic u liè re m e n t re s se n tie  p a r  nos n é g o c ia n ts -fa b ric a n ts . Sans a tte n d re  
c e p e n d a n t d 'être  d ép assés  p a r  les événem ents, ils p ren a ien t to u t de su ite  les 
d e v a n ts :  ho ricevuto oggi le dozzine 4 ossature commesse a Londra tu tte  
grande, e di bellissimo lavoro, e con le balene che sono troppo grosse2^.

O b se rv e r les n o u v e au té s , les cop ier év en tu e llem en t, les v en d re  avec 
p ro fit: le  m êm e p ro c e ssu s  tou jou rs  recom m encé. Si l'éch ec  sem b la it tro p  
é v id e n t, aucune hésita tio n , il fallait cesser im m éd ia tem en t l'activ ité: vedete di 
dare f in e  alli ombrelli, e che sarà tanto di meglio, in s in u a it  V incenzo  à sa 

fem m e e n  179930. Bien sû r, il recom m ençait l'année su ivante  si les perspectives 
é ta ien t m eilleures.

V incenzo ne s 'a rrê ta it pas à la taille des ossatures, il fab riqua it égalem ent 
les p a ra p lu ie s , parasols, etc. H devait alors se p rocurer la soie nécessaire e t la 
co u d re  su r  le squelette d 'o s. Les parap lu ies à la m ode d e  L yon , que V incenzo 
v en d ait, servaient de  m odèles. Le d rap  venait de Florence ou  d e  L ivourne, m ais 
parfo is le  p rix  trop  élevé p ro h ib a it la fabrication: mi resta solo 200 ossature ma 
quest'anno col drappo caro è un malanno31. M azzoni fa b riq u a it a lors p eu , se 

c o n ten tan t de la taille. A u  besoin , il tro q u a it les o ssa tu res ta illées con tre  les 
p a ra p lu ie s  che si venderanno nel corso dell'inverno32.

Les années favorables, p a r contre, les d rap s  étaient cousus su r les os, par 
V incenzo, sa fem m e o u  ses fils. De nouveau, il fallait vendre , à Florence encore, 
aux  b o u tiq u ie rs , o u  au  d é ta il à Livourne: nel mese d'ottobre, ho venduto per
L.1200 d'ombrelli, tu tti  al m inuto33; ho fa tto  vendita degli ombrelli in numero 
131 a pavoli 17 l'uno... la maggiore parte con buccolini cagionati dalle form e  
della balena..il compratore ne apro solo quattro prima di comprarli..so bene che 
si lamenta assai della compra delli ombrelli e me li pagò ..in tanti napoleoni 
d'oro34. U n  acheteur p e rd u  sans doute, m ais la bonne m o n n a ie  d 'o r é ta it u n  

a ttra it  su ffisan t. A cette ép o q u e , l 'h o n n eu r d u  nom  é ta it a illeu rs , d a n s  la 
m an u fac tu re  des bérets à la levantine; cette nouvelle  activité av a it contribué à 
dép lacer le centre des activités de Vincenzo vers Prato. 28 * 30 31 32 33

33

28 Lazzero, 30/11/1814
^Lazzero, V.
30 Vincenzo, ??
31 Lazzero, 21/10/1816
32 Lazzero, 22/10/1817
33 Lazzero, 1/11/1816 
^  Vincenzo, 23/10/1813



S*associer à Prato
34

A y an t san s  d o u te  ép ro u v é  les  bénéfices q u 'il  p o u v a it t ire r  d e  c e t t e  
n o u v e lle  id ée , V incenzo  chercha ra p id e m e n t d es associés. P o u r q u o i  c e t t e  
n o u v e lle  nécessité?  La m o tiv a tio n  fo n d am en ta le  fu t  sans d o u te  le  b e s o i n  

d 'a id e s  tech n iq u em en t com pétentes q u e  ressen tit V incenzo  à la  su ite  d e  s e s  
p rem iè res  expériences solitaires. S’il é ta it u n  o b serv a teu r avisé e t a tte n tif  a y a n t  
q u e lq u es  no tions de  m anufactu res, il ne sem ble p o u r ta n t pas ê tre  i n i t i a l e m e n t  
sp éc ia lisé  d a n s  to u te s  les b ran ch es  de  l 'a r t tex tile . U n  sec teu r p r i m o r d i a l  
d é p a s s a i t  v ra isem b lab le m e n t ses co m p éten ces  e t re q u é ra i t  l 'a p p e l  à  d e s  
spécialistes: la te in tu re . Il lui fa lla it donc, p o u r la réu ssite  de so n  e n t r e p r i s e ,  
s 'associer à de véritab les fabricants.

De m an ière  significative, il alla les trouver à P ra to . P ou rquo i q u i t t e r  l a  
v ille  d a n s  laquelle  il com m ençait à fa ire  fo rtune? U ne  seule in d ic a tio n , b i e n  
la c o n iq u e , n o u s  e s t fo u rn ie  p a r  le  fo n c tio n n a ire  ch a rg é  de r e m p l i r  l e s  
s ta tis tiq u es  des m anufactures" de  L ivourne à l'époque  napo léon ienne, il n o t a i t  

a lo rs  q u e  le difficoltà locali l obbligarono a trasfetire la sede ne lV in tem o  d é lia . 
Toscana35. Il ne fau t p as  a ttendre  de précisions su r  la n a tu re  de ces " d i f f i c u l té s  

locales" de ce fonctionnaire  qui se contente  de consta te r e t laisse a insi u n e  f o i s  
d e  p lu s  le cham p  o u v e rt à nos suppositions. V incenzo n ous fo u rn it l u i - m ê m e  
q u e lq u e s  ind ices: à p lu s ieu rs  re p rise s , il in siste  e n  effe t su r l 'a b s e n c e  d e  

fo rm a tio n  m an u fac tu riè re  de la p o p u la tio n  livou rnaise . P our fa b r iq u e r  i c i  i l  
fau t p a r tir  de zéro  e t com m encer à éd u q u er la m ain -d ’œ u v re : tâche a rd u e  p o u r  
q u iconque. L 'absence des com pétences d o n t a beso in  V incenzo est to u te  a u s s i  
c rian te : il tro u v e ra it  avec peine  u n  te in tu rie r à L iv o u rn e , sans p a r le r  d e s  

to n d e u rs  ou des foulons. Tout pousse donc à chercher ailleurs ce q u e  la v i l le  d e  
to u te  év idence n 'offre  pas.

M ais p o u rq u o i P rato? De nom breux  p e tits  cen tres  textiles, f o u r n is  d e  
fo u lons, to n d eu rs  e t te in tu riers é ta ien t dissém inés su r le territo ire  toscan . S a n s  
d o u te  V incenzo  en  connaissait-il l'ex istence à u n e  d is tan ce  ra is o n n a b le  d e  
L ivourne. La capacité  de  ces centres é ta it cependan t lim itée  à la fa b r ic a tio n  d e  
m o d e s te s  d ra p s  de  p ay san s , te in ts  de  façon e x trê m em en t s o m m a ire ;  d e  
n o m b re u x  d ra p s  to scan s  a lla ien t se te in d re  e t se ra ffin e r à P ra to , n o u s  l e  
v e rro n s . Le cho ix  d e  V incenzo n 'e s t  donc q u e  la reco n n a issan ce  d e  l a  
p réém inence  techn ique de  Prato. C 'est là , e t là seu lem ent, qu 'il p o u v a it t r o u v e r

A.SL., Prefettura del Mediterraneo, B.140: Statistiques des manufactures, 1810



les asso c iés  don t il av a it besoin , la m a in -d 'œ u v re  qua lifiée  e t h ab itu ée  au  
trav a il textile.

A insi s 'explique la naissance de  cette en trep rise  b i-po laire , sym bolique  
d 'u n  n o u v e l axe rég ional, ne  passan t p lus obligato irem ent p a r  Florence. P rato , 
le p ô le  m anufactu rier, L ivourne, le pô le  com m ercial, le m arché  d 'exporta tion .
P. M alan im a avait déjà fa it de  telles rem arques:

E molto significativo che il rapporto fra  Livorno e Prato, i centri allora 
più v ita li della Toscana, s i esprimesse così chiaramente in questa iniziativa. 
Essa suggellava e consolidava un lungo processo d 'in tegrazione  fra  polo 
commerciale e polo industriale che si era profilato già dalla f in e  del Seicento. 
L'asse Prato-Livomo risultava così una delle componenti più solide nel quadro 
nuovo dell'economia regionale. La scelta imprenditoriale che culm inava nella 
fondazione della società consentiva l'incontro fra  la domanda in espansione e 
le capacità produttive esistenti nell'area pratese? 6

V oyons donc m a in ten an t qui allait rencontrer V incenzo à Prato.

2 LA LONGUE ET PROGRESSIVE ASCENSION D’UNE FAMILLE DE TEINTURIERS: LES 
PACCHIANI

Le hasard  v ra isem b lab lem en t m it en  contact V incenzo avec les deux 
frères  Pacchiani, G io v acch in o  et V incenzo. Ces deux h o m m es co n v en a ien t 
p a rfa item en t au  p la n  de M azzoni: avan t to u t te in tu riers, ils p o sséd a ien t cette 
q u a lif ic a tio n  in d isp e n sa b le  q u 'il cherchait; p e tits  fab rican ts  d e  d ra p s , ils 
p o u v a ien t être  in téressés a u  développem ent d 'u n  nouveau  ty p e  de  p ro d u c tio n  
qu i le u r  p e rm e ttra it de "percer" facilem ent si l'affaire réu ssissa it, e t ne  les 
com prom etta ien t en  rien  si a u  contraire la ten ta tive  échouaient.

D e p u is  m a in te n an t d e s  décenn ies, la fam ille P acch ian i p ro g re ssa it 
le n te m en t d an s  le m o n d e  m an u fac tu rie r de  Prato . G iovacch ino  e t V incenzo 
n ’av a ien t rien  d 'hom m es nouveaux , au  contraire , ils in carn a ien t la con tinu ité , 
ay an t h é r ité  de leu r père  F ilippo  la p ro fession  de te in tu rie rs  e t l’activ ité  de 
fabricants de draps. 36
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36 P. Malanima Le attività industriali, Prato, storia di una città, voi 2, p.256
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Le  c h e m in e m e n t  de Fil ip po : du  c o m p a g n o n  teinturier  a u  pftit  fabricantt 

Le d o n  d e son m aître

F ilippo  (¿'A gostino naqu it p ro b ab lem en t p e u  ap rè s  le siècle. La f a m i l l e  
é ta it n o m b reu se , m o d este , le p è re  m o u ra it re la tiv em en t tô t; il fa lla it v i v r e .  
F il ip p o  tro u v a it  à s 'e m p lo y e r chez  T om m aso  P ao li, te in tu r ie r . A u c u n e  
v o c a tio n  fam ilia le  n e  d ic ta it so n  cho ix ; b ien  p lu s  p ro b a b le m e n t, il s a i s i t  
l 'o p p o rtu n ité  que p ré sen ta it alors u n  sec teur en  expansion , d em an d eu r d e  b r a s .  
F ilip p o  é ta it trav a illeu r, chez Paoli il av a it servito con tanta fedeltà e a s s id u ità  
per tan ti anni, e consumata quasi tutta  la sua gioventù? ?

Sa fidélité lu i v a lu t une récom pense  qui bou lev ersa  son  destin . N 'a y a n t  
a u c u n e  fo r tu n e  p ro p re , au cu n e  a u tre  q u a lific a tio n  q u e  celle d 'a p p r e n t i  
te in tu rie r, F ilippo p o u v a it en  effet res te r tou te sa v ie m od este  com pagnon. M a is  
son  m a ître , n 'ay an t p as  de  fils, v o u lu t assu re r l'aven ir d e  ce jeune q u i l 'a v a i t  s i  
b ien  se rv i. T om m aso m o u rra it en  1731 la issant des in s tru c tio n s  p réc ises à  s a  

fem m e, M aria A n g io la  G uerrin i, h é ritiè re  u su fru itiè re ; c ’é ta it d o n c  e lle  q u i  
s tip u la  u n  acte p riv é  avec Filippo en  1731, per adempire alla volontà e desiderio  
di suo marito e per tirare avanti e stabilire detto Filippo Pacchiani affinchè p o ssa  

continuare ad assistere e proseguire i traffici di detta Maria Angiola con ta n to  
suo profitto , finché  ella viverà, e poiché alla morte della medesima non  s i  
trovasse senza im piego o assegnamento de tirarsi avan ti... la m ed es im a  
perciò...dette, locò e concesse ora per dopo la di lei morte a Filippo Pacchiani p e r  
durante la sua vita e non più oltre la casa con edifizio di tinta lasciata da d e tto  
suo m arito .3®

Voici a ssu ré  l'aven ir de  Filippo. L 'appren ti avait p resque substitué  le fils a b s e n t;  
il n 'h é r ita it  rien  m ais g é ra it la te in tu re rie  p o u r la veuve ju sq u 'à  sa m o rt e t  e n  
d isp o sa it ensu ite  p o u r le restan t de  sa vie. Il n 'é ta it en a u c u n  cas p ro p r ié ta ire ;  
cette qu a lité  ap p arten a it à l'église d u  G iglio, véritable héritiè re  de Tom m aso q u i  
tém o igna it de son attachem ent à la paroisse en  lui la issant ses biens. M ais e lle  s e  
co n ten ta it de percevoir régu lièrem ent le loyer, fixé à 22 écu s* 39 (scudi) p a r  an.

La te in tu rerie  é ta it située Via Palazzuolo; l'édifice é ta it im posant: au  r e z -  
d e -c h au ssé e , q u a tre  p ièces , d o n t u n  sa lon , u n e  co u r avec p o u la ille r , la  
te in tu re rie  m unie de  tro is  canaux v en an t d u  canal, les chaudières, les o u tils , la  
petite  m eu le  à indigo , la pièce réservée au  guado, enfin  le potager; trois p ièces à

3̂  A.SF., Notarile Moderno, Varrocchi, p. 30114
3® A.SF. idem
39Un ecus vaut alors 7 lires.



c h a c u n  d e  deux étages d e  la m aison; l'estim ation  to ta le  é ta it de  500 écus, u n e  
so m m e  considérable.

La m aison e t la te in tu re rie  constituèren t ainsi le so lide fondem ent de la 
fo r tu n e  des Pacchiani q u i jam ais ne l'abandonnèrent. Si l'acte de 1731 s tip u la it 
q u e  la location  é ta it va lab le  jusqu 'à la m o rt de F ilippo et n o n  au delà, cette 
c lau se  n e  fu t pas respec tée : G iovacchino e t V incenzo co n tin u è ren t à lo u er 
l'éd ifice  après la m o rt de  leu r père en  1778, e t lors de la supp ress io n  de l'église 
d u  G ig lio , il se f ire n t reco n n aître  lo cata ire  d u  P a tr im o in e  E cclésiastique, 
n o u v e a u  propriétaire , le loyer restant fixé à 22 écus.4^

La le n te  ascension d e  F ilip p o

V oici donc F ilippo  à la tête de la te in tu rerie  Paoli. S eu l responsable, il 
p o u v a it  e t devait d éso rm ais  p ren d re  la m atricu le  de te in tu r ie r  à 1 'Arte délia 
Lana  d e  P rato . Il o b te n a it  im m éd ia tem en t la m atricu le  m in eu re , q u i lu i 
p e rm e tta it  de te in d re  les ouvrages les p lu s  courants de p re sq u e  to u tes  les 
co u leu rs . A u bout d e  cinq  années, il p o uvait prendre la m atricu le  m ajeure qui 
le consacra it parm i les te in tu rie rs  capable de teindre les d rap s  avec les d rogues 
de  v a le u r  telles l'ind igo  e t su rto u t le guado.

C ette  p rom otion  fac ilita it son m ariage avec E lisabetta A rrighetti qu i ne 
lu i a p p o r ta it  qu ’u n e  d o t d e  35 lires40 4 1  42: c 'é ta it le lot d 'u n  p e tit artisan. F ilippo  
v iv a it a lo rs  encore avec ses trois frères, ses tro is soeurs e t sa m ère. L 'héritage 
c o m m u n  d u  père sem blait constitué essentiellem ent p a r des d e ttes, y com pris 
avec  le u r  oncle m a te rn e l, D om enico M azzetti, qui av a it san s  dou te  a idé  la 
fam ille d e  sa soeur après le décès de son époux.

M ais  d éso rm ais  F ilip p o  se co n sacra it à sa te in tu re r ie . U ne ac tiv ité  
im p o r ta n te  consistait à te in d re  les coupons que venaien t p o r te r  les p ay sans; 
d ra p s  p a u v re s , tissés de lin  e t de chanvre, que l'on te in ta it avec des colorants 
"natu rels"  p o u r effectuer les p lus bas prix. En 1767 encore, F ilippo  avait te in t 
p lu s  d e  15000 bras d e  ces coupons "di contadini"42.

La fo rtune  p o u r  u n  te in tu rie r était ailleurs: elle v e n a it des véritab les  
d ra p s  d e  la ine a p p o r té s  p a r  les m a rc h an d s  d e m a n d a n t des c o u leu rs  
te c h n iq u e m e n t p lus raffinées. A près 37 ans d 'activ ités p ro p re s , F ilippo  é ta it 
re c o n n u  com m e u n  bon  te in tu rie r. En cette année 1767, p rés d e  2000 pièces de 
d ra p s  é ta ie n t passées en tre  ses m ains po u r ê tre  teintes. Seuls deux  te in tu rie rs

40 A.SP., idem
41 A.SP., Notante Moderno, Gamucci, p. 27786, testamenti 1778
42 S.A.S.P, Arti, 40
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avaient teint plus de pièces que lui à Prato. Mais en valeur totale, Filippo avait 
empoché plus que tous les autres, grâce aux coupons de paysans, mais surtout à 
la laine qu’il teignait en fil. les draps arrivaient à sa boutique de toutes parts: du 
Chianti au Muggello, du Casentino à Empoli. C'était la réussite.

Filippo ne s'était pas contenté de teindre les draps des autres. 
Comprenant les opportunités offertes par la demande sans cesse croissante de 
draps, il s'était mis, lui aussi, à fabriquer. Lors de l'enquête de 1738-40, il 
déclarait à l'actif de sa fabrication 23 pièces de draps: 10 rascette, peluzzi, rovesci 
et 13 cfl/issi43; c'était un bien faible pourcentage de la production déclarée par les 
24 fabricants alors recensés à Prato; avec seulement 1% de la production pratese, 
Filippo se situait dans la sphère inférieure de la production: celle des petits 
fabricants, tissants irrégulièrement des draps de qualité inférieure. Telle resta la 
production de Filippo au fil des années. Jamais il ne porta plus de 20 pièces de 
draps par an au séchoir de l'Art. En 1767, il avait fabriqué 8 mezzalanine: il ne 
faisait toujours pas partie du club restreint des fabricants de pannina. Par contre, 
il avait augmenté sa production de draps de lin: 191 en cette année. La valeur de 
sa production restait cependant du même poids dans l'ensemble de la fabrique 
de Prato qu’elle l'était trente ans plus tôt: la production personnelle avait certes 
augmenté, mais celle des autres fabricants également. Les draps de Filippo ne 
représentaient toujours qu'un petit pour cent de celle de la ville. Il appartenait à 
la génération suivante d'effectuer la véritable "percée".

GIQVACCHINO ET VINCENZO: DES HÉRITIERS ENTREPRENANTS

Quand Filippo mourrait en 1778, il n'avait, semble-t-il que deux héritiers: 
Giovacchino, l'aîné, et Vincenzo. Les deux frères avaient vécu ensemble 
jusqu'alors sous l'autorité de leur père. C'est ce qu'ils continuèrent de faire 
pendant le reste de leur vie.

L'union indivisible

Giovacchino avait déjà fondé une famille quand mourrait son père. 
Marié à Agata Cigna, il avait quatre enfants: Maddalena et Maria, Francesco et 
Giuseppe. Père de famille et désormais responsable de l'ensemble du noyau 
familial, comprenant également sa mère et son frère, il accomplit le geste de 
tester: une façon de régler l'organisme familial et de redire ce que son père sans 
doute leur avait enseigné: 4

43 A.SF., Arte della Lana, 444



poiché desidera l'un ione della sua fam iglia e una cordiale e sincera 
c o rr isp o n d en za  tra tu tti, raccomanda a tu t t i  scambievolmente amarsi e 
c o m p a tir s i .

desidera che suoi eredi non solo vivino in una perfetta comunione ma 
r isp e ttin o  i loro maggiori e apprendino il giusto modo di vivere A  ̂

L 'u n io n  était indispensable à la survie de la famille et à la bonne m arche 
d e s  a ffa ire s : il s 'agissait d 'u n e  "perfetta universale società e comunione"45 qUi 
c o m p r e n a i t  les personnes e t les choses, le couvert et les te rres. U ne fam ille 
é la rg ie :  u n  modèle com m un? N ous y reviendrons.

P o u rtan t, les affaires e t les enfants grandissant, les deux frères choisirent 
e n  1782 u n e  autre form e d e  com m union: di presente siasi determinati di vivere 
so la m en te  nella comunione delle persone con la società della casa di propria 
abitazione ...del negozio di lana...e del negozio di tinta, come dei mobili esistenti 
in  detta  casa e negozi A  6

T o it  c o m m u n , affaires en com m un, que se d iv isen t donc les d eu x  frères? Siasi 
d e te rm in a ti sciogliere ogni comunione e società in quanto ai beni solamente di 
su o lo  e case e terreni per riconoscere ciascheduno di loro la loro proprietà e 
d o m in io  A ?

C ’e s t  q u e  les affaires avaient am ené peu à peu  la famille à la terre. 

l 'a c c u m u la tio n  des b iens

Les b iens, c'étaient d ’abo rd  les maisons. LA maison, celle q u e  l'on habita it 
p e n d a n t  d e s  générations. F ilippo gérait e t louait Via Palazzuolo; c 'est dans cette 
m ê m e  ru e  q u ’il acheta en  1758 une m aison appartenan t aux  H ôpitaux  de Prato , 

s a n s  d o u te  contiguë à celle qu 'il occupait déjà e t qu i d e v in t la d em eure  
fa m ilia le . R em aniée, ag ran d ie , divisée en  p lu sieu rs  h ab ita tio n s, elle resta  le 
n o y a u  d e  la famille. N oyau  qu i ne cessa de croître: en  1780 G iovacchino  et 
V in c en z o  achetèren t à C arlesi une m aison avec boutique e t p o tag er contiguë à 
la le u r :  le  p u its  était com m un; la valeur du  nouvel achat é ta it de  550 écus et 
d 'u n  lo y e r  de  70 écus p a r an .48 Se créa ainsi au  fil des années e t des achats 
su c c e ss ifs  u n  ensem ble im p o sa n t qui tém o ig n a it égalem en t d e  la réu ssite  
fa m ilia le . 44 * 46 47 *
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45 A.S.F., Notarile Moderno, Gamucci, p.27794, 1789-84
46 A.SP, idem
47 A.SP., idem
^  A.SP., Notarile Moderno, Gamucci, p. 27794
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U ne fois p o sséd é  son  p ro p re  logem ent, les re g a rd s  p o u v a ien t se p o r t e r  

v e rs  d 'au tre s  lieux. Les m aisons é ta ien t toujours le p rem ie r objet de  c o n v o i t i s e :  
e lle s  p e rm e tta ie n t  d e  g ag n e r l 'e sp a c e  d an s  la v il le , de  r é p o n d r e  à  
l 'a g ra n d is s e m e n t de  la  fam ille e t d e s  affaires. En 1774, les nobil V e r z o n i  

concedono a Filippo di Agostino Pacchiani una casa d e  q u a to rz e  p iè c e s  a v e c
p o ta g e r e t pu its . Le lo y er était m odeste  a causa d e l cattivo stato in cui si tro v a  i l  

ca sa m en to A 9

E nsuite  v en a ien t les terres: de  p e tits  lots seu lem en t au  dép art, a c h e té s  l a  
m êm e an née  à Filettole^O: on p rév o y a it déjà les reg ro u p em en ts  fu tu rs ; le  l e n t  
g rig n o tag e  des parcelles avait com m encé.

En quelques années, la fam ille s 'é ta it engagée à p ay e r p lu s de 600 é c u s  e t  à  
v e rser p lu s  de 80 écus p a r  an de nouveaux  loyers: u n  a u tre  signe de  ré u s s i te  d e  

F ilip p o . Les deu x  frères  con tinuèren t à accum uler m aiso n s e t te rre s , n o u s  y  
re v ie n d ro n s . M ais cela ne sign ifia it p a s  qu 'à  l’au b e  d e  ces ann ées  1780 , i l s  

a v a ie n t décidé d e  ra len tir ou négliger leu rs  affaires com m erciales, a u  c o n t r a i r e .  
Ils con tinuaien t à te ind re , à fabriquer e t acceptèrent à cette époque la p r o p o s i t io n  
que  v in t leu r faire ce trafiquan t de L ivourne appelé V incenzo M azzoni.

UN PARCOURS SIGNIFICATIF

Si M azzoni é ta it u n  hom m e n o u v eau , les P acch ian i é ta ien t b ie n  d e s  
h é ritie rs ; héritiers d 'u n e  génération qui av a it su p ro fiter d es possib ilités o f f e r te s  
p a r  u n  b eau  XVIIIè siècle. Filippo e t ses fils choisirent e n  effet tous les s e c te u r s  
p o r te u r s  d e  l 'é p o q u e , n o u s  le v e rro n s : sp éc ia lisés  d a n s  la f in i t io n ,  i l s  
p a rtic ip è ren t en  p rem ière  ligne au  dynam ism e que co n n u t alors P rato  d a n s  c e t t e  
b ra n c h e  de  VArte délia Lana. Leur te in tu re rie  to u rn a it à p le in  rég im e  e t  é t a i t  
l 'u n  d e s  ateliers q u i p o rta ien t à P rato  renom  et va leu r ajoutée. E larg issan t l e u r s  
activ ités e t se lançan t d an s  les fibres de faible valeur, Les Pacchiani g ro s s is s a ie n t  

le n o m b re  de  ces p e tits  "im p a n n a to ri'' q u i m u ltip lia ie n t la p ro d u c t io n  e n  
a jo u tan t pièces ap rès  p ièces au to ta l d e  la fabrication. La réussite  d e s  a f f a i r e s  
enfin , se  trad u isa it égalem en t en terres. U ne équation  com m une à b ie n  d 'a u t r e s  
fab rican ts, nous y  rev iendrons.

U n e  fam ille, tro is  ind iv idus, qu i sen ta it l'air d u  tem ps?  P en d an t t o u t  le  
X V m è s ièd e , F ilippo e t ses fils avaien t resp iré  avec succès l'a ir d 'u n  p e tit c e n t r e  
d y n a m iq u e  et su  p ro f ite r  de to u te s  les o p p o rtu n ité s  q u ’il m e tta it  à l e u r  
d isp o sitio n . C 'é ta it p eu t-ê tre  égalem ent resp ire r l'a ir d u  tem p s que d e  s 'o u v r i r ,  49

49 A.S F ., Notarile moderno, Ceri, p. 29477
A.S.F., Notarile Moderno, Gamucci, p. 27793,1777



e n  ce tte  fin de siècle, vers  de nouvelles p roductions d éb o u ch an t su r de  p lu s  
la rg es  horizons.

INORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ

L 'in itia tiv e  de  V incenzo  M azzoni fu t d 'a u ta n t p lu s  fa v o ra b le m en t 
a c c u e ill ie  que  la m a n u fa c tu re  d e s  d ra p s  sem b la it a lo rs  co n n a ître  u n  
ra le n tis se m e n t. L 'o p p o rtu n ité  de ren o u v e llem en t q u i s 'o f f ra it  ne p o u v a it 
q u 'a p p a ra ître  profitable aux  Pacchiani: la société que leu r p ro p o sa it M azzoni 
s e m b la it sans risque m ajeur; ici encore, il nous faut b â tir d e s  suppositions à 
p a r tir  d es  inform ations éparses contenues dans la correspondance, car, s'il exista 
a u  m o in s  trois sociétés M azzoni-Pacchiani, aucune arch ive n o ta ria le  ne nous 
en  a liv ré  le texte précis.

La répartition  des d ro its  et devoirs sem blait n éan m o in s  nette: M azzoni 
a p p o r ta it  son idée, son cap ital, son réseau  de  connaissances com m erciales, les 
P acch ian i fourn issaien t leu r savoir-faire m anufacturier e t leu rs  in frastructu res. 
M azzo n i achetait les m atiè res  p rem ières e t vendait les b é re ts , les P acchiani 
fab riq u a ien t, payaien t la m a in -d 'œ u v re  e t é taien t eux m êm es rém unérés p o u r 
leu rs  tâches personnelles: la te inture, le m oulage des bérets. Les risques é ta ien t 
p a rta g és , les deux fam illes investissaient d an s  la fabrique. Il sem ble p o u rta n t 
que  M azzoni ait été dès le d ép art le principal bailleur de fonds: ou tre  l'achat des 
m a tiè re s  p rem iè re s , il se  ch arg ea it en  p ra tiq u e  é g a le m e n t de la  p ay e  
h e b d o m a d a ire  de la m ain  d 'œ u v re  qui réclam ait des "som m es exorbitan tes" 
q u e  ne  p o u v a ien t fo u rn ir les Pacchiani. Les bilans devaien t m e ttre  de l’o rd re  
d a n s  les  dépenses de  chacun, les frais et bénéfices se rép a rtis sa ien t égalem en t 
en tre  ch aq u e  famille.

La société é ta it b ien  bi-polaire: Prato, le pôle m anufactu rier, L ivourne, le 
p ô le  com m ercial; d an s  les deux  villes, deux  m aisons qui a v a ien t chacune à 
a ssu m e r u n  rôle précis. A  L ivourne, la "maison" M azzoni é ta it fort rédu ite : 
o u tre  V incenzo et sa fem m e, elle ne com ptait que G iovanni Battista A ndre i, 

co m m is fidèle  e t hom m e d e  confiance, qu i resterait ju sq u 'a p rè s  la m o rt de 
V in cen zo  l 'u n  des p ilie rs  de  l'activ ité  de la  m aison M azzo n i de L ivourne. 
V in cen zo  n 'ava it a lo rs au cu n  fils en  m esure  de le seconder: L azzero , l'a îné, 
n a is s a i t  e n  1785 e t G ae tan o  en 1787; a y an t l'âge d e  la fab riq u e , ils en  
d e v ien d ra ie n t rap idem ent les p lus fidèles soutiens, assistant le u r père en  tou tes 
ces a ffa ire s  e t d e v e n a n t d ès que p o ssib le  ses p rin c ip a u x  in te r lo c u te u rs  
é p is to la ire s  e t m a n u fac tu rie rs . Il fa u d ra it néanm oins p o u r  cela p a tie n te r  
ju s q u 'a u  nouveau  siècle. En a tten d an t d 'avo ir des héritiers su r  qui s 'ap p u y er, 
V incenzo  était donc re la tivem en t seul.

41



4 2  - -
A ce noyau familial réduit correspondait à Prato une famille plus 

étendue, nous l’avons vu, réunissant les deux frères Pacchiani, Giovacchino et 
Vincenzo, et leurs descendants: si pour l’instant seul Giovachino était marié et 
avait déjà des enfants, Vincenzo prendrait épouse en 1791; Giuseppe, un des fils 
de Giovacchino, suivrait de prés son exemple en se mariant en 1795; tous 
vivaient ensemble pour la fabrique, sous la direction de l’aîné, Giovacchino.

L’entente entre les deux familles était une des conditions de la bonne 
marche des affaires. La confiance devait être réciproque, elle se transforma au fil 
des ans en amitiés. On s’accueillait mutuellement à Prato et à Livourne, on
s’échangeait des nouvelles des enfants, on se procurait de menus et mutuels 
services.

Si les Pacchiani devaient aller à Livourne, Vincenzo recommandait à sa 
femme, usateli tu tte  le a ttenzion i possibili m entre come sapete son persone 
degne^l et il précisait le détail de ce dont la table devait être gamie. Car partager 
pour un temps le même toit, c’était un peu faire partie de la famille, comme le 
soulignait Francesco Pacchiani: avrò il piacere di diventare uno della vostra  
fam iglia..passeggerem o, ragioneremo insiem e..avrò il piacere d i d iven ta re  
M a zzo n i.52 C’étaient les paroles d’un ”amico vero” qui enjoignait à la fin de 
chaque lettre: "amatemi e comandatemi’’.

Giuseppe, 1 autre fils de Giovacchino se déclarait lui aussi 'fedele amico" 
de Mazzoni qu’il attendait "con ansietà e sincerità d'anima" à son mariage51 52 53. Sa 
femme réclamait il dolce titolo di sua amica”54. Et quand, des années plus tard, 
tous deux se rendaient à Livourne, ils étaient attendus bien volontiers par 
Lazzero qui les traitait con una pulita economia giacché non ha piacere che 
faccia più di quello che sono solito, bensì li tratto con lesso e altro piatto55, mais 
refusait tout remboursement des frais mentre tante volte siamo sta ti in casa sua,
com portem ent giusto con persone  (con cui) abbiamo un  am ichevole  
corrispondenza5 6 .

Cette amitié ne serait jamais démentie; Giuseppe le réaffirmait à 
plusieurs reprises avec chaleur: sarà sempre caro per me il vostro nome e quello 
della vostra fam iglia  e spero che saprò sempre m eritarm i i vostri riguardi e la 
vostra am icizia e sarò ben fo r tu n a to  se la Provvidenza ne suoi calcoli fu tu r i

51 Vincenzo, 26/7/1799
52 Francesco Pacchiani, 21/7/1806
53 Giuseppe Pacchiani, 7/2/1793
54 Umiltà Pacchiani, 23/5/1795
55 Lazzero, 5/7/1815
56 Lazzero, 7/7/1815



avesse deciso d i riunire la mia fam iglia alla vostra con dei legami al di sopra 

d e l l 'a m ic iz ia .^
Le hasard des affaires avait ainsi réuni deux familles, soudé des amitiés 

durables qui promettaient d’ultérieurs développements; la source en était la 
fabrique de bérets. Sans plus attendre, pénétrons y.
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C h a p i t r e  2

F A B R IQ U E R  P E  B E A U X  E T  S O L ID E S  B E R E T S

1 LA M ISE EN PLACE DE LA FABRIQUE

N o u s  v o ic i au  seuil de  l'av en tu re  en trep ren eu ria le : V incenzo a v a it eu  
l’idée de  se lan ce r dans la ten tative des  bérets, en trev o y an t u n  "im m ense, large 
e t lo n g  trav a il" , il avait tro u v é  à P ra to  ses associés , il fa lla it m a in te n a n t 

com m encer le travail.

COMMENT FABRIQUER LES BÉRETS?

C oncevoir les o p éra tio n s

P ro d u c tio n  nouvelle en  Toscane, aucun  m odèle  d e  fabrication  n 'ex ista it 
dont o n  p u isse  s 'inspirer: d 'u n  côté la laine, de l 'au tre  le bére t, en tre  les d eu x  le 
m ystère, il fa lla it inventer la copie. V incenzo avait déjà passé  un  certa in  tem ps 

à essayer de p e rcer seul le secret de la fabrication:
A d  e ffe ttuare  il suo d ivisam ento  prima raccolse vaghe n o tiz ie  dai 

Tunisini e dai Greci, poi cominciò ad esaminare alcuni laceri avanzi ricevuti da 
loro, e su quelli molti giorni e m olte notti consumò in prove di cardature e 
gualchiere e preparamenti e innum erevoli ten ta tiv i.1

G aetan o  se souvenait en  1842 des p rem iers  essa is  de son père: i prim i 
berretti alla turca furono d a ll  ingegnoso mio padre fabbricati a feltro  facendo le 
fa lde della lana scardassata delle d im ensioni tale quale questi arnesi la 
so m m in istra va  e sovrapponendole con V a iu to  di debolissim e so lu zio n i  
saponacé e p ..insiem e adese 2.3.4.o 5 falde venivano a form are un fe ltro  
incompleto di solidità, bensi spazioso a volontà per adattarlo alla grandezza  
occorente alla form a del berretto che si voleva costruire..in tale stato l'operante 
vi tagliava con modello in sostanza l'insiem e del berretto che doveva dipoi 
risultare cucito , passava alla gualca a consolidarsi in vero robustissimo panno .1 2

E n  sim p lifian t, la prem ière idée  fu t donc d e  tailler le béret d an s  d u  d rap , 
de le co u d re , d e  le fouler, de  le te in d re  e t raffiner. M ais le p ro d u it a insi o b ten u  
n 'av a it p a s  to u te s  les caractéristiques voulues: tal manifattura feltrea ai berretti

1 Pera, op.cit.
2 Gaetano, 6/3/1842



applicata non incontrò pel difetto di non elasticità voluta dai compratori.3 O r, 
la  fab rique  d e v a it agir su r u n  m arché  où l'offre é ta it déjà im p o rtan te  e t de 
qualité .. Il fa lla it donc tro u v er le m oyen, sinon de fa ire  m ieux que  les g ran d s  
cen tres renom m és, au  m oins de les égaler, pour p o u v o ir espérer avo ir quelque  
succès.

L'exigence de qualité

P o u r e n tre r  dans la com pétition , V incenzo M azzon i choisit la v o ie  de 
"l'honneur": il v o u la it fab riquer d es bérets parfaits, capab les de riva lise r avec 
les deux p lu s  g ra n d s  centres de p roduction , ceux q u ’il p rena it co n stam m en t 
com m e référence  e t qui, su r  l’échelle  d u  p restige, é ta ie n t i scalini direi i più 
scabrosi che sono Tunis e Orléans4; Tunis cioè il Perfetto5, il sublime lavoro6; 
O rléan s, la m an u fac tu re  'occ iden ta le ' qui su iv a it d e  p lu s  prés la  q u a lité  d u  

m od è le  des m odèles et, su rto u t, é ta it la seconde g ran d e  source de  p ro v enance  
d es bérets, la p lu s  proche de Livourne.

Les a u tre s  p ro d u c te u rs  é ta ien t, aux yeux  d e  V incenzo, p eu  d ig n es  
d 'in té rê t; d es  co n cu rren ts  certes, m ais sans renom . O r deven ir u n  n o m  qui 
co m p te  o b séd a it M azzoni: à p lu s ie u rs  rep rises il so u h a ita  av o ir il nome di 
avere fabbricato bene?. Son fils, su iv an t les inclinations de  son père , se fla tta it 
q u e  suo nome è conosciuto per tutto  il Levante8 .

Le nom  e t l'h o n n eu r a lla ien t de pair. Il fa lla it farci onore, mantenere il 
suo onore. C o m m en t y p a rv en ir?  Con gran passione e indifesa assiduità9. La 
p a ss io n  de  l 'en trep ren eu r, c 'est son  travail, la nobile idea di lavorare10. E ncore 
n e  fa lla it- il  p a s  tra v a il le r  n 'im p o r te  co m m en t: bisogna fa re  il lavoro 
perfettissim oH . H o n n eu r e t perfection  d u  travail é ta ien t les m axim es de  base  
d e  la p e n sé e  m a n u fa c tu r iè re  d e  n o tre  e n t r e p re n e u r  de  b é re ts . S ans 
d isc o n tin u e r , il re d it  à to u s  que  le manifatture vanno fa tte  con la massima  
perfez io n e*2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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3 Idem
4 Lazzero, 23/1/1818
5 Lazzero, 26/6/1816
6 Lazzero, 31/7/1818
7 Vincenzo, 24/10/1799
8 Lazzero, 16/9/1814
9 Lazzero, 18/12/1816
10 Lazzero, 28/11/1817
11 Vincenzo, 25/11/1799
12 Vincenzo, 30/2/1799



C ’é ta it a in si choisir la via del comune onore e del giusto interesse13. C ar 

ho n n eu r et in té rê t é taien t liés. Si l ’en trep ren eu r trav a illa it p o u r la ré p u ta tio n  
d 'u n  nom , la réu ssite  de so n  p ro je t se m esu rait concrètem en t e n  n o m b re  d e  

com m issions e t  e n  m onnaie em pochée. Pour cela, il fa lla it aussi ê tre  capab le  d e  
calculer à lo n g  term e; selon les M azzoni, la qua lité  é ta it une  tac tiq u e  d e v a n t 
po rter ses fru its . Lazzero le red it e n  1815: i soprafini in ultimo devono vincere 
la bandiera e se ora non si trova profitto col lavoro roba fin e  perché costa caro, 
non c'im porti che ci aprirà strada per l'avvenire ed allora noi saremo a dare 
legge13 14 15 *.

A vant de d ic te r sa loi, il fallait ê tre  en  é ta t de la d o n n e r, c 'est à d ire  ré u ss ir  à 
bien fabriquer.

De la la ine  au  b é re t

La p rem ière  m éthode im aginée p ar V incenzo ne  convenan t pas, il fa lla it 
trouver une  a u tre  solution. G aetano  nous d it que  son  p è re  passò alla maglia già 
conosciuta da secoli in A frica a T u n is13; le  m ira g e  de  T u n is  d a n s a i t  

perpé tuellem en t d ev an t les yeux d e  Vincenzo. La tra d itio n  fam iliale se p la ît à 
rapporter le h a sa rd  qui fut à l’orig ine de  la découverte d u  procédé:

La signora Teresa M azzoni, nuora di V incenzo , raccontava che era 

giunto il M azzon i a questo metodo esaminando un pezzetto  di stoffa d i un  
berretto turco dopo che lo aveva per un pò di tempo macerato in bocca (non si 
sa se apposto 0 per distrazione); con la macerazione si era rivelato il modo di 
come era fa tto  il feltro del berretto, cioè la maglia.^- 6

G énialité  d u  père, de l'ancêtre , hasards d es d écouvertes  qui fo n d e n t les 
fo rtunes, to u t se m èle  dans ses so u v en irs  de fam ille . En tous cas, le  tr ico t 
sem blait ê tre  la  bonne  solution, et elle fu t app liquée  d és  lors à g ran d e  échelle  
pour la fabrication.

E xam inons donc som m airem ent quelles é ta ien t les p rincipales p h ases  de  
la m an u fac tu re  d es  bérets: la  connaissance de la tech n iq u e  est in d isp e n sa b le  
p o u r c o m p re n d re  l 'o rg an isa tio n  g én éra le  du p ro cessu s  de  fab rica tion , p o u r  
in d iv id u a lise r les  lieux de possib les  p rob lèm es, p o u r  saisir la n o u v e au té  de  
certa ines é ta p e s  e t é tu d ie r co m m en t ces in n o v a tio n s  o n t été b ie n  o u  m al 
acceptées p a r l'ensem ble  des in té re ssés17.
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13 Vincenzo, 15/11/1799
14 Lazzero, 18/1/1815
15 Gaetano, 6/3/1842
^  L. Mazzoni, artciL, p. 50
17On trouvera également une description rapide du processus de fabrication in L.Valensi, op.ciL, pp.377- 
380



A u com m encem ent b ien  sû r  é ta it la la ine ; com m e p o u r to u te  a u tre  
p ro d u c tio n , les balles arrivaient e t la p réparation  com m ençait: il fallait d 'ab o rd  

la  laver car la la in e  achetée é ta it encore p le ine  d 'im p u re té s . Lors de  cette  
o p é ra tio n , elle p e rd a it de son  p o id s  initial. Le p o u rc e n tag e  de  cette  p e rte  
d é p en d a it de  sa qualité: 30, 50% e t parfois p lu s  p o u r  les laines v ra im en t très 
sales et encom brées de détritu s d e  tous genres. Les P acchiani ren d a ien t parfo is 
co m p te  à M azzon i d u  ré su lta t d e  certaines balles a fin  qu 'il p u isse  é v a lu e r 
l 'o p p o rtu n ité  d e  l'achat. A insi, en  janv ier 1798, la b a lle  qu 'ils avaien t à p e in e  
reçu e  pesa it 510 livres avant le lavage, il ne resta  p lu s  que  372 Livres de laine 
lavée: une perte  de  27% , nous voici sans doute dans la m oyenne.

U ne fois lavée et séchée su r les terrasses, les p laces ou  d an s  le sécho ir 
pu b lic , il fa lla it b a ttre  et sép are r les différents ''co rps” de  la laine c'est à d ire  
d is tin g u e r  les d ifféren tes  q u a lité s  qu 'elles co n ten a ie n t: p re m ie r, seco n d , 
tro isièm e corps, chacun ay an t u n e  destination  d ifféren te . Selon les la ines, la 
ré p a r t i t io n  e n tre  les d iffé ren ts  co rp s  v a ria it e t c 'é ta it  à l'o e il av isé  d u  
m arch an d -fab rican t de reconnaître  à la sim ple o b serv a tio n  de la balle si elle 
con tenait b eau co u p  d 'im puretés, si elle laissait p résag er u n  bon  pou rcen tage  de 

la in e  fine o u  si au  contraire elle ne risquait de révéler q u e  du  tro isièm e corps, 

parfo is  tou t juste b o n  pour le rem plissage des m atelas.

A insi en  ja n v ie r  1798, la ba lle  de la in e  q u e  v e n a ie n t d e  lav er les 
P acchiani révéla 169 livres de  qualité  fine, 181 de  q u a lité  m oyenne e t en fin  22 
d e  "gros". Q u 'a lla it-on  en faire? Les bérets surfins ex igeaien t de la laine de tou te  
p rem ière  qualité . Les bérets o rd in a ires  pouvaient, eux, parfo is se con ten ter d u  
deux ièm e corps, jam ais en to u s  cas d u  troisièm e. 45% d e  cette balle  de  la ine 

se ra it donc u tilisable pour les plus beaux  bérets, 6% ne serv ira it pas à la fabrique 
e t  p o u rra it éven tue llem n t ê tre  rev en d u s  aux fab rican ts  de  m ate las, q u a n t au  
48%  de la q u a lité  m oyenne, il fau d ra it les m élanger avec  d 'au tres  laines p o u r  
fa b r iq u e r  d es  b é re ts  o rd in a ire s . B ien sû r, ce n 'e s t  là  q u 'u n  ex em p le , 
m a lh e u reu se m en t assez rare dans la correspondance, m a is  on  p e u t su p p o se r 

q u 'il  s 'ag issait là d 'u n  bon achat.

Ces p re m iè re s  o p éra tions d e  battage  e t de cho ix  des la in es  é ta ie n t 
essen tielles: il fa lla it reconnaître  à l'oeil e t au  to u ch er, p ré p a re r  la p réc ieuse  
m a tiè re  p rem ière  p o u r le reste  des opérations: c 'é ta it l'o eu v re  d es "battilani" 
q u e  le fabrican t ten a it ferm em ent sous contrôle. Le n o m b re  de ces o u v rie rs  
ré g la it p o u r ainsi d ire  l'ensem ble d e  la production: ré d u ire  leur trava il, c 'é ta it 
p r é p a re r  m o in s  d e  laine e t p a r  co n séq u en t d o n n e r  m o in s  d e  tra v a il  à 

l'en sem b le  d es a u tre s  opéra teu rs. A insi le nom bre  d e s  "battilan i" in d iq u a it

49



l 'im p o rta n c e  d e  la fab rique  e t sa v a ria tio n  su iv a it  les o sc illa tio n s  d e  la 
conjoncture. P o u r les bérets ou  les d raps, le processus é ta it identique.

U ne fois la la ine p réparée , lavée, séchée su r les p laces  ou  au  sécho ir, il 
fa lla it la carder. O n  usait à P ra to  des cardes de fer. C ard ée , la la ine  p o u v a it 
d éso rm ais  ê tre  filée: elle l 'é ta it encore  b ien  sû r  à la m a in , à l 'a id e  d e  la 

quenou ille  qui, p o u rta n t, com m ençait à être  su p p lan tée  p a r  le m ulinello, p lu s  
perfo rm an t. C om m e p artou t, cette o p éra tio n  était effectuée à dom icile p a r  les 
fem m es p e n d an t les rép its  laissés par leu rs autres occupations. La finesse d u  fil 
déterm inait le p rix  de  la façon.

U ne partie  d e  la laine subissait u n  sort différent: certa ins corps des balles 
o u  certaines qua lités  de laine é ta ien t e n  effet pe ignés a u  lieu  d 'être  cardés, e t 
une  fois filés, on  e n  obtenait le stame qu i servait so it à la confection d e  certains 

d raps, com m e les saie, soit de fil à coudre . Cette p ro d u c tio n  cep en d an t re s ta it 
m in o rita ire .

La la in e  c a rd é e , filée re v e n a it  à la b o u tiq u e  e t  a lo rs s e u le m e n t 
com m ençaient les opérations spécifiques à la fabrication d es bérets.

Ceux ci é ta n t désorm ais tricotés, o n  confiait la la ine e t les m odèles à des 
fem m es qu i réa lisa ien t aux aiguilles les bérets su iv an t les tailles d em an d ées. 
Pour que l'ouv rage  soit le p lus conform e possible aux  exigences, nos fabrican ts 
p rév o y a ien t la g ro sse u r  des fe rs  e t le nom bre d e  p o in ts  qu i d e v a ie n t e n  
m oyenne ê tre  m o n tés  p o u r chacun  d es m odèles. L 'o p éra tio n , on  le co m p ren d , 
é ta it en effet essentielle: des a igu illes des trico teuses n a issa it le bére t; q u e  le 

trava il so it m al fa it e t la su ite  des op éra tio n s  ne se ra it q u 'u n e  en trep rise  de  
ra ttrap ag e  p lu s  o u  m oins frau d u leu se  d 'u n  ouvrage  essen tie llem en t m au v ais. 
De la bonté d u  trico t dépendait la réalisation  du  bel ouvrage .

C 'est p o u rq u o i q u an d  ces bére ts  à l'é tat b ru t a rr iv a ie n t à la b o u tiq u e , il 
fa lla it les co n trô le r sévèrem ent, et, id éa lem en t au  m o in s , vérifier u n  p a r u n  

q u 'ils  c o rre sp o n d a ie n t e ffec tiv em en t a u  m o d è le  e t é ta ie n t c o rre c te m e n t 
tricotés.

A lors s e u le m e n t on  p o u v a it les envoyer à la fo u lo n n e rie  a fin  q u ’ils 
acq u iè ren t le fe u tre  nécessaire . Les b é re ts  de M azzon i, d e v an t ê tre  p a rfa its , 
n 'a lla ien t p as  se fo u le r n 'im p o rte  où. D édaignan t les fou lonneries de P ra to , ils 
é ta ie n t en voyés à l 'a te lie r lég a lem en t réservé  aux  d ra p s  flo ren tin s, R em ole. 
P ou rquo i ce choix? C ette  foulonnerie é ta it alors la seule à posséder d es p iles "à 

la  ho llandaise" , p ile s  verticales qu i fo u la ien t b eau co u p  p lu s  efficacem ent e t 
s 'é ta ie n t ré p a n d u e s  d e p u is  lo n g te m p s  déjà d a n s  les  g ra n d s  c e n tre s  d e



p ro d u c tio n  d e  d ra p s  fins eu ro p éen s. Florence, ay an t lo n g tem p s conservé  le 
p riv ilège  de cette fabrication, s 'é ta it égalem ent réservée l'u tilisa tion  de la seu le  
foulonnerie  ad ap tée  à ce type de production .

P rato  n 'a v a it  p u  av an t 1737 s 'équ iper d e  cette  "n ouveau té '', e t n 'e n  
n 'av a it de tou tes façons jam ais senti le besoin p o u r  les d ra p s  couran ts qu 'e lle  
p ro d u isa it o u  finissait. Si donc ces fam euses piles à la ho llandaise  fu ren t p a r  la 
su ite  égalem ent in trodu ites  à P rato , ce fu t sous la p ression  de  la m anufactu re  de 
b é re ts , d e v en u e  su ffisam m en t im p o rtan te  p o u r  ju s tif ie r  l 'in tro d u c tio n  de  
coû teuses in n o v a tio n s  techniques. E n a ttendan t donc, les bérets d e  M azzoni 
a lla ien t s 'em p ile r à Rem ole, où  ils é ta ien t foulés, au  d é p a r t, le m êm e tem p s 
q u e  les d rap s . S ub issan t les assau ts répétés des p iles, d e  l'eau , d u  savon , la 
m aille  des bérets se contractait, se feu tra it, acquérait ferm eté , tou t en  p e rd a n t à 
la v u e  ses caractéristiques de tricot.

M ouillés, ils revenaien t à Prato, où  on les faisait sécher sur des form es de 
te rre  cuite afin  q u 'ils  p ren n en t le ju s te  m odèle. In sta llé  su r la te rrasse  d e  la 
m aison , le séchage p ren a it u n  tem ps variable e t im p rév is ib le  en fonction  d u  
b o n  vou lo ir d u  tem ps. U ne fois encore, il fallait v érifie r les bérets: con trô le r 
q u e  des tro u s  ne s ’é ta ien t pas form és à la suite d u  fou lonnage, s 'a ssu re r que  
to u s  les b é re ts  a v a ie n t été id en tiq u em en t et u n ifo rm ém en t foulés. Si d es 
d é fau ts  se p ré sen ta ie n t, il fa lla it raccom m oder, re tra v a ille r  les b é re ts  p o u r  
qu 'en fin  ils p u issen t ê tre  soum is aux diverses opéra tions d e  finition.

P rem ière  g ra n d e  étape de la fin ition  après le fou lage: le la inage  e t le 
to n d ag e . C om m e les d raps, les bére ts  subissaien t ces o p éra tio n s  q u i av a ien t 
p o u r  b u t de les ren d re  lisses e t soyeux, doux au toucher e t un is à la vue. M ais, 
ne  sera it ce que  p a r  la différence d e  dim ension, les tech n iq u es  ne p o u v a ien t 
ê tre  iden tiques p o u r  les d raps e t les bérets. Ceux d  é ta ien t b ien  lainés avec des 

ch ardons na tu re ls  afin  que le poil se redresse, com m e l'é ta ien t les d rap s , m ais 
l 'o p é ra tio n  d e  la to n te  é ta it rad ica lem en t d iffé ren te . B ruzzi, te n a n t ses 
in fo rm a tio n s  dalla viva voce dei nostri vecchi, n o u s  le confirm e: i cimatori di 
questi berretti in fa tti, esercitavano il loro mestiere in modo affatto diverso da 
quello di panni. L'operaio stava seduto sopra un basso sedile, davanti ad un  
banchetto quadrato molto sim ile a quello dei calzolai e sul quale posava e 
teneva il lavoro e la speciale forbicia. Nel berretto introduceva una form a di 
terracotta, poi tenendo il berretto ben calzato in essa sulle ginocchia, colla 
forbicia lo cimava...18 Cette o p é ra tio n  pouvait ê tre  ré p é tée  une o u  p lu s ie u rs  
fois selon la finesse désirée.

5 1

1® E. Bruzzi, L'Arte della lana in Prato, Prato, 1920, p. 92



N o u v e lle  m anufactu re , nécessaire  appren tissage, il av a it fallu faire  v en ir 

d e  G ênes la  m ain  d 'o euv re  spécialisée p o u r  ap p ren d re  l'o p éra tio n  aux o u v rie rs  
d e  P rato* 9. C eux  ci d u ren t s 'ad ap ter a ssez  rap id em en t à ce n ouveau  trav a il, 

q u o iq u e  la te c h n iq u e  fu t a rdue . En e ffe t les p e rsp ec tiv e s  o u v ertes  p a r  la 
n o u v e lle  m a n u fa c tu r e  la is sa ie n t e n v is a g e r  d 'im p o r ta n te s  p o s s ib i l i té s  
d 'em p lo is  e t de  ga ins. Effectuant u n  tra v a il de  p réc ision , essentiel à la b e lle  
ap p aren ce  d es  b é re ts  quegli operai più capaci a rendere il lavoro perfetto erano 
m olto estim ati e guadagnavano bene^Q. Ils g ag n a ie n t d 'a u ta n t  p lu s  ch ez  
M azzoni q u e  l'on  ex igeaient d ’eux u n  p a rfa it ouvrage.

Ces n o u v eau x  tondeurs fu ren t accep tés sans p ro b lèm e  par les anciens: 

en tre  eux, p o in t d e  concurrence: les o u tils , les techn iques, les travaux é ta ien t 
différents. Il ex ista it d u  reste une différence de n a tu re  en tre  tondeurs de  d rap s  
e t to n d eu rs  d e  b ére ts: alors que les p rem ie rs  é ta ien t encore  de petits a rtisan s  

travaillan t d an s  le u r  p ropres ateliers p o u r  le com pte de  d iv e rs  fabricants, o n  le 
v e rra , les to n d e u rs  de  bérets n a issa ien t com m e o u v rie rs  à façon trav a illan t à 
dom icile o u  dans la dem eure  patronale.

Ils u tilisa ien t des ciseaux spéciaux  que  l'on  n 'av a ien t jam ais vus à P ra to  
av an t que V incenzo ne  vienne y insta ller la m anufacture. C om m e les p rem iers  

ouv rie rs , les ou tils  sem blen t être v enus de  G ênes accom pagnés égalem ent des 
ré m o u leu rs  cap ab le s  de  trav a ille r ces c iseaux  p a rtic u liè re m e n t d iffic iles à 
a ig u iser. U n e  n o u v e lle  b ranche d 'a c tiv ité  a p p a ra is sa it a in s i dans la v ille . 
L 'occasion fit re la tiv em en t rap idem en t le trava illeu r e t b ie n tô t se p résen ta  qu i 
fu t  capable d ’a p p re n d re  ce nouvel art: l 'arrotare la forbicia speciale per questo 
lavoro era cosa estremamente difficile , tantocchè i com uni arrotini non v i 
erano capaci. Si racconta che ad arrotare tali forbici veniva sovente in Prato un  
forestiere e che un tale Pineschi, g iovanotto  rude e semplicione, riuscisse ad 
imparare da esso il, diciamo cosi, segreto. Questo Pineschi avrebbe principiato  

così la sua fortuna  con vantaggio delVindustria locale..2*

Les b é re ts  to n d u s  p o u v a ien t e n f in  ê tre  te in ts . C om m e to u te  les 
o p éra tio n s  d e  fin itio n  la teinture é ta it u n  m om ent ex trêm em en t délicat, décisif 
p o u r  la ré u ss ite  d u  p ro d u it: c 'é ta it elle q u i d evait cap te r e t sédu ire  l'oeil d e  
l'a ch e teu r, p u is  ré s is te r  au  fil d u  tem p s p o u r  d ém o n tre r q u e  la bon té  in itia le  
n 'é ta i t  p a s  fa u s se té . Elle é ta it l 'o b je t d e s  so in s  les p lu s  a tte n tifs , d e s  
p ré o c c u p a tio n s  c o n stan te s  de nos fab rican ts . C ette  fois, ils  s 'en  o ccu p a ien t 
p e rso n n e llem en t: M azzo n i ne s 'é ta it-il p a s  associé aux  Pacch ian i parce  q u 'ils  19 20 21

19 Vincenzo, 1/11/1799 et 15/11/1799
20 E. Bnizzi, op.cit., p.92
21 E. Bnizzi, idem



é ta ien t te in turiers? Via Palazzuolo  les bérets étaient te in tés, de couleurs parfo is 
v ariées, m ais essen tiellem ent de  rouge. Les procédés de  te in tu re  é ta ien t pa rm i 

les  p lu s  com plexes de  to u te  la m anu factu re  e t d e v in re n t ra p id e m en t u n  
c o n tin u e l to u rm e n t p o u r  n os fab rican ts. Laissons les donc  au  m ilieu  d e s  

chaudières e t des d ro g u es  et continuons le parcours du  béret.

P ou r ach ev e r le trav a il, d 'a u tre s  o p éra tions é ta ie n t nécessaires: to u t  
d 'a b o rd  spaggolare les bérets afin  de  m ettre  défin itivem ent en  place les poils. 
C e tte  op éra tio n  fu t ensu ite  rem placée p a r la nouvelle to n te  "en rouge", c 'est à 
d ire  après la te in tu re  des bérets. O n se contenta donc désorm ais de les secouer 
u n  p a r  un  p o u r les débarrasser de la poussière de te in tu re  e t des petits poils de  

la to n te22. Ce trava il, très bref, p erm etta it de vérifier u n e  dernière fois que les 
b é re ts  é taien t parfa its . S'il s 'en  p résen ta it néanm oins des défectueux, o n  ten ta it 

u n e  dern ière  fois d 'y  rem édier.

D ésorm ais, les bére ts  é ta ien t p resque achevés: il re s ta it à leur cou d re  la 

nappe  de soie qui les garn issait, à leu r fixer la m arque q u i les d is tingua it, u n  
g ra n d  M m ajuscu le  o rn a it in itia lem en t les bére ts  de M azzoni. L orsque 1 o n  
e s tim ait que les b é re ts  é taien t particu lièrem ent réussis e t pouvaien t im iter les 

fab riq u es  les p lu s  rép u tées , o n  cop iait les m arques d e  T unis ou d  a illeu rs , 
in sc riv an t des dev ises en  arabes ou  en  grec si le com m erce l'exigeait23 . Enfin, 
o n  le u r  m etta it les cartons, p o u r ensuite  les presser e t les ranger dans les caisses, 

p rê ts  à expédier.

Les b é re ts  a in si fab riq u és  é ta ien t de m o d è le  ex trêm em en t d iv e rs . 

T rav a illan t en  fonction  des m archés et des com m issions, la fabrique effectuait 
to u s  les types possib les. Q uelques g ran d es  d is tin c tio n s  do iv en t ê tre  fa ites. 
D 'ab o rd , une q u estio n  de  qualité: su rfins, fins e t o rd in a ire s , é ta ien t les tro is  

g ran d es  catégories d e  bérets qu i correspondaient à des d ifférences de laines, de  
m a n u fa c tu re s , de cou leurs. Les su rfin s  é taien t réa lisés  avec la la in e  de  la  
m eilleu re  qualité, travaillée en  toutes ses phases de la façon la plus soignée e t la 
p lu s  fine, te in tée  avec les m eilleures drogues. Les b é re ts  o rd in a ires , eux, se 
co n ten ta ien t de  laine de  seconde catégorie, travaillée à p lu s  g rande v itesse  e t 

te in tée  avec le m axim um  d'économ ie. T ou t dépendait des destinataires...

Les m odèles v a ria ien t su iv an t les lieux d e  d e s tin a tio n ; les n u m é ro s  

se rv a ien t à in d iq u e r les tailles des bérets: les grecs, p a r exem ple, les p o rta ien t 
p e ti ts  (n° 1 e t 1 1 /2 ) ; de m êm e, les bére ts  de fem m e é ta ien t de d im en s io n s

22 Vincenzo, 20/12/1799
23 Lazzero, 19/9/1814, Lazzero, 28/10/1815, Lazzero, 1/9/1819



rédu ites; d an s  le reste  d u  Levant, les bérets se p o rta ien t p lu s  g rands, les ta illes 

les p lu s d em an d ées  étaien t les n°2, 2 1 /2 , 3. Enfin, il ex ista it une in fin ité  d e  

ty p es  d ifféren ts: b é re ts  de m arin s, d e  m ilitaires, b é re ts  p o u r  l'E gyp te  o u  la 
M orée, to u s  a v a ie n t leu rs p a r tic u la r ité s  que les fa b ric a n ts  c o n n a issa ie n t, 
ad ap tan t la p ro d u c tio n  à chaque type d e  dem ande.

La m ode p o u v a it changer. A insi, les grecs ab an d o n n è ren t les bére ts  très 
pe tits  (num éro  1) au  p rofit de  couvre-tê te  u n  p eu  p lu s v a s te s ^ .  La ten d an ce , 

avisée dés  1810, é ta it confirm ée en  1815; les id rio tes , d isa it-o n , costumano in 
oggi il n°2 g iusto  ma un po fond ino ..e  mi âicono, vedete oggi s i è messo  
giudizio che non si porta più i berretti in capo che il vento li porta via (questo è 

peggio per n o i)? 5
Il su ffisa it de  sa is ir  à tem ps les n o u v e lle s  te n d a n c e s , p o u r  ne  pas v o ir  
s 'accum uler en  m agasin  des d iza ines d e  bérets déso rm ais  dém odés. En to u te s  
circonstances, L azzero  d em eu ra it c ep en d an t optim iste : il Levante è tanto esteso 
e le mode variano tanto spesso, che ancora per i berretti piccoli..verra il suo 

esito.26

C ette variété extrêm e de la p roduction , cependant, n e  m odifiait en  rien  le 

déro u lem en t des g ran d es  phases  de  la fabrication . A u ssi p o u v o n s  n o u s en  

tou tes c irconstances su ivre  d a n s  l 'e sp ace  les m u ltip le s  tra jecto ires de cette  
m atière p rem ière  e n  chantier.

LA GÉOGRAPHIE COMPLEXE D’UNE FABRIQUE DÉCONCENTRÉE 

T ran sp o rte r

A chetées p re sq u e  exclusivem ent à L ivourne, nous le verrons, les ba lles 

de  laine p ren a ien t im m éd ia tem en t le chem in  de P ra to , ch em in  fluv ial com m e 
p o u r  la p lu p a r t  d e s  au tre s  m a rc h an d ise s : des c o m p ag n ie s  de b a te lie rs  
sillonnaien t sans cesse le fleuve tra n sp o rta n t les p ro d u its  les p lus d ivers. D es 
bou rgs s 'é ta ien t spécialisés dans cette activ ité et l'on  y v o y a it u n  g rand  nom bre  
d e  fam illes gagner sa vie de l'activité d u  fleuve. Des com pagnies s 'o rganisaien t, 

v ra ise m b la b le m e n t sou s  la tu te lle  d e  m a rc h an d s  p o s s é d a n t  c ap itau x  e t 
co n n a issan ces . M ieux  v a la it e n  e ffe t ne  pas co n fie r à n 'im p o rte  qu i sa 

m arch an d ise : des tra n sp o rte u rs  p eu  scru p u leu x  a u ra ie n t e u  en  effe t to u t le 

lo is ir de su b tilise r to u t ou  p a rtie  d e s  colis les p lu s  p réc ieu x . D u reste , o n  
c o n trô la it  s o ig n e u se m e n t au  d é p a r t  com m e à l 'a r r iv é e  le p o id s  e t  la * 25 26

^Lazzero, 12/3/1810
25 Lazzero, 18/1/1815
26 idem



com position  des colis. La le ttre  b ien  sû r servait d ’avertissem ent et de  m oyen  de 

con trô le  d u  co n ten u  exact d es  arrivages. M algré to u tes  ces p récau tions, des 
anom alies su rv en a ien t, des colis d im inua ien t d e  p o id s , des envois a rriv a ien t 
in co m p le ts . R e la tiv e m e n t p e u  so u v e n t c e p e n d a n t, si 1 on  c o n s id è re  la 

fréquence des échanges.

Plus co u ram m en t, les tran sp o rts  étaient en trav és  p a r le m anque d  eau: 

en  été, la sécheresse rendait parfo is l’A m o à peine navigable. Les m archand ises 
s’accum ulaient a lo rs en tre  P rato  et L ivourne, spécialem ent à Signa, tê te  de p o n t 
p o u r  Prato; il fa lla it a ttendre: les délais s 'allongeaient e t les prix augm entaien t. 
Si la sécheresse d ev en a it rée llem en t tro p  im portan te , il fallait se réso u d re , en  
cas d 'urgence, à tran sp o rte r p a r  voie de terre. C é ta it là u n e  solution de  dern ière  

extrém ité car les coû ts  devenaien t alors réellem ent lourds.
C onnaître  les bateliers avait d 'au tres  avantages q u e  d 'éviter les vols: cela 

p e rm etta it év en tu e llem en t de  voler à son tour...les d o u an es  e t les gabelles de 
l'E tat. De n o m breuses m archandises devaient en  effet p ay e r des d ro its  d 'en trée  
en  Toscane o u  à L ivourne. C ela risquait fort d ’a lo u rd ir  les coûts de fabrication: 

les drogues co lorantes pouvaien t donc être enveloppées d ans des sacs de farine, 
g lissées  au  m ilie u  d e  colis d 'u n  to u t a u tre  g e n re , décla rées so u s  les 
d én o m in a tio n s  les p lu s  farfe lues; exem ple p a rm i d  a u tre s  de ce genre  de 
p ra tiq u es, les reco m m an d a tio n s  que  faisait en 1799 V incenzo à sa fem m e, vi 
ordinerò in appresso di spedirmi qui tutta la graniglia, ma bisognerebbe pensare 
di non pagare l'in tera  gabella e che anchora la graniglia pagha £20 il %, 
(pensate) alla maniera di dargli un altro nome, o vedete d i fare la spedizione di 
un sacco alla volta .^7  D 'au tre s  p ro d u its  v e n an t de P ra to  ou de  F lo rence  

s 'a rrê ta ien t aux  p o rte s  de L ivourne, y en tran t p a r  la b o n n e  grâce d u  com m is 
qu i, sans dou te , s 'en  rem plissait le p lastro n  et sifflotait e n  passan t les portes: la 
seta da noppe si è introdotta senza pagare avendone Andrei portata a un fagotto  
per volta, ma per il seguito pole m etter la seta da noppe in fondo delle casse 

distesa..m entre le casse le aprono appena e mai le visitano in te r n a m e n te ® 
T ou tes p ra tiques auxquelles nos m archands ne ré p u g n a ie n t abso lum en t p as, 

m a is  pou r le sque lles  il é tait sans d o u te  préférable  d 'a v o ir  la confiance e t la 

com plicité des transporteu rs. * 28

22 Vincenzo, 6/12/1799
28 Lazzero, 21/2/1817; cf aussi Lazzero 3/1/1817; Lazzero, 4/12/1816; Lazzero, 2/10/1816
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Les allers e t re to u rs  de la laine

R evenons à nos balles de la in e . A rrivées à P ra to  ap rès  av o ir  é té  

déchargées à S igna, elles allaient se ran g e r à côté des au tres  dans les e n tre p ô ts  
de  nos fabricants. Il fallait de la place, beaucoup d e  place. S 'en tassan t d 'a b o rd  
d an s  les d é p en d a n c es  de la m aiso n , la laine réc lam a it p lus: on  lo u a it d e  
nouveaux d ép ô ts , d issém inés d an s  la  ville. Ils servaien t p a rfo is  p o u r d 'a u tre s  

m archands e t le r isq u e  était g ran d  de confondre les balles.

A u fu r e t à m esu re  d e s  b e so in s , on  a lla it ch e rch e r la la in e  p o u r  
com m encer à la travaille r. Elle voyagea it alors peu : lavée d an s  les canaux , a u  
lavoir, ou m êm e d an s  le puits de  la m aison , séchée d an s  le séchoir pub lic  m a is  
surtou t su r la te rrasse  ou  dans le pré, elle re tournait d ans la m aison p o u r  y ê tre  
p réparée  p a r  les ba ttilan i. Il é ta it e n  effet p ré fé rab le  d 'av o ir  ces o u v rie rs  
co nstam m en t so u s  contrô le . La m a iso n  se tra n s fo rm a it en  a te lie r e t les  
Pacchiani rég la ien t a insi eux m êm e le ry thm e d u  trav a il. A u d é b u t de  la  
fabrication, on  en v o y a it encore parfo is la laine se p ré p a re r  "au dehors". C e tte  
solution fu t rejetée p a r la suite: dans les cas d ’urgence, o n  préférait faire  v e ille r 

les battilani p lu tô t que  de confier la la ine à des externes.

La la ine  com m ençait son  p é rip le  avec la fila tu re  q u i s 'e ffec tuait n o n  
seulem ent en  d e h o rs  de  la m aison , m a is  ég alem en t e n  d eh o rs  d e  la v ille : 

s itu a tio n  "classique" de la fileuse  ru ra le , s 'o ccu p an t d e  la la ine lo rs  d e s  
m om ents p e rd u s  d e  sa journée de  p ay san n e . O ù donc envoyait-on  la la ine  à 
filer? D ans les cam p ag n es vo isines d e  P rato , e t pa rfo is  beau co u p  p lu s  lo in  
com m e en  tém o ig n a ien t nos fabrican ts. Le stame en  p a rticu lie r é ta it trav a illé  
d an s  la zone  d u  M ugello , zo n e  m o n tag n eu se  d is ta n te  d 'u n e  tre n ta in e  d e  

k ilom ètres de  P ra to . Q uand  les m o n tag n es  ne su ffisa ien t p as à la tâche , o n  
s 'adressait aux fileuses de Fiesole et Settignano qui s 'é ta ien t spécialisées d an s  le 
stame. La la ine card ée  o rd inaire  alla it, elle, p lu tô t à Sesto e t dans les b o u rg s  

av o is in an ts .

Les P acchiani ne suffisaient p lu s p o u r  d is tribuer la la ine, récupérer le fil, 
con trô ler le trav a il de  chaque fem m e. C 'é ta it E ugenio  B ottari qui le u r  se rv a it 
d 'in te rm é d ia ire  av ec  les fem m es q u i fila ien t o u  qu i trico ta ien t. D ans sa 

bou tique , elles v en a ien t retirer la laine, le fil, les m odèles.
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P o u r ê tre  trico tée  la la ine  re p a r ta it  en  e ffe t lo in  de  la m a iso n  d es  

Pacchiani: d an s  la v ille, chez les tisseuses en  m al de  d rap s , à Sesto. Elle p ren a it 

au ss i une nouvelle  direction: celle de P isto ia . D om inan t P ra to  du  h a u t de so n  
sièg e  ép isco p a l, P is to ia  n 'o ffra it à la fin  d u  XVIIIè s iècle  que b ie n  p e u  
depossib ilités  d 'em p lo is  à sa p o p u la tio n . Les m aisons d e  charité, les "écoles" 
p o u r  jeunes filles p au v re s  ou o rp h e lin es  ne  d ev a ien t p a s  ê tre  su rchargée  d e  
com m andes de fab rican ts  p ressés de  récu p ére r le u rs  o u v rag es. T rico ter d es  

b é re ts  p o u r ce n o u v e au  fabricant de P ra to  n 'av a it donc  p a s  dû  sem bler u n e  
m au v aise  o p p o rtu n ité . Les jeunes filles a p p rire n t à te n ir  les a igu illes e t à 

su iv re  les m o d è le s  v en u s de  P ra to . Q u a n d  les c o m m an d es  é ta ie n t tro p  
im p o rta n te s  ou  tro p  p ressan te s , o n  d o n n a it  à t r ic o te r  aux  e x te rn es  d u  
Conservatorio, ré p a n d a n t ainsi d an s  la v ille  les b ienfaits d e  la m anufacture. Le 
contrôle é ta it id  effectué par les m aîtresses de ces écoles, p u is  par Bottari e t les 
Pacchiani q u an d  les bére ts  rev enaien t à P rato . Ils y  rev en a ien t p o u r p eu  d e  
tem p s p u isq u e  c 'é ta it à R em ole, su r l 'A rn o , aux  p o rte  d e  F lorence, q u 'ils  

allaient se fouler.

Une fois rev en u e  se m ettre  en  fo rm e  su r les m oules de  terre cuite  de  la 

te rrasse  des  P acch ian i, la la ine d é so rm a is  tran sfo rm ée  en  bérets sem b la it 
ra len tir sa course. Elle ne sortirait p lus d e  P rato  que p o u r re to u rn er à L ivourne. 
Les opéra tions de  fin ition  s 'e ffec tuaien t to u te s  d an s  la v ille , et p ra tiq u e m e n t 
to u tes  d an s  la m a iso n  m êm e. Les to n d e u rs  d ev a ien t ê tre  en  effet d an s  u n  
a telier vo is in  o u  d a n s  une  d ép en d an ce  d e  la d em eu re  p a tro n a le . La te in tu re  

s 'e ffec tuait b ien  s û r  Via P a lazzuo lo , a in s i que les d e rn iè re s  o p é ra tio n s  de  
finition, qu i b ien  so u v en t étaien t réa lisées p a r les p ro p rié ta ire s  eux m êm es ou  
p a r  les fem m es d e  la m aison: la c o u tu re  des n a p p e s ,  d es m a rq u e s  e t 
l 'em p aq u e tag e . Les caisses, co n ten an t e n  général ch acu n e  une  cen ta in e  d e  

bére ts, po u v a ien t re p a rtir  pou r L ivourne.

Prato , le pôle m anufacturier de la société é tait donc a u  centre d 'u n  réseau  
é ten d u  de travail: la la ine parcourait au  to ta l des d izaines d e  kilom ètres, passa it 

e n tre  les m a in s  les p lu s  d iv e rses , p o u r  ne s 'a r rê te r  d a n s  la m a iso n  d e s  
Pacchiani que  lors d es phases initiales e t finales d u  p ro cessus de  fabrication. U n  
ch em in em en t d éso rm ais  o rd in a ire  qu i ne  sem blait pas d iffé re r de celui q u e  
p o u v a it  p a rc o u r ir  la  m atiè re  p re m iè re  d an s  le s  a u tre s  cen tres  tex tile s  

eu ro p éen s . La la ine  des bérets su iv a it p a s  à pas celle d e s  d rap s , en  a jo u tan t 
q u e lq u es  d é to u rs  perso n n els , com m e les in cu rsions à P is to ia  ou  R em ole, le 
c e rc le  d e  r e la t io n  m a n u fa c tu r iè re  d e  P ra to  s 'é la rg is s a i t  a in s i , m a is  

l 'o rg an isa tio n  re s ta it fon d am en ta lem en t iden tique .
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exigence d e concentration?

Il sem ble p o u rtan t que  de nouvelles exigences naq u iren t en  m êm e tem ps 

que  la nouvelle m anufacture. En effet nous rappo rte  E. Bruzzi:
..fino dal 1792 Prato ebbe il suo primo stabilimento laniero in Via del 

Carmine. Fino allora i lanaioli davano tu tti i lavori a fare fu o r i o avevano 
qualche officina sparsa, mentre tenevano la bottega per sede e magazzino. I 
Pacchiani, con spirito di pionieri, riunirono qu ivi tu t t i  i rami d e ll'A rte  che 
erano allora riunibili, come Tintoria, Tessitura, a m a to r ia  ecc e ciò con grande 
vantaggio della perfezione del lavoro. Questo stabilimento...ebbe per causa i 
berretti e per fin e  il suo nuovo riscatto.29

Voici ouvertes  de nouvelles perspectives. S ouven t cité, ce passage  est le 
seu l tém oignage de  cette im p o rtan te  "innovation". M alheu reusem en t, l 'au teu r 
n e  précise pas les sources qui l'on t am ené à une telle constatation.

H s 'ag it sans doute de la d em ande  d 'au to risa tion  d 'ex tension  ad ressée  en 

1792 à la C o m m u n e  p ar les frè res  Pacchiani; ils y ex p liq u a ien t co m m en t 
ritrovandosi in necessità di dovere fare alcuni comodi per la loro nuova  
fabbrica beretti turchi, dove di presente trovansi troppo ristretti, e dovendo 
fabbricare lungo la strada, che da quella da quella di Palazzuolo conduce alla 

chiesa del Carmine, g li conviene gettare a terra tu tte  le mura del vecchio 
fabbricato per non esssere capaci sopra di esse fare una nouva alzata, onde 
dovendo fa re  un nuovo m uram ento , g li farebbe comodo grande per la 
lunghezza di braccia 40 circa e braccia due di larghezza, potere ocupare di suolo 
d i detta strada, restando non ostante la medesima assai larga, e comoda per 
passaare due tini, e con tale acquisito potrebbero fabbricare più decorosamente, 
ed ottenere quel comodo che richiederebbe la loro lavorazione, che però 
sperano i medesimi che dalle lille g li possa venir acchordata una tal dimanda, 
tanto più in veduta che il concedere un tal slargamento sarà per giovare ad un 
luogo dove resta impiegata numero grande di persone, le quali trovansi di 
presente m oltissim o ristretti29 30.

Id én iab lem en t, les b é re ts  p ro sp é ra ien t e t avec eu x  la m au fac tu re ; les 
a g ra n d is s e m e n ts  p ré v u s  té m o ig n a ien t e ffec tiv em en t d e  la c o n c e n tra tio n  
m a jeu re  d es  h om m es et d es fem m es à l 'in té rie u r d 'u n  u n iq u e  e sp ace  de  
fab riq u e . M ais q ue ls  ouv rie rs  se tro u v a ien t d a n s  ce tte  m aison  a g ra n d ie  e t 
rén o v ée?  La te in tu re , c 'est sû r, é ta it à la base  de l’activ ité  d es P acch ian i,

29 e . Bruzzi, op. ciL, p. 91
30 S.A.S.P., Comune, 688, f.459
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l'atelier, b ie n  in d iv idua lisé  s'y trouvait; sû rem ent p as  le tissage: la p lu s  g ra n d e  
p artie  des b é re ts  é ta it tricotée e t non tissée. Si des m étiers fu ren t installés d a n s  
u n  atelier, ils n e  p o u v a ien t serv ir à la  p ro d u c tio n  m assive  des bé re ts  trico tés  
qu i, n o u s v e n o n s  de  l'év o q u er, é ta ie n t confectionnés à dom icile  à P ra to , 
P isto ia , leu rs  en v iro n s . Il est d ifficile de  d é te rm in e r q u a n d  les le ttre s  fo n t 
allusion  aux  "m étiers" s'ils se tro u v a ien t dans u n  a te lier o u  d ispersés d an s  la  
ville, m ais en  to u s  cas, il n 'est jam ais fa it m en tion  de  tisseu rs  ou d e  tisseu ses  
com m e de  p erso n n es  que l'on  co n n aissa it e t que l'o n  cô toyait, ce q u i e s t a u  
contraire le cas p o u r  les battilani et les tondeurs. C es d e rn ie rs  en  effet é ta ien t, 
com m e n o u s  l 'av o n s  d it, sans d o u te  insta llés  d a n s  u n e  pièce v o is in e  d e s  
battilani.

Q ui donc trav a illa it ensem ble d a n s  la dem eure?  Les te in tu rie rs , c 'est à 
d ire  les P acch ian i eux  m êm es e t leu rs  a ides, les to n d e u rs , les battilan i. E n  
som m e, ceux qu i effectuaient les o p éra tio n s  de p ré p a ra tio n  e t de finition: r ie n  

de bien révo lu tionna ire . Il fau t donc n u an ce r l'affirm ation  de  Bruzzi: tou tes  les 
branches tex tiles, lo in  s 'en  fau t, n 'é ta ien t pas réu n ie s  d a n s  la "fabrique", les 
o p éra tio n s  fo n d a m e n ta le s  de  f ila tu re  e t de  tissag e  re s ta ie n t e ffec tu ées  à 
l'ex térieu r; m ais l 'o n  ne p e u t n ie r q u e  les b é re ts  p o u s sè re n t à l 'u n e  d e s  

prem ières constructions à bu t stric tem en t p roductif d e  la ville.
Les bére ts  a in s i p ro d u its  é ta ien t-ils  parfa its?  Faisaien t-ils h o n n eu r au x  

nom s de leu rs  concepteurs?

DES TÂTONNEMENTS PERMANENTS: "MAI SI FINISCE DÌMPARARE'̂ 1

A vant de réa lise r la p ro d u c tio n  "non plus ultra" q u i ren d ra it le nom  d e  
M azzoni associé au x  bérets à la  lev an tin e  célèbre d an s  to u t le L evan t e t lu i 
pe rm ettra it d e  su rp asse r toutes les m anufactu res ex istan tes , com m e c 'é ta it so n  

b u t, V incenzo M azzoni avait encore  b eau co u p  de  n u its  b lanches à p asser. Il 
v iv a it une v é ritab le  passion , to u t so n  tem p s é ta it o ccupé  p a r les te n ta tiv e s  
d 'am é lio ra tio n  de la fabrication . Il se p la isa it à ra c o n te r  à sa fem m e, à ses  

enfan ts su rto u t, com m ent le souci de la fabrique le p o u rsu iv a it ju sq u 'au  co eu r 

d e  ses n u its  ag itées: quante nottate inquiete o passato per sostenermi in questo 
lavoro e ora che son giorni quindici che non posso dormire e ogni mattina alle 
tre dopo la m ezzanotte sono sveglio e m i metto zitto  a sedere sopra il mio letto  
e così pensando in questa maniera...ma spero in D io che potro distrarm i da 
questa profonda melanconia .32 31 32

31 Pacchiani, 9/3/1793
32 Vincenzo, 1/11/1799



Sans e n tre r avec lui d an s  les p lus m inu tieux  d é ta ils  de l 'a r t  des bérets, 

o b servons les m o m en ts  m a n u fa c tu r ie rs  qui sem b la ie n t p o se r le p lu s  de 
problèm es et lu i causer cette m élancolie de l'âm e.

D es bérets tricotés ou tissés?

La so c ié té  M azzo n i-P acch ian i fit c o n s ta m m e n t tr ico te r ses b é re ts . 
V incenzo n 'ab a n d o n n a  cep en d an t jam ais son idée  in itia le  de fa ire  d es b é re ts  
tissés. P our son p ro p re  com pte, il continua ses essais e t tenta de perfec tionner 
u n e  m an u fac tu re  qu i, au  d é p a r t, sem blait ê tre  b ien  défectueuse. Il y ré u ss it 
v ra isem blab lem ent à la fin d es années 1790: il exhiba a lo rs aux Pacchiani e t aux 
acheteurs ses nouveaux  bérets tissés don t il van ta it avec chaleur la beau té  e t la 
bon té .
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Le procédé adopté  p e u t être reconstruit dans ses g randes phases: les d rap s  
é ta ien t tissés  à d es  d im ensions spécialem ent conçues p o u r  les b é re ts , afin  
d 'av o ir le m oins de  perte  possib le  lors de la coupe. C elle ci é ta it effectuée à 
l'a id e  de tab les ad ap tées  à chaque grandeur de bérets; ay an t ainsi o b ten u  des 
b an d es  de d rap s  d ev an t constituer le béret, il fallait les coudre p o u r  réa liser la 
fo rm e  vou lue ; la co u tu re  é ta it u n  m om ent dé licat; effectuée à l'a id e  d e  fil 
p a rticu liè rem en t fin , elle d ev a it ê tre  à la fois so lide e t discrète: so lide a fin  de  
résister d ’abord  aux  assauts d u  foulon, puis au fil d u  tem p s, discrète au  p o in t de 

d e v en ir  im p ercep tib le . U ne co u tu re  m al faite p o u v a it ru in e r le b é re t e t le 
transfo rm er en  u n  m onstre  d e  la fabrication. La suite  d e s  opérations é ta it d ans 
ses g randes lignes id en tiq u e  à celle que subissait les b é re ts  tricotés: la inés et 
to n d u s  avan t et ap rès la te in tu re , lustrés, garnis e t pressés.

La g éo g rap h ie  des o p éra tio n s, pourtan t, é ta it q u e lq u e  peu  m odifiée: la 
la in e  é tait v ra isem b lab lem en t p rép a rée  par les m êm es ouvriers, filée p a r  les 
m êm es fem m es; les pièces d e  d rap s  étaient tissées à P rato . Ces p ièces a lla ien t 
e n su ite  le p lu s  so u v en t à L ivourne  où  elles é ta ien t ta illées par V incenzo lu i- 
m êm e et cousues p a r  des fem m es qu 'il tenait spécia lem en t dans sa m aison . De 
nou v eau , ces bére ts  sem i-finis rep arta ien t pour Prato; d e  là ils a llaien t se fou le r 
à Rem ole com m e les au tres , rev en a ien t se te in d re  e t se to n d re  à P ra to  e t 
re p a r ta ie n t de  n o u v e a u  à L iv o u rn e  où  s 'acco m p lissa it le p lu s so u v e n t la 
c o u tu re  d es n a p p e s  e t des m arques: c 'était la fem m e de  V incenzo q u i se 
charg ea it de  ce trav a il avec l'a ide d 'u n e  ou deux  fem m es de  la m aison . Il ne 
re s ta it plus à V incenzo qu'à les presser e t les em paqueter.
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D ans la com pétition  k ilo m é triq u e , les bére ts  tissé s  fa isaien t fig u re  de  

m ara thon iens, a llan t et v en an t sans cesse  entre  les d eu x  pôles de  la société , 
d o n t les rô les  n 'é ta ie n t p lu s  au ssi c la irem en t défin is: o n  fab riq u a it au ss i à 
Livourne, m êm e si l'échelle de la fab rica tion  était b e au co u p  p lus m odeste.

En effet, les bére ts  tissés ne fu re n t jam ais p ro d u its  "en g ran d " , e t ne  
c o n s ti tu è re n t d o n c  p as  u n e  v é r i ta b le  a lte rn a tiv e  a u x  b é re ts  tr ic o té s . 
N éanm oins, ils fu re n t constam m en t fab riqués. V incenzo  se m o n tra  to u jo u rs  
soucieux d e  l'ap p réc ia tio n  de  ses ach e teu rs  qui sem b la ien t p lu tô t ré ticen ts  à 

l'idée de ce ty p e  de  fabrication. T u n is  e t O rléans trav a illa ien t u n iq u em en t au  
tricot, e t les bére ts  tissés avaien t ainsi le désavan tage  d 'ê tre  p ra tiq u em en t une  
doub le  im ita tio n : im ita tio n  d e s  b é re ts  trico tés, q u i e u x  m êm es te n ta ie n t 
d 'im iter la m anufactu re  des m odèles d e  Tunis et O rléans.

C herchan t sans cesse à vérifier l'o p p o rtu n ité  de  cette  fabrication  qu i leu r 
é ta it p ro p re , les  M azzon i s 'é c h a n g e a ie n t p a rfo is  d e s  in fo rm a tio n s  fo r t 
précieuses. A insi tro u v o n s  n o u s, au  d é to u r  d 'u n e  le ttre , u n  prospetto per fare  
una âozzina di Berretti n °3 tessuti, selon  les coûts de  1812. Il s 'agissait de  faire  le 
poin t exact d u  p rix  de  revient afin  de d écid er du  juste  p rix  à p ra tiq u er lors de  la 

ven te . C 'e s t le  s e u l "p ro sp e tto "  d e  ce g en re  q u e  n o u s  a it  l iv ré  la 
correspondance. C erta ins postes é ta ien t spécifiques à ce ty p e  de  fabrication: le 

tissage et ses annexes, la coupe et la co u tu re , le fil qu i se rv a it à celle ci; au  to tal 
p lus de tro is lires q u 'il fau d ra it p o u v o ir  rem placer p a r le coû t du  trico t p o u r  
connaître, ne  se ra it ce q u 'ap p ro x im ativ em en t, le  p rix  d e  rev ien t d es  b é re ts  
tricotés. P o u r le reste  des au tres  o p é ra tio n s , on p e u t en  effe t ra iso n n ab lem en t 

supposer que les coûts étaient id en tiq u es  p o u r tous les b ére ts , qu'ils so ien t tissés 
o u  tricotés.
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Coûts de production d'un bonnet levantin tissé n°3
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B  3 livres de laine

□  Huile

B  Triage de la laine 

B  Battilani 

EU Filature de la trame

□  Filature de la chaîne 

5  Tissage et eie

IE Taille et couture 

B  Etaim et corde 

B  Foulon 

B  Mise en forme 

B  Tonte et apprêts 

El Teinture 

m  Chardons

□  Nappes et emballage

Q uelles rem arques tirer de ces inform ations? C o n sta te r d 'ab o rd  avec nos 
fab rican ts  que  la m atière  p rem ière  é ta it de lo in  le p o s te  le p lu s  im p o rtan t: 
rep ré sen tan t p lu s  de  30% d u  coût to ta l, la laine é ta it d écid ém en t la source de  
to u t  b ien  m an u fac tu rie r q u ’il fallait surveiller, tra v a ille r  avec le so in  le p lu s  
a tte n tif . E ncore p e u t-o n  p en se r q u 'e n  1812, o n  ne tra v a illa it p a s  de la in e  
d 'E spagne  car a lo rs les coûts seraien t devenus p ro h ib itifs ; venue to u t au  p lu s  
d e  l'E tat rom ain , cette  laine n 'en  é ta it pas moins p récieuse.

A ucune o p éra tio n  de transform ation  n 'arriva it à d ép asser le coût in itia l 

d e  la m atière p rem ière . La te in tu re  représentait c ep en d an t le second poste  des 
d ép en ses  e t le p rem ie r dans l'o rd re  de la m an u fac tu re  p ro p rem e n t dite: les



d ro g u es  c o û ta ien t chères et la co u leu r é ta it l 'a p p a ra t essen tie l des bé re ts . Ici 
aussi, la m atiè re  p rem ière  colorante rep résen ta it l'essen tiel de  la dépense.

Les o p é ra tio n s  de fab rica tion  p ro p rem e n t d ite  co û ta ien t re la tiv e m e n t 
m oins chères aux  fabricants. D ans le cas des bérets tissés, le tissage e t la co u tu re  
arriva ien t à ta lo n n e r la te in tu re  avec u n e  dépense de 3.-.4 lires: u n  peu  m o in s  
de  15% d u  co û t to ta l. Les p rin c ip a le s  au tres  o p é ra tio n s , fila tu re , to n te  e t 
garn itu re , rev en a ien t chacune à m oins d e  10% d u  to tal. La place re la tiv em en t 

m odeste de  la to n te  dans cette ré p a rtitio n  des d ép en ses  p e u t su rp ren d re : e lle  
coûtait m oins q u e  la filature! D étail su rp re n a n t p u isq u e  les to n d eu rs  é ta ie n t 
des ouvriers spécialisés, nés exclusivem ent p o u r les beso ins de la m a n u fac tu re  
de bérets e t d o n t l ’ouvrage assu ra it u n e  p a rtie  non  négligeable  de sa rép u ta tio n .

En a t te n d a n t  d 'y  tro u v e r  d 'é v e n tu e lle s  e x p lic a tio n s , il n o u s  fa u t  
constater avec nos fabricants que les d eu x  grandes sources de  dépenses é ta ien t la 
laine et la co u leu r. Elles d e v in re n t au ss i ra p id e m e n t les deux p r in c ip a le s  
sources de leurs préoccupations.

M élanger les la ines

Les bérets, p ro d u its  de luxe, é ta ien t au  d ép a rt fab riqués exclusivem ent de  
laines espagno les. Laines renom m ées, elles é ta ien t a lo rs  les p lus p risées  de  
grandes m anufactu res de draps fins eu ro p éen s, qui se fa isaien t une concurrence 
sans m erci p o u r p o u v o ir  m ettre  d a n s  leu rs  m étie rs  ce tte  p réc ieuse  m a tiè re  
p rem iè re , so u rce  d e  to u te  b e au té . V incenzo , co m m e so u v en t, d e v e n a it  
em p h a tiq u e  lo rsq u 'il  év o quait cette  belîissima grazia di Iddic?3 , q u i la issa it 

tou jours v o ir  sa b o n té  in trin sèq u e  m êm e  lo rsq u 'e lle  é ta it  travaillée  p a r  des 
m ains peu  expertes.

T ou tes les la in es  espagno les n e  se v a la ien t c e p e n d a n t pas: celles de  
Valence, p a r  exem ple, étaient co n sid érées  in fé rieu res à celles de C astille . La 
la in e  d 'a g n e a u  c o û ta it  m oins que  la  m atric iana . Il e x is ta it une g ra d a tio n  
com plexe d e  to u te s  ces laines que  n o u s  tro u v o n s d an s  n o s  lettres s im p lem en t 
no tée  R.F.S.A., n os m archands sachan t p réc isém ent quelles qualités sign ifia ien t 
ces sigles. P o u r p o u v o ir  fabriquer de b eau x  bérets, ils é ta ien t p rêts  à p ay er fo rt 
cher. Il sem b la it à V incenzo q u e  c 'é ta it l 'u n iq u e  vo ie  p o u r  a rriver à im ite r 
T u n is  e t O rlé a n s , q u i, b ien  e n te n d u , u tilis a ie n t ex c lu s iv em en t les  la in es  

espagno les. Le Bey d e  Tunis d é fen d a it sévèrem ent à ses fabricants d 'em p lo y er 
to u te  a u tre  la in e  e t  e n  particu lie r in te rd is a it  l'u sag e  de  la laine m arocaine , 33
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p o urtan t de  bonne  qualité e t beaucoup  plus facilem ent accessibles aux fabriques 
tunisiennes. La voie royale de  la fabrique passait donc p a r la laine d 'E spagne.

H élas, V incenzo d u t se résigner assez vite: l 'augm en ta tion  des p rix  à la 
fin  d u  siècle, so u s  le co u p  des déso rd res  com m erciaux  p ro voqués p a r  la 
R évolu tion  française, l'obligea à fa ire  taire ses p ré ten tio n s  e t à se to u rn e r vers 
d 'au tres  sources d 'ap p ro v isio n n em en t.

La b o n té  d e s  laines d 'E sp ag n e  venait, en tre  a u tre , de la race d e  ses 
m ou tons, les fam eux  m erin is qu i p ro d u isa ien t cette to ison  si convoitée. O n  
av a it donc ten té  d 'é lever a illeu rs cette race bénéfique. En Italie, l'E tat ro m a in  
possédait les tro u p eau x  les p lus renom m és de b â ta rd s  espagnols. C 'est v e rs  eux 
q u e  l'on se to u rn a it quand  les laines d 'Espagne d ev en a ien t inabordables; m ais 
q u 'u n  espo ir d e  baisse  des p rix  s 'a llum e et "i romani si potranno tenerle sue 
b a s ta r à e " ^ . En a tte n d a n t des tem p s m eilleurs, il fa lla it se con ten te r d e  ce 
su b s titu t. Les la in es  rom aines se su b d iv isa ien t e lles-m êm es en  u n  g ra n d  
n o m b re  de  qua lité . Les "rom aines", appella tion  g én ériq u e , se ra n g e a ie n t en  
g ran d es  catégories: vissane (sopra e t sotto vissane), casciane, morette, en  ra iso n  
d e  qualité décroissante. Les p lus prisées étaient celles d e  Santo Spirito.

Il fallait désorm ais m élanger tou tes ces laines. D ans quelles p ro p o rtio n s?  
C 'é ta it tou t l 'a rt d u  fabricant, qui d ev a it à la fois calcu ler les coûts, e t con trô ler 
la  qualité. Les p ro p o rtio n s  v a ria ien t par conséquent so u v en t, en  fonc tion  des 
p rix , en fonction des  p rodu its  fabriqués. Au départ, on  choisit de m ettre  à équ ité  
l 'e sp ag n o le  e t la rom aine , p u is  il fa llu t se co n ten te r d 'u n  tiers d e  la in e  de  
véritab les m érin is e t de deux tiers de  bâtards ro m a in s ^ .  La qualité était en  jeu, 

le risque é ta it g rand  de se rapprocher de ces petits fabricants de bérets o rd inaires 
q u i se co n ten ta ien t des laines les p lu s  m édiocres e t q u e  V incenzo m éprisa it. 
N écessité  fit loi: n o s  fabrican ts com m encèren t à ex am in er tou tes  so rtes  de  
la in e s .

Les risques s'accroissaient car les qualités d ev en a ien t incertaines: il fa lla it 
te s te r à chaque fois les balles, et estim er d 'après ces essais si elles p o u v a ien t ou  

n o n  convenir à la fabrication. Les laines de la Pouille  équ ivala ien t aux  la ines 
ro m a in e s ; si l 'o n  en  tro u v e  ra re m e n t la m e n tio n , c 'e s t q u 'e lle s  é ta ie n t 
confondues dans le g rand  ensem ble des "romaines". O n  achetait égalem ent des 
la in e s  de Suse, p o u r  co n v en ir so u v e n t q u 'il s 'a g is sa it  d 'u n e  "robaccia , 
imbarrazzata"3b. Les laines d e  P iém ont et de L o m b ard ie  ne com m encèren t à 34 35 36
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a rr iv e r  q u 'a p rè s  1815, appréciées com m e é tan t de  b o n n e  race m erin i, e lles 
a rriv a ien t re la tiv e m e n t p eu  à cause d es  d ro its  de d o u an es  qu i ren da ien t le u r  
p rix  excessif. Les la in es  de Barbarie s u r to u t é taien t en  g ran d  nom bre, m ais d e  
q u a lité  fo rt in ég a le : celles d 'A lgérie  p a r  exem ple co n ten a ien t so u v en t u n e  
g ran d e  p a rt de  co rps grossiers e t b ien  p eu  d e  qualité fine; a u  contraire, les laines 
m aro ca in es  é ta ie n t  b e au co u p  p lu s  e s tim ées . P o u r s’e n  co n v aincre  d is a it  
L azzero  à son  p è re  q u ’il suffisait de  leggere il Savary nell'articolo lane, si vede 
che dall'Affrica tirarono le pecore ed i maschi per portare quella bella razza che 

oggi esiste in Spagna"3 7

Voici q u i ju s tif ia it  p le in em en t l 'u tilisa tio n  q u e  l 'o n  p o u v a it e n  fa ire  
d an s  la fabrication  d es  bérets. De n o u v eau , o n  essayait les m élanges: le p rem ier 
corps de la la ine  m aro ca in e  p o u v a it p a r  exem ple ê tre  a jou té  à 2 /3  d e  la ine  
espagnole  p o u r  o b te n ir  des bére ts  su rfin s , le second corps é ta it u tilisé à p a r t  
égale avec la laine agneline  espagnole p o u r  fabriquer des bére ts  fins, q u a n t au  

troisièm e corps, il s e rv a it pour ob ten ir d u  stam e p o u r lequel la laine d u  M aroc 

é ta it p a rticu liè rem en t adaptée.

C 'é ta it d o n c  a u  gré des a rr iv a g e s  e t des essa is  q u e  l'o n  d éc id a it d u  
m élange d es la ines. Parfois, l’occasion  fa isa it l’in v en tio n . A y an t acheté  u n e  
p artie  de véritab le  p o il de v igogne, V incenzo décida d e  ten te r de la m êler à la 
la ine  d 'E spagne: u n e  idée  qui ra p p o rta ; les bérets ainsi fab riqués fu ren t "una  
m eraviglia"; e x u lta n t p o u r une fois d e  jo ie , V incenzo p o u v a it affirm er qu 'ils  

d é p a ssa ie n t m êm e  T u n is  e t O rlé a n s3 8  39 40. B onheur é p h ém è re  car le poil d e  
v igogne se p ré sen ta it rarem ent à des p rix  accessibles. Il fallait donc continuer de  

m élanger les laines...
C erta ines é ta ie n t estim ées a b so lu m en t im p ro p res  à la fabrication: u n e  

g ran d e  p artie  des la in es  de Barbarie, les la ines tu rq u es , e t su rto u t les laines 
"nostrali" de Sienne e t de  la M arem m a: jugées encore très o rd inaires , les efforts 
fa its  p o u r les a m é lio re r n 'ava ien t p o rté  q u e  peu  d e  fru its: G aetano , d ev en u  
e x p e r t en  la  m a tiè re , co n sta ta it en  1818 que: le razze di lane spagnole in 
M aremma poco anno fa tto  di progressi. Non vi è che Bolgari della tenuta  

Gherardesca che v i ha un bel gregge m erin i '"3 ^; g iunsi f in o  alle vicinanze di 
S i e na ,  r a c o n ta i t - i l ,  osservai se avevano progredito le razze merini che m i 
avevano detto  esservi, ma niente di bono trovai e vedo che vi è molta 

differenza da quello che si dice al fa tto  in sostanza

37 Lazzero, 20/11/1816
38 Vincenzo, 23/12/1816
39 Gaetano, 27/5/1818
40 Gaetano, 1/7/1818
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P a s  q u e s t i o n  p a r  c o n s é q u e n t  d ’a v i l i r  l e s  b é r e t s  a v e c  c e t t e  l a i n e  d e  t r o p  

b a s s e  q u a l i t é ,  t o u t  j u s t e  b o n n e  à  f a b r i q u e r  l e s  d r a p s  d e  q u a l i t é  c o m m u n e  d e s  

impannatori d e  P r a t o .  L a  m ê m e  l a i n e  n e  s e r v a i t  d o n c  p a s  i n d i f f é r e m e n t  p o u r  

l e s  b é r e t s  o u  p o u r  l e s  d r a p s ,  l e s  m a r c h é s  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  é t a i e n t  

d i f f é r e n t s .  U n e  c e r t a i n e  c o m p l é m e n t a r i t é  p o u v a i t  n é a n m o i n s  e x i s t e r  e n t r e  l e s  

d e u x  p r o d u c t i o n s ,  n o u s  l ' a v o n s  d i t .

P o u r q u o i  m é l a n g e a i t - o n  l e s  l a i n e s ?  A  c a u s e  d e  l a  c o n j o n c t u r e  d e s  p r i x  d e  

l a  m a t i è r e  p r e m i è r e .  Q u ' e s t  c e  q u i  d é t e r m i n a i t  l e s  t e r m e s  d u  m é l a n g e ?  L e s  p r i x  

e t  l e s  o c c a s i o n s .  L ' i n c e r t i t u d e  n e  t e n a i t  p a s  à  u n e  m a u v a i s e  c o n n a i s s a n c e  o u  à  

u n  d i f f i c i l e  a p p r e n t i s s a g e  d e  l a  f a b r i q u e ,  m a i s  b i e n  p l u t ô t  à  u n e  d é p e n d a n c e  

e x t r ê m e  v i s  à  v i s  d ' u n  m a r c h é  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  d o n t  l e  c o n t r ô l e  

é c h a p p a i t  t o t a l e m e n t  à  n o s  m a r c h a n d s ,  n o u s  y  r e v i e n d r o n s .  E t  s i  l e s  f a b r i c a n t s  

d e  S e d a n ,  p a r  e x e m p l e ,  p o u v a i e n t  s e  p e r m e t t r e  d e  v e n d r e  p l u s  c h e r  l e u r s  

p r e s t i g i e u x  d r a p s  l o r s  d e  l ' a u g m e n t a t i o n  d e s  l a i n e s ,  l e s  b é r e t s  d e  M a z z o n i  

c h a n g e a i e n t  e u x  d e  c o m p o s i t i o n .  D e s  b é r e t s  d e  L i v o u r n e  t r o p  c h e r s  

n ' i n t é r e s s a i e n t  p e r s o n n e ,  a u t a n t  v a l a i t  a l o r s  s e  f o u r n i r  à  T u n i s  d o n t  l e  n o m  

n ' a v a i t  b e s o i n  d ' a u c u n e  c o n f i r m a t i o n .

U n  t y p e  d e  c o n t r a i n t e  s i m i l a i r e  s ' e x e r ç a i t  d a n s  u n  d o m a i n e  o ù  n o s  

a p p r e n t i s  b é r é t i s t e s  s e m b l a i e n t  b a l b u t i e r  e n  p e r m a n e n c e :  l a  t e i n t u r e .

F a i r e  n a î t r e  l a  c o u l e u r

U n e  o b s e s s i o n  a s s a i l l i t  c o n s t a m m e n t  V i n c e n z o :  t r o u v e r  l e  j u s t e  m o y e n  

d e  t e i n d r e  l e s  b é r e t s  e t  n e  p l u s  e n  v a r i e r :  sarebbe pure una gran bella e botta 
cosa di potere trovare di fissare un metodo per il colore mentre si vede un  

continuo  variam ento in ciascheduno bagno e che poi in fondo si fa  una  
continua mascherata di berretti nei pacchettiA 1  R é p é t a n t  c o m m e  s o u v e n t  l e s  

m o t s  d e  s o n  p è r e ,  L a z z e r o  a j o u t a i t  e n  r é p o n s e : . . m û  corne si fa, si vede che la 
Fortuna non ci vole assistereA2

N o u s  s o m m e s  e n  1 8 1 0 ,  d e p u i s  p l u s  d e  v i n g t  c i n q  a n s ,  l a  f a b r i q u e  

M a z z o n i  e t  P a c c h i a n i  v e n d a i e n t  s e s  b é r e t s  e t  p o u r t a n t  n o s  f a b r i c a n t s  s e m b l a i e n t  

t o u j o u r s  i n c e r t a i n s  d e  l a  m a r c h e  à  s u i v r e .  L e u r s  p a s  c h a n c e l a i e n t  e n  e f f e t  b i e n  

s o u v e n t ,  a u c u n e  t r a c e  p r é é t a b l i e  n ' e x i s t a i t  e t  l e  s e n t i e r  d e  l a  c o u l e u r  s e m b l a i t  

ê t r e  c o n s t i t u é  d e  v o i e s  d e  t r a v e r s e s ,  d e  f a u s s e s  r o u t e s  e t  d ' e r r e m e n t s  p e r p é t u e l s .  

L a  c o r r e s p o n d a n c e  e n  p o r t e  t é m o i g n a g e :  i n l a s s a b l e m e n t ,  o n  a n n o n ç a i t  u n e  

n o u v e l l e  t e n t a t i v e ,  o n  e x p l i q u a i t  u n  n o u v e a u  p r o c é d é ,  o n  r a i s o n n a i t  s u r  l e s  41 42
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68 -  "
p r i x  d e s  t e i n t u r e s  e t  l e s  r é s u l t a t s  d e s  d i f f é r e n t s  e s s a i s .  E s s a i s  e n  p e t i t ,  e n  g r a n d ,  

t e i n t u r e  d ' u n  b é r e t ,  d e  d i x ,  d e  c e n t ,  l a  v i e  d e  n o s  f a b r i c a n t s  s e m b l a i t  s e  r e m p l i r  

p a r f o i s  d e  c e t t e  o b s e s s i o n  d e s  c o u l e u r s .  E t a i e n t - i l s  s i  p e u  e x p é r i m e n t é s  p o u r  

a f f r o n t e r  c e t t e  e n t r e p r i s e ?  L a  F o r t u n e  q u ' i l s  i n v o q u a i e n t  é t a i t - e l l e  s e u l e  c a p a b l e  

d e  l e s  a s s i s t e r ?  D i f f é r e n t s  f a c t e u r s  j o u a i e n t  p o u r  p a r s e m e r  c h a q u e  b a i n  d e  

n o u v e l l e s  d i f f i c u l t é s .  T o u t  d ' a b o r d ,  c o m m e  p o u r  l e s  l a i n e s ,  l e  p r i x  d e s  d r o g u e s  

p o u v a i t  v a r i e r  c o n s i d é r a b l e m e n t ,  o b l i g e a n t  à  l ' a b a n d o n  d ' u n  p r o c é d é  d e v e n u  

e x c e s s i v e m e n t  o n é r e u x .  L a  t e i n t u r e ,  r a p p e l i o n s - n o u s ,  é t a i t  e n  e f f e t  l e  s e c o n d  

p o s t e  d e  d é p e n s e  d e  l a  f a b r i c a t i o n .  L e s  c o û t s  é v o l u a i e n t  c o n s i d é r a b l e m e n t  s e l o n  

l e s  t e m p s  e t  l e s  p r o c é d é s :  l e s  c h i f f r e s  g l a n é s  a u  f i l  d e s  l e t t r e s  s o n t  e x t r ê m e m e n t  

d i v e r s :  u n  p e u  p l u s  d ’u n e  l i r e  p o u r  l e s  c o u l e u r s  l e s  p l u s  é c o n o m i q u e s ,  j u s q u ' à  

s e p t  l i r e s  e t  p a r f o i s  p l u s  p o u r  l e s  c o u l e u r s  s u r f i n e s  q u a n d  l e  p r i x  d e s  d r o g u e s  

a u g m e n t a i t  v e r t i g i n e u s e m e n t .

U n e  o p é r a t i o n  e n  t o u s  c a s  n e  p o u v a i t  ê t r e  é v i t é e :  c e l l e  d u  p a s s a g e  d e s  

b é r e t s  à  l ’a l u n  p r é a l a b l e m e n t  à  l a  t e i n t u r e .  D e s t i n é e  à  a m é l i o r e r  l a  p r i s e  d e  l a  

c o u l e u r ,  c e t t e  o p é r a t i o n  é t a i t  i n d i s p e n s a b l e  à  l a  r é a l i s a t i o n  d u  g r a n d  o e u v r e  d e  

l a  t e i n t u r e :  u n e  c o u l e u r  b r i l l a n t e ,  a y a n t  d e  l ’e s p r i t  e t  d e  l ' u n i t é .  L e s  b é r e t s  

é t a i e n t  d o n c  i m m e r g é s  d a n s  u n  b a i n  d ' a l u n  q u e  l ’o n  c h a u f f a i t  

p r o g r e s s i v e m e n t .  U n  s e u l  b a i n  e n  g é n é r a l  s u f f i s a i t  q u o i q u e  l ' o n  p u i s s e  r é p é t e r  

l ' a l u n a g e  u n e  s e c o n d e  f o i s .  L e s  b é r e t s  é t a i e n t  e n s u i t e  s o i g n e u s e m e n t  l a v é s ,  u n  

r i n ç a g e  i n s u f f i s a n t  p o u v a i t  m e t t r e  e n  p é r i l  l a  t e i n t u r e .  T o u t  a v a i t  s o n  

i m p o r t a n c e ,  y  c o m p r i s  l a  q u a l i t é  d e  l ' e a u ,  e t  n o s  f a b r i c a n t s  s ' e n  a p e r ç u r e n t .

U n e  f o i s  s e c s ,  l e s  b é r e t s  p o u v a i e n t  ê t r e  t e i n t s .  P r e m i e r  c h o i x ,  

f o n d a m e n t a l ,  c e l u i  d e s  d r o g u e s  à  e m p l o y e r .  A u x  p r e m i e r s  t e m p s  d e  l a  f a b r i q u e ,  

t o u t  s e m b l a i t  s i m p l e :  l a  c o c h e n i l l e  é t a i t  r e l a t i v e m e n t  b o n  m a r c h é .  L e s  p r e m i e r s  

b é r e t s  f u r e n t  d o n c  t e i n t s  d a n s  u n  u n i q u e  b a i n  d e  c o c h e n i l l e .  L a  h a u s s e  d e s  p r i x  

r u i n a  c e t t e  s i m p l i c i t é  i n i t i a l e ;  e n  1 7 9 9 ,  V i n c e n z o  c o n s t a t a i t  q u e  l a  c o u l e u r  

d ' a n t a n  c o û t e r a i t  d é s o r m a i s  p l u s  d e  c i n q  l i r e s  e t  n e  p o u v a i t  d o n c  p l u s  s e  

f a i r e 4 ^ .  D e  n o u v e a u ,  n o s  f a b r i c a n t s  é t a i e n t  e n t r a i n é s  s u r  l a  v o i e  p é r i l l e u s e  d e s  

s u b s t i t u t s  e t  d e s  m é l a n g e s .

D  f a l l a i t  a v a n t  t o u t  e s s a y e r .  L e s  P a c c h i a n i  é t a i e n t  l e s  m a î t r e s  d ' o e u v r e  d e  

c e t t e  s y m p h o n i e  d e s  c o u l e u r s .  I l s  s ' a v a n ç a i e n t  c e p e n d a n t  s u r  u n  t e r r a i n  

r e l a t i v e m e n t  n o u v e a u  p o u r  e u x .  L e s  c o u l e u r s  e n  u s a g e  p o u r  l e s  d r a p s  d e  P r a t o  

é t a i e n t  d i f f é r e n t e s  e t ,  b i e n  q u ' e x p e r t s  e n  t e i n t u r e ,  o n  p e u t  c o n c e v o i r  l e u r  

i n c e r t i t u d e  e n  m a t i è r e  d e  n o u v e l l e s  d r o g u e s .  43
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U n e  d e s  a l t e r n a t i v e s  à  l a  c o c h e n i l l e  é t a i t  l ’é c a r l a t e  (grana ) .  L a  c o u l e u r  

q u ' e l l e  d o n n a i t  é t a i t  r é p u t é e ,  s o l i d e ;  l ’o d e u r  c a r a c t é r i s t i q u e  é t a i t  u n  s i g n e  d e  

q u a l i t é 4 4  45 * *. N o s  f a b r i c a n t s  s e  p e r s u a d è r e n t  q u e  c ' é t a i t  l à  l e  p r o c é d é  e m p l o y é  à  

T u n i s .  M a l h e u r e u s e m e n t ,  l a  g r a n a  p o u v a i t  a v o i r  a u  m o i n s  d e u x  

i n c o n v é n i e n t s  m a j e u r s :  d ' u n e  p a r t  d o n n e r  u n e  c o u l e u r  t r o p  j a u n e  à  l a q u e l l e  i l  

f a l l a i t  r e m é d i e r  e n  y  a j o u t a n t  d ' a u t r e s  p r o d u i t s 4 ^ ,  d ' a u t r e  p a r t  d e v e n i r  e l l e -  

m ê m e  t r o p  c o û t e u s e :  se la grana non fosse cosi cara meglio sarebbe di tingere di 
solo grana con m ettem e a sufficenzaA8

Q u e l l e s  a u t r e s  s o l u t i o n s ?  L a  p l u s  n o b l e  c o n s i s t a i t  à  j o u e r  s u r  l e  p r i x  

r e s p e c t i f  d e  l a  c o c h e n i l l e  e t  d e  l a  grana  e t  à  l e s  m é l a n g e r  e n  p r o p o r t i o n s  

v a r i a b l e s  s u i v a n t  l e u r  p r i x .  C e s  m é l a n g e s  p o u v a i e n t  s e r v i r  à  l a  q u a l i t é  d e s  

c o u l e u r s :  l a  c o c h e n i l l e  r e m é d i a i t  à  l a  c o u l e u r  t r o p  j a u n e  d e  l a  grana4 7  e t  c e l l e  d  

c o n f é r a i t  u n e  o d e u r  a t t r a y a n t e  à  u n  b a i n  d e  c o c h e n i l l e .  O n  o b t e n a i t  a i n s i  u n e  

b e l l e  c o u l e u r  r i c h e ,  a d a p t é e  a u x  b é r e t s  f i n s  e t  s u r f i n s .  D é s  q u e  l e s  p r i x  l e  

p e r m e t t a i e n t ,  n o s  f a b r i c a n t s  r e v e n a i e n t  à  c e t t e  s o l u t i o n ,  e s s a y a n t  à  c h a q u e  f o i s  

u n e  n o u v e l l e  p r o p o r t i o n ,  e n  f o n c t i o n  d e s  c o û t s  e t  d e s  r é s u l t a t s .

P e n d a n t  l o n g t e m p s ,  c e s  d e u x  d r o g u e s  f u r e n t  r a r e s  e t  c h è r e s .  I l  f a l l a i t  

e s s a y e r  d ' a u t r e s  p r o d u i t s .  L a  g a r a n c e  ( r o b b i a )  f u t  l a  t r o i s i è m e  g r a n d e  

c o m p o s a n t e  d e s  t e i n t u r e s  d e  l a  f a b r i q u e .  E l l e  d e v i n t  u n  é l é m e n t  p r e s q u e  

c o n s t a n t  d e s  n o m b r e u s e s  t e n t a t i v e s  d e  m é l a n g e s  q u ’e f f e c t u a i e n t  l e s  P a c c h i a n i .  

I l s  l ' u t i l i s a i e n t  p a r f o i s  e n  p e t i t e  q u a n t i t é :  a y a n t  t e i n t  u n  p r e m i e r  b a i n  a v e c  d e  l a  

c o c h e n i l l e ,  i l s  m é l a n g e a i e n t  d a n s  l e  s e c o n d  grana e t  g a r a n c e .  L a  c o u l e u r  é t a i t  

b e l l e ,  r i c h e ,  n e  c o m p r e n a n t  e l l e  a u s s i  q u e  d e  n o b l e s  i n g r é d i e n t s . 4 8  B i e n  p l u s  

s o u v e n t  l a  g a r a n c e  s e r v a i t  d a n s  d e s  m é l a n g e s  o ù  l e s  d r o g u e s  é t a i e n t  d e  

m o i n d r e  q u a l i t é .  L a  p é n u r i e  a v a i t  e n  e f f e t  a p p o r t é  d a n s  l e s  b a i n s  d e  t e i n t u r e  d e s  

p r o d u i t s  d e  b i e n  p i è t r e  r é p u t a t i o n :  b o i s  d e  B r é s i l ,  f e m a m b u c h  d e v i n r e n t  l e s  

c o m p o s a n t s  e s s e n t i e l s  d e s  c o u l e u r s  " f a u s s e s " ,  t a p e s  à  l ' o e i l  m a i s  p e u  r é s i s t a n t e s  

a u x  t e m p s  e t  a u x  i n t e m p é r i e s .  U t i l i s é s  s e u l s ,  l e  b o i s  d e  B r é s i l  o u  l e  f e m a m b u c h  

p r o d u i s a i e n t  d e s  c o u l e u r s  a b s o l u m e n t  " f a u s s e s "  m a i s  t r è s  b o n  m a r c h é .  O n  l e s  

u t i l i s a i t  m a s s i v e m e n t  p o u r  l e s  b é r e t s  o r d i n a i r e s ;  l e  p r i x  d e  l a  t e i n t u r e  d é p a s s a i t  

a l o r s  d e  p e u  l a  l i r e :  l a  v o i e  d e  l ' é c o n o m i e  r e m p l a ç a i t  l a  v o i e  d e  l ' h o n n e u r .

6 9

44 Lazzero, 27/8/1813
45 Lazzero. 26/6/1814
^  Lazzero, 22/2/1815
4? Lazzero. 26/6/1815 ?
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L e s  M a z z o n i - P a c c h i a n i  t e n t è r e n t ,  p o u r  l e s  b é r e t s  f i n s  n o t a m m e n t  d e

c o n c e v o i r  u n e  s o l u t i o n  h y b r i d e ,  s o r t e  d ' h o n n e u r  d a n s  l ' é c o n o m i e ,  q u i  l e u r

c a u s a  s u r t o u t  b i e n  d e s  s o u c i s .  L e s  c o u l e u r s  é t a i e n t  a i n s i  " d e m i - f a u s s e s ”

c o m p o s é e s  p a r  e x e m p l e  d e  g ra m , g a r a n c e  e t  f e m a m b u c h ,  o u ,  p l u s  s o u v e n t ,  d é

garance et bois de B r é s i l .  U  garance, du reste, pouvait être recueillie sur place-
on tentait de moudre la plante fraîche, cueillie, si les besoins devenaient 
urgents hors saison 0; ene était alors mélangée à du bo-s de ^  ^  ^

d e Cr n a i t a i n f à  T  q T m  i n f i m e  ^  8 r a n a 5 1 - U  n o m b r e  d e s  c o m b i n a i s o n s  
e v e n a i t  i n f i m ,  l e s  d o s a g e s  v a r i a i e n t  s a n s  c e s s e .  A u c u n e  s o l u t i o n  n ’é t a i t  

v é r i t a b l e m e n t  s a t i s f a i s a n t e .

O n  e s s a y a i t  d e  g l a n e r  p a r t o u t  d e s  i n f o r m a t i o n s  p o u r  p e r c e r  l e s  s e c r e t s  d e s

saUaüuSm aiÎrT T ;  n° tamment d6S c u r r e n t s  directs. A chaque fois, l'espoir 
allumait: è state da no, un tintore lucchese che è stato quindici anni in Liane

in Francia e v, ha esercitato il mestiere di tintore, si di lana, seta, fila  di lino e
cotone, ha inseganto a Burlamacchi la maniera di tingere i berretti di solo
verzino, non gli raguaglia che crazie 10 la libbra allora che prima con la g ra m
g  t costava £ 2  1 / 3  la hbbra.52 L ' e n t h o u s i a s m e  s ' é v a n o u i s s a i t  s o u v e n t  a u s s i

rapidement qu'il était apparu, comme dans ce cas où le teinturier fa  la prova e 
non viene niente di bono.53 Le bois d e  Brésil e n  effef ^  ^

igure, si la fabrique l'utilisa un temps massivement, les couleurs furent 

d i s é r T c S L  léeS qUe r ° n éVUa Paf k  SUUe de ^«"Ployer par peur du

M a corne s i  tmpiccia con la carestia delle droghe s ' e x c l a m a i t  d é s e s p é r é  

V m c e n z o 5 5 .  D e  n o m b r e u x  r e m è d e s  f u r e n t  e n v i s a g é s ,  y  c o m p r i s  d e  r a c h e t e r  a u x  

e m t u r i e r s  e n  s o i e  d e  F l o r e n c e  l e u r s  b a i n s  d e  c r a m o i s i  p o u r  y  t e i n d r e  l e s  b é r e t s ,  

e n  y  a j o u t a n t  é v e n t u e l l e m e n t  u n  p e u  d e  g a r a n c e  d a n s  u n  s e c o n d  b a i n 5 6 .  D e  l a  

i n  d u  s i è c l e  j u s q u ' à  l a  R e s t a u r a t i o n  l e s  d r o g u e s  f u r e n t  r a r e s  e t  c h è r e s .  L e s  

p e r t u r b a t i o n s  d u  c o m m e r c e  s e  r e s s e n t i r e n t  d a n s  l e s  b a i n s  d e  t e i n t u r e ;  l a  

p  n u r i e  s  é t a i t  i n s t a l l é e  d u r a b l e m e n t  p o u r  l e s  c o u l e u r s .  A p r è s  1 8 1 5 ,  o n  p u t  

r e v e n i r  a u x  v i e i l l e s  s o l u t i o n s  d e  l a  c o c h e n i l l e  e t  d e  l a  grana. 49 50 51 52 * 54 55

49 Lazzero, 28/6/181
50Lazzero, 27/1/181
51 Lazzero, 27/1/181
52 Vincenzo, 5/4/181

idem
54 Lazzero, 5/5/1819
55 Vincenzo, 16/7/U 

Vincenzo, 1/2/181

Vincenzo, 5/4/1810



Un produit souleva de nouveau les enthousiasmes de nos fabricants: la 
Laque. Elle arriva dans les bains de teinture des bérets de Mazzoni vers 1815- 
1816. Des marchands anglais vendaient ce produit: Gaetano d ice  che V lnghelese  

che la vende (la lacca) ha ancora il m etodo  per usarla in inghelese , v i prego d i 
fa r lo  tradurre  e d i m andarlo .57

On essaya la laque avec espoir, il fut couronné de succès: seule, elle 
donnait une belle couleur stable55; elle pouvait également être utilisée avec la 
garance pour les bérets ordinaires5^, ou mélangée avec un peu de grana  pour 
les bérets fins6 .̂ De nouveau naissait l'espoir d'avoir trouvé le secret de la 
couleur de Tunis: chi sa se in T u n is  n o n  tinghono  tu t t i  i b erre tti con una  

p o rz io n e  d i lacca, perchè vediam o q u a n to  p iù  s i m an ten g o n o  lu c e n ti  i b erre tti  

d i T u n is  dei nostri ancorché tin ti  con grana  e cocciniglia61.

La découverte de la laque semblait décisive. La couleur que l'on obtenait 
était da fa r s i  onore, possédant toute les qualités requises, p ro fo n d a  u n ite z za ,  

b e llo  s p ir i to  e lu c e n te z z a * 58 59 60 61 62  63 *; on pouvait chanter victoire: io m i ra llegro  

ta n to ..c h e  fin a lm e n te  s ie te  g iu n ti  a fa re  il colore che ta n to  desidera te  e al quale  

t u t t i  sem p re  abbiam o asp ira to , in ve rità  n u lla  d i più  bello s i  p u ò  vedere e il 

v o s tro  s ignore  padre si è im m orta la to , e v i  desidero o g n i p rosperità  per il bene  

v o s tr o , de  m iei p a re n ti  e de poveri la v o r a n ti.6 5  Quatre mois plus tard, 
l'enthousiasme était retombé: siam o ancora m olto  ind ietro  dei berre tti d i T u n is  

p e r  il colore6 .̂ La déception était à chaque fois à la mesure de l'espoir suscité 
par les nouvelles tentatives.

Durant toutes ces années, à côté du mélange des drogues, on avait 
également tenté de multiplier les améliorations du processus de teinture. Les 
bains s étaient multipliés: unique au début de la fabrication, ils arrivèrent 
jusqu'à quatre lors de certaines tentatives. C'est vers 1800 que l’on se rendit 
compte des avantages de la multiplication des temps de teinture65. En effet, le 
bain unique contraignait à le faire bouillir, la couleur devenait alors parfois peu 
pénétrante; surtout, certaines drogues ne pouvaient subir une trop forte
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6^ Vincenzo, 7/10/1816
65 Vincenzo, 9/3/1800
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chaleur, notamment le v e r z i n o  que l'on commençait à employer 
massivement66.

On améliora aussi l 'a l lu m in a tu r a  des bérets: alors qu'un bain d’alun 
servait initialement deux ou trois fois, on ne l'utilisa plus qu'une seule fois, 
pour que son action fut plus efficace. Parfois même, on multiplia les bains 
d'alun. On remplaça le son, que l'on mêlait à l'alun, et qui fermentait en été, 
tâchant les bérets, par du tartre que toutes les bonnes teintureries utilisaient 
depuis longtemps67 68 69. Après le passage à l'alun, on prit l'habitude de relever les 
poils de la laine afin que la couleur puisse prendre plus facilement dans le 
coeur du tissu ou de la maille.

Enfin, on chercha à améliorer les chaudières. En 1819, Lazzero écrivait à 
son frère Gaetano: oggi è restata u ltim a ta  la bella caldaia d i s ta g n o , vi vorrà  

ancora  tu tto  dom an i per  r ip u lire  le sa lda tu re  e renderla a ll'o cch io ..h o  fa t to  d i 

t u t t o  p er  rendersi e sa tto  questo  lavoro che v i  fa  onore per  l 'in v e n z io n e , la 

fo rm a  è bellissima ed è l 'u n ic a  d i buona fo rm a  per  fa re  bene alla tin tu ra  berretti 

per che bene ci devono rig irare6®.

Nous sommes ainsi arrivés en 1819; Vincenzo mourait l'année suivante. 
Depuis plus de trente cinq ans la fabrique Mazzoni-Pacchiani vendait des bérets. 
Pourtant, comme le prophétisait Vincenzo Pacchiani en 1800, pendant tout ce 
temps, ils ne cessèrent jamais d'apprendre: d'apprendre leur métier? Les 
techniques étaient-elles si incertaines? Qu'étaient ces fabricants qui ne 
possédaient toujours pas au bout de trente ans le juste moyen de teindre? Quels 
teinturiers étaient les Pacchiani qui semblaient si incertains de leur travail?

Plus qu'une preuve d'incompétence, le problème jamais résolu de la 
teinture était symptomatique des nouveautés introduites par la manufacture 
des bérets: il ne s'agissait plus de teindre des draps ordinaires, mais de beaux 
bérets rouges; les ateliers de Prato n'étaient pas accoutumés à ce travail; il fallait 
donc chercher, innover. Les Pacchiani le firent d'abord avec réticence, 
tâtonnant et errant sans cesse, n'ayant pas l'expérience du bel ouvrage. 
D'autant qu'il fallait oeuvrer dans des conditions de dépendance extrême vis à 
vis d ’un marché des drogues et des matières premières alors fort bouleversé et 
capricieux; là encore, l'absence de préalable était un handicap. On s'adaptait, 
essayant au gré du marché et de l'inspiration, de nouvelles solutions 
g ira n d o (s i)  d i m olto  il capo6^.

^Lazzero, 10/1/1810
67 Lazzero, 23/1/1818
68 LP?, 22/2/1819
69 Vincenzo, 12/11/1810



Malgré toutes ces attentions, les bérets étaient loins d'être parfaits... Les 
Mazzoni s'en irritaient.

2 DES PROBLÈMES CONSTANTS

LES MULTIPLES DÉFECTUOSITÉS DU PRODUIT

La correspondance porte trace des désagrém ents constants 
qu'éprouvaient les Mazzoni en regardant les arrivages de bérets en provenance 
de Prato. Rarement satisfaits, ils ne parvenaient décidément pas à voir dans 
cette production la qualité qui ferait leur gloire et leur fortune. Leur courrier à 
Prato se remplissait alors de reproches et d'appréciations en général négatives 
sur la qualité du produit, d'admonestations à mieux faire.

D'innombrables défauts

Premier motif de constante insatisfaction: la couleur. Si la préparation 
des bains tinctoriaux causait à Prato un continuel casse-tête, nous venons de le 
voir, le résultat à Livourne de ces perpétuels essais faisait bien mauvais effet. 
Au lieu d'être uni, riche, luisant, ayant de l'esprit, le rouge des bérets avait tous 
les défauts d'une mauvaise couleur: il colore scarseggia* 7 ®, è sm orto e poco 

u n i t o 7 ^ , i l  c o lo r e  è b ig a r r é 7  2 , p o c o  p e n e t r a t o 7  3 , i b e r r e t t i  

b ia n c h e g g ia n o 7 ^ 'V e n g o n o  verga ture  nel colore"7 ^ .

Les lettres se transformaient en véritables litanies des défauts de la 
manufacture; les Mazzoni notaient à chaque missive le détail de toutes ces 
imperfections qui causaient un grand dommage à la réputation de la fabrique; 
Agacés, ils enjoignaient à la maison de Prato de changer de suite le système qui 
produisait de si piètres résultats. Aussitôt, on variait les bains. Si parfois la 
couleur donnait plus dans l'oeil, sa résistance était en général de bien courte 
durée. Nos fabricants le savaient parfaitement: à chaque nouvelle tentative, ils 
éprouvaient à l'aide du citron la solidité de la teinture: une couleur "fausse", 
destinée à un court destin, virait immédiatement, une bonne couleur, au 
contraire, ne variait pas. L'épreuve était redoutable et peu des essais des 
Mazzoni était concluants. Ainsi ils voyaient se promener à Livourne le triste 
résultat de cette mauvaise fabrication: u n  berretto dei so pra fin i che sono solo
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o tto  g io rn i che vendei ad u n  m erca n te  d i Patrasso ed il colore ha perso tu t t a  la  

sua lu cen tezza  e g l è  d oven ta to  v in a to  e sud ic io? 6
L'honneur du fabricant était mis à rude épreuve quand par hasard revenaient 
des acheteurs: m i hanno fa t t o  vedere  i berre tti che avevano  in capo d i  n o s t r o  

fa b b rica .xh e  li sono d oven ta ti color d 'E s c a ? ?

Il n’en fallait pas tant pour déclencher Tire de Vincenzo et faire redoubler les  
essais à Prato.

Les défauts de la fabrique ne s'arrêtaient cependant pas à la couleur. Le  
mélange des laines étaient parfois peu heureux, le feutre des bérets devenait 
alors trop fin, on sentait au toucher que les matières employées n'étaient pas d e  
première qualité: fa n n o  a p renderli in  m ano una tr is te  fig u re?&-, des douzaines 
de bérets pouvaient être gâchées par le mélange inopportun de deux laines, 
comme c'étaient la cas de ces bérets dal modello sc iupa to  atteso le due qua lità  d i  

lane im piegate , che una per il r ip ieno  e l'a ltra  per  l 'o r d ito ? 9

Les modèles surtout n'étaient pas respectés: bérets trop petits, trop grands 
se succédaient dans les arrivages de Prato. Tricotés ou tissés, les bérets ne  
correspondaient que rarement à la taille désirée; la maille ou la toile n e  
suivaient pas les dimensions imposées: i berretti tag lia ti e cuciti son v e n u ti  u n  

pò grandocci, credo che ciò sia  d eriva to  perchè il tag lio  della tela che s i è f a t t o  

per i d e tti  b erre tti è stato in  telaio b a ttu to  fo r te  e s i che nel tagliare i b e rre tti in  

questo  taglio le tele m e ne sono  v e n u te  d i m olto  delle s tr e tte  alla tavola , p e rc h é  

la tela era assai d e su n ita P 0 Quelques mois plus tard, on constatait le défaut 
inverse: nei berre tti tessu ti v i  è una  g ra n  q uan tità  d i p ic c o le t t i" ^  ; au contraire 
de l'année précédente où le  te le  r ip ien e  d i lana a g n e llin a  p ro d u ceva  d e i  

m odelli troppo g ra n d i .82

Pour les bérets tricotés, le problème était encore plus tragique: aucun  
remède n'existait à un tricot trop étroit, il fallait détricoter et refaire. Or des 
centaines de bérets arrivaient de telle sorte que soda ti tornano p iù  p iccoli ch e  

ta zz e  da ca ffè , n'étant bon à rien, pas même à fournir les m odèles 
"piccolissimi" pour grecs. Le pourcentage de perte s'élevait ainsi 
considérablement. 76 77 78 79 80 * 82

76 Lazzero, 8/2/1815
77 Lazzero. 16/6/1815
78 Vincenzo, 8/7/1808
79
80 Vincenzo, 12/11/1810
81?
82 Vincenzo, 21/5/1810



Il s'élevait d'autant plus que les malheurs de la fabrique se 
poursuivaient dans les opérations de finition. Le foulage était trop souvent 
défectueux: le plus souvent insuffisant, il devenait parfois excessif. On voyait 
en tous cas les bérets qui to rnano  dalla gualchiera s p u n ta ti  e m olto g u a s ta ti  nel 
o r l o . 8 3

La tonte elle même laissait à désirer: lainage insuffisant, coupe trop 
rapidement effectuée, provoquaient des défauts de couleurs et contribuaient à 
faire du béret "u n a  trippa

En somme, Vincenzo arrivait parfois à la triste conclusion qu'ils avaient 
proprio  d e te r io ra to  questa  m a n ifa ttu ra  in tu t to , m o d e llo  p iù  p icco lo , p e s ta  

d 'im p a s to , colore i n f a m e Gaetano parlait lui aussi de berre tti d i n u m e ro  

fa lso , d iffe ttu o s i n e l loro colore e in  a ltre  parti della m a n ifa ttu ra 85. Lazzero 
poursuivait l'année suivante en insistant sur il colore bigarré, il lanaggio aspro. 

Les bérets ne faisaient donc n ien te  buona figura . L'honneur était loin: è per noi 

una  grande vergogna e rossore che m i da gran pena al core.&6

En effet, les bérets ainsi mal travaillés n'étaient pas pour autant écartés 
de la vente. On tentait d'abord de pourvoir aux défauts au fur et à mesure 
qu'ils se présentaient. Si l'on faisait somme toute rarement refaire le tricot aux 
femmes, on essayait par contre d'user d'artifices pour remettre à un juste 
modèle les bérets trop étroits: revenus humides de la foulonnerie, on les forçait 
sur les formes, espérant ainsi les agrandir quelque peu. Au fond, c'était ce que 
l'on pratiquait depuis longtemps sur tous les séchoirs de draps européens. 
L'hiver, l'opération était laborieuse: il tem po u m ido  fa  s i che s i ritraggono  

su b ito , ne l e s ta te  q uesta  vera  ladroneria  si copre m e g lio  perchè il b e rre tto  

asciuga e risecca sopra la f o r m a i

On pouvait alors espérer faire bon effet auprès d'un acheteur peu 
regardant. Mais cette pratique n'était peut-être pas sans rapport avec la 
réputation des bérets de Livourne qui, disait-on, appena sentono il sudore si 

s t r i n g o n o Et l'on peut imaginer le désappointement du marin qui voyait 
soudain, après l'effort ou la brise, son beau béret perdre sa couleur et devenir 
trop étroit pour sa tête... 83 84 * 86 87 88
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Pour remédier à une couleur insuffisante ou désunie, on retouchait au  

carmin les bérets, tentant ainsi de combler les trous de couleur. Vincenzo e n  
indiqua à plusieurs reprises la "recette": si prende dal droghiere del ca rm incio  e  

si m e tte  in  u n  p ia tte llino  così in  polvere di poi s i p ig lia  u n  pennellino  d i c u i  s i  

stu ffa  la p u n ta  leggerm ente in  un  pocho d i olio e poi ne lla  polvere così s i to cc a  

d 'accio  o pag lia  che è sopra il b erre tto  e vedrete  che s ta  m olto  bene .& 9  L a  
résistance au temps de ce substitut n'était bien sûr en aucun cas garantie. A tous 
moments les bérets étaient recousus, retouchés, retravaillés pour palier le s  
multiples défauts de la fabrication.

Malgré tous ces subterfuges plus ou ploins honnêtes, il arrivait d es  
caisses de bérets décidément peu présentables. Qu'en faisait-on? Ecoutons d e  
nouveau Vincenzo parler de ce bagno d i berretti c o m u n i che G eppino v i sp ed ì i  

quali sono  d i co lore g uasto . On avait d'abord tenté d'y remédier d ie tro  a l  

su d e tto  bagno d i  colore g u a s to , v i  fecero  d ive rse  o p e ra zio n i p e r  ved ere  d i  

rem ediare il colore ma tu tte  in u tili . Dès lors, il ne restait plus qu'à tromper 
véritablement l'acheteur: vedete  d i m etterne  10 per cassa per così vedere d i  

s m a l t i r g l i .  Les caisses de bérets devenaient parfois de véritables illustrations 
des défauts de la fabrique. Ainsi, dans la même missive, Vincenzo ordonnait: i l  

s im ile  fa r e te  d i  q u e i b e rre tti  p icco li che ora a v r e te ..m e n tr e  so n  q u e i c h e  

r iu s c im o  d i m o d e llo  sciupato  a tteso  le d u e  qualità  d i  lane  im p ieg a te le  d u n q u e  

procura te  d i m e tte rn e  d i d e tti 2 o 3 per  cassa, e non  p iù , che così darem o f i n e  

ancora a q u e s t i" ^ 1. La con tinua  m ascherata  d i berre tti n e i p o c h e t t i  n'étaient 
donc pas une image rhétorique: noi s i è venduto  da parecchi mesi i berretti n °  1 

per n°2  e c e rta m en te  si è ingannato  i c o m p r a t o r i .

Les Mazzoni "oubliaient" ainsi leur honneur, "contraints" par les dures 
lois de la nécessité: le  c ircostanze  l 'h a n n o  im p o s to ^4. Les "chancres" de la 
fabrique, comme les Mazzoni appelaient les bérets défectueux, étaient en effet 
nombreux et devaient absolument être écoulés: peu de chance qu’ils  
n'encombrent les dépôts des Mazzoni-Pacchiani; plus sûrement, ils  
s'entassaient dans les boutiques de leurs acheteurs levantins. A aucun 
moment, nos fabricants ne songeaient à préserver leur honneur au détriment 
de leur capital. Il fallait vendre, à bas prix, en trichant et trompant, mais 
vendre. 89 90 91 92 93 94

89 Vincenzo, 2/9/1799
90 Vincenzo, 10/1/1810
91 idem
92 Vincenzo, 12/1/1810
93 Gaetano, 6/8/1810
94 idem



Néanmoins, conscients de tous ces subterfuges, les Mazzoni en 
connaissaient les c o n seg u e n ze  fu n e s te  per il cred ito  della fa b b ric a , et ne 
remettaient pas en doute les g iu s t i  rim proveri95 qu'ils essuyaient de leurs 
acheteurs. Aussi, tout en essayant d'écouler le mal désormais fabriqué, ils 
tentaient régulièrement de porter remède à une production si défectueuse. Les 
Mazzoni, de Livourne, écrivaient donc aux Pacchiani pour leur signaler les 
défauts de la manufacture et les enjoindre de veiller à la bonne exécution du 
travail, ils recevaient en retour des assurances de vigilance: se ci sono berre tti 

d ife tto s i non  lo p ren d e te  in s in is tro  m en tre  si fa  tu tto  perchè resti ev ita to .95 9 6  97

Néanmoins, les bérets continuaient d’arriver parés de tous les défauts. 
D'un tempérament fougueux, volontiers enthousiaste ou catastrophiste, ne 
reconnaissant pas les raisons de la médiocrité, Mazzoni se sentait blessé dans 
son orgueil pour chaque béret imparfait. Lassé des admonestations sans effets, il 
décida d'aller lui-même à Prato. Nous sommes en 1799. Depuis deux ans, la 
laine d'Espagne était devenue chère, les drogues également, il fallait mélanger, 
les bérets se dégradaient à chaque arrivage. Aller à Prato, cela signifiait constater 
par soi-même d'où venaient les défauts de la fabrique, c était se mêler aux 
affaires de production: jusque là, Mazzoni avait laissé carte blanche aux 
Pacchiani. Une fois décidées les grandes étapes de la nouvelle fabrication, les 
rôles avaient été divisés: d'un côté la production, de 1 autre le commerce, 
chacun étant spécialiste en son domaine. Après 1799 ce schéma serait 
bouleversé: ce que vit Vincenzo à Prato le persuada qu’il devait y rester pour 
que subsiste la fabrique et en soient corrigées les imperfections. D'autres que lui 
en étaient convaincus: è sta ta  la Providenza che suo  consorte sia v e n u to  a 

dim orare a Prato questo  poco d i tem po, écrivait à Giuseppa Mazzoni un ami de 
la famille. Inoltra  m aniera se non vedeva le cose da se sarebbe stata una  rovina  

e tu t t i  i g a la n tu o m in i che sono s ta ti in tesi di q u es ti a ffari non dicono a ltro  che  

M a z z o n i  a rag ione. Et, ajoutait-il, situant le noeud du problème, a vo lere  

r id u rre  questa  g e n te  (i P acch ian i) a lavorare bene b isognerebbe r iv o lta re  il

m o n d o ^ y

Les Pacchiani travaillaient-ils donc si mal?

T.FÇ d i v e r g e n c e s  m  a m t  IFAPTURIÈRES

La correspondance se fait sur ce point partielle et partiale. Partielle parce 
que nous ne connaissons que des bribes des discussions et des problèmes,
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95 Gaetano, 6/8/1810
96 pacchiani, 10/11/1792
97 Zannoni, 15/11/1799
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partiale surtout car seul apparait le point de vue de Mazzoni, en général 
emporté et implacable.

De la bonté du travail

Il eut visiblement matière à s'emporter. Ce que lui révélèrent les bains 
de teinture de 1 atelier des Pacchiani déclencha sa colère. Il pensait avoir affaire 
à des spécialistes, il découvrit des techniques incertaines, des pratiques de l'à- 
peu-prés. Se promenant dans la teinturerie, il découvrit ce qui gâchait si 
souvent la couleur des bérets: il colore lo guastava la sua caldaiaccia...nella 
caldaia dove tingano i berretti oggi...vi tinghono altre robe, e con vetrio li, e  
campeggio, e buccia di noce galle..9® Les drogues s'imprégnaient dans la  
chaudière se mélangeant aux nobles drogues de la couleur des bérets. Vincenzo 
tenait ainsi l'explication de la variation constante des couleurs. Il le redit le  
jour suivant, précisant les caractéristiques de la "c a ld a ia c c ia les vasques de  
teinture n étaient pas entièrement en cuivre, la partie supérieure étant 
constituée de briques, qui, poreuses, absorbaient un peu des différents bains que  
l'on y faisait.

En définitive, une grande partie du mal semblait venir d'une orientation 
du travail et des techniques visant d’abord à économiser. En effet, pourquoi les 
vasques étaient-elles finies en briques? Pour épargner le métal, encore cher. 
On jugeait vraisemblablement que les inconvénients éventuels ne valaient pas 
la dépense supplémentaire qu'aurait signifiée la construction de chaudières 
entièrement en cuivre. De même, les Pacchiani n'avaient pas estimé nécessaire 
de construire une vasque uniquement destinée à la teinture des bérets: elle était 
donc venue s'ajouter à la production préexistante, entrainant une utilisation 
intensive des implantations, en permettant ainsi une rentabilisation accrue. 
Encore une fois, le souci d'épargner était satisfait.

Il l'était de bien d'autres façons. Vincenzo, découvrant les défauts du  
travail de ses associés, se mit à la teinture. Qu'il possédât déjà cet art ou qu’il 
1 acquit alors, il sembla rapidement en mesure de faire ses propres essais. 
Prenant les choses en main, il prétendit dicter aux Pacchiani les dosages et le 
bon usage des drogues. Ceux-ci demeurèrent réticents à suivre ses conseils, 
trouvant sans doute que Mazzoni faisait un trop abondant usage de ces 
précieuses matières premières. Aussi réduisaient-ils les doses et modifiaient-ils

^Vincenzo, 8/3/1800



les composants, faisant échouer la teinture en grand quand les essais avaient
été concluants.99

Le même souci d'économie dictait l'opposition des Pacchiani à la 
modification de certains procédés. C'était le cas du nombre de bains de teinture. 
Jusque là, suivant les procédés établis depuis des générations à Prato, ils avaient 
teints en une seule fois les bérets, comme l'étaient les draps. Lors de sa venue à 
Prato en 1799-1800, Mazzoni éprouva les bienfaits de la multiplication des 
bains: elle permettait non seulement de ne pas faire bouillir la teinture, ce qui 
était néfaste à certaines drogues, rappelons nous, mais également de faire 
prendre plus progressivement et plus profondément la couleur dans le tissu. 
Dés lors, Mazzoni voulut faire adopter ce nouveau procédé, cohérent avec la 
perfection de la manufacture. Les Pacchiani s'y opposèrent au nom de 
l'économie: teindre en trois c'était user plus de charbon de bois pour alimenter 
un feu continu, c’était aussi faire travailler plus les bras100. En 1810, le 
problème n'était toujours pas résolu, les arguments étaient les mêmes: certo  

c h e  per  i P a c c h ia n i  q u e s to  m e to d o  è m o lto  la b o rio so  e m o l to  

d isp e n d io so ...tin g e n d o  così b isogna  che tu tto  il g io rn o  abbino il fu o c o  alla  

caldaia e g li  u o m in i sem pre i m p i e g a t i c i .  Mais, pour Mazzoni, l'enjeu valait ce 
surplus de peine: i nostri berretti t in t i  con il m etodo dei tre tem pi sono p iù  belli 

assai degli a l t r i . C l

D'un côté l'épargne, de l'autre la perfection. D'un côté l'usage, de l'autre 
l'innovation. Travaillant avec parcimonie, les Pacchiani teignaient également 
par habitude, et quoique ce ne fut pas l'habitude du bien faire, ils se refusaient à 
accepter les nouveautés tinctoriales qu'utilisait Vincenzo. Agacé, celui ci nous 
décrit leur réaction, dictée, non par la volonté de préserver la tradition ou les 
règles de l'art, mais par la peur de l'inconnu: N o n  vog liono  a d o tta r s i a 

im piegare ne l colore u n  ingred ien te  che io v i adoppro, perché anno paura della  

s a lu te , e q u a n d o  o t in to  n e ssu n o  d i  loro si son  a c c o sta ti a m e e n e p p u re  

ardischono a odorare il berretto  t i n t o . C 3
Pour Mazzoni, ce n'était là qu'étroitesse d'esprit, les "spécialistes" de 

Prato se révélaient une razzaccia di ig n o ra n ta cc iC 4 englués dans des pratiques 
défectueuses qu'ils se refusaient à modifier. Mazzoni ne pouvait que 
condamner: g ra n  ignoranza  è quella  d i credere che n o n  sia a ltro  m odo che * 100 101 * 103 104

^Vincenzo, 13/1/1800
100 Vincenzo, 9/3/1800
101 Vincenzo, 7/1/1810
1°2 Vincenzo, 9/3/1800
103 Vincenzo, 28/2/1800
104 Vincenzo, 14/2/1800
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quello  che u n o  abita , non è così, ed  abbastanza abbiam o m ig lio n i d i c o n f r o n t i  

c o n tin u i  so tto  g l i  occhi e q u e s ti  c o n fro n ti dovrebbero bastare a p e r s u a d e r c iA 0 5  

Rien ne pouvait justifier à ses yeux la perpétuation de techniques erronées e t  
imparfaites. La confrontation avec les produits des autres centres, qu’il s’agisse  
de bérets ou de draps, devait porter à une dynamique d’am élioration  
continuelle. C’est ce qu'il essayait constamment de faire, se heurtant à la  
classica  ig n o ra n za  e p re su n z io n e  f a l s a 1Q6 des Pacchiani. Ceux-ci avaien t 
d'autres types de raisonnements et üs répondaient à Mazzoni: perché M a z z o n i

fa te  q u e s ti  c o n fr o n ti  e perché v i  appassiona te  ta n to , lascia te  correre, ta n to  la  
roba s i  vende A 07

Chacun des associés exprimait ainsi sa conception du travail et de la  
manufacture: les ’’raisons" des uns et des autres s'opposaient. Les Pacchiani 
étaient nourris de l’expérience textile de Prato; elle leur indiquait de fabriquer 
au plus bas prix possible des ouvrages de qualité médiocre, voire inférieure. 
Adaptée à son marché, cette tactique avait porté Prato aux premières places du  
textile toscan. Si les bérets les avaient entraîné à travailler la laine d’Espagne et 
à teindre de cochenille, ils n'avaient pas pour autant modifié leur mentalité 
d’économie dans la manufacture et leurs habitudes de travail. Pour M azzoni 
au contraire, cette façon de travailler faisait honte au fabricant; l'honneur était 
en jeu: vedete  che razza di vergogna deve  essere per  questa  razza d i  g e n te  s e n za  

il m in im o  p u n tig l io  d i onore in  te s ta , a solo andare con vedere d i  v e n d ere  i l  
nero d i  fu m o  p er  cioccolata A®  &

Mazzoni ne pouvait concevoir, au moins dans l'ordre du discours, une logique 
autre que celle de la perfection: il parlait donc le langage de l'honneur de la 
manufacture et du bel ouvrage; il s’emportait quand on lui répondait par 
l’imperfection d'un travail mal fait.

Les journées de fin de siècle furent particulièrement orageuses. Mazzoni, 
furieux, se déchaînait contre ses associés:

a lli  s ig n o r i fra te lli  Pacchiani g l i  o fa tto  conoscere e rilevare a chiare n o te  

e con le  du e  d o z z in e  di berre tti alla m ano  cosa a n n o  fa t t o  si per V onore co m e  

per l in teresse  e son  tu t t i  co n fu s i e s tra m o rtiti  qua li p iù  n o n  s i co n o sch o n o A 09

s b ig o tt i t i  son  resta ti q u e s ti  s ig n o r i Pacchiani e m u to l i  e g u a rd a n d o s i in  

v iso  u n o  con V a ltro  e im m o b ili  e sen za  p ro ferire  u n a  paro la ...dopo  a v e re  105 106 107 108 109

105 Vincenzo. 16/12/1799
106 Vincenzo, 4/11/1799
107 Vincenzo 1/11/1799
108 Vincenzo, 4/8/1810
109 Vincenzo, 15/11/1799



ascoltato tu tte  le mie verità tu tti pieni di confusione e tu tti convin ti mi 
rispondemo avete M azzoni mille ragioni.HO
Bien triste consolation à une très grande affliction: più di ogni altra (amarezza) 
mi afflige il pensiero di avere impiegata tanta bellissima grazia d'iddio (la lana 
di Spagna) e questa lavorata con pessimo lavoro..e il tutto senza rimedio..è 
1'assassinamento di tante gran migliaia di dozzine di berretti negli avergli qui 
fa tto  lavorare così pessimamenteH I ;  assassiné par les m auvaises pratiques de 
Prato, tel se sentit M azzoni, il le redit à plusieurs reprises: questa è una maniera 
d'assassinare tu tti, assassinare i poveri perchè il lavoro non gli poli continuare, 
assassinare i capitali dei poveri compratori e assassinare chi è di mezzo e con il 
suo capitale e con i suoi continuati sudori.H 2

Trahi dans ses espoirs et dans sa confiance, M azzoni ne voyait qu'une 

u n iq u e so lu tion : io dunque dico a voi cara consorte che o stimato bene il 
determinare così a sciogliere bonamente questa nostra società, che così mi pare 
di trovare in me maggior q u i e t e Le thèm e d ev in t dès lors récurrent: 
dissoudre la société, cesser la fabrication. On continua cependant, pour finir les 
laines, et per non vedere a spasso tante di queste povere gente che lavorano. 
N éanm oins, les rapports changèrent; si Mazzoni reconnut avoir pêché, c'était 
de trop de confiance: per la mia coglionaggine nel credere che io potevo fidare 
di chi si fidava di me e credevo, e o sempre creduto che più di quello che 
facevano non potevano fare e che così sempre mi cocevano e che a me sempre 
m i conveniva il crederlo per la troppa fiducia che io avevo, cosa in me 
veramente malissima fatta , oggi poi tutto è scoperto da me e tu tto  viene 
riscontrato.1*5

Dès lors, il n'était plus question de laisser le cham p libre aux Pacchiani. 
V incenzo com m ença à les regarder d'un oeil critique, et à dresser un portait 
san s com plaisance de la fam ille: - quello che osservo in loro è quella bella 
disinvoltura nel sapere mostrarsi lieti, e più di ogni altro il signore Vincenzo 
che pare un semolino, e si pole chiamare senza altro pocho sciente ed a tu tto  

trova dipiolta (?), il signore Giovacchino che è pieno d i bonissima volontà..ma 
testa ne a pocha per vedere il fondo delle cose, e che di tutto e poi tu tto si 
riportava, e riposava sopra alla scienza che credeva nel sig. VincenzoH 6 . 110 * * * 114 * 116
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110 Vincenzo, 1/11/1799
IH Vincenzo, 8/11/1799
H2 Vincenzo, 14/2/1800
IH Vincenzo, 1/11/1799
114 Vincenzo, 4/11/1799
11̂  idem
116 Vincenzo, 26/11/1799
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Giuseppe, fils de Giovacchino était le seul que Mazzoni considérait: g r a n  

G ep p in o  g ra n  conoscim ento  p er  m an ifa ttu ra  che a questo  fig lio lo , i l  resto  della 

fa m ig lia  n o n  vale un z e r o ce n’était pourtant pas là l'avis des siens: s u o  

padre  n e  su o  zio  non a nno  m a i vo lu to  (seguire i su o i consigli) e quasi che il sig. 

G iu sep p e  p iù  vo lte  ne  a a v u to  a toccare de lli sch ia ffi e vedete  che m aniera  d i 

p erfe z io n a re  i la vo r i.H &

Néanmoins, l'admonestation de Mazzoni avait bouleversé la famille: 
p o te te  im a g in a re  che co n fu sio n e  è entrata in  questa  fa m ig lia , cosa sorprenden te  

e ved o n o  og g i che se  avessero  fa t to  lavorare bene cosa sarebbe s ta ta 119. Le 
contre-coup de tant de remue-ménage fut la place sans cesse grandissante que 
ne cesserait d'occuper Giuseppe^O.

Surtout, les Mazzoni seraient désormais constamment présents à Prato 
pour surveiller le travail et les Pacchiani. Vincenzo le dit clairement à ses fils: il 
faut qu'ils sappino conoscere per  d i poi com andare12 La famille se dédoubla
durablement pour être en mesure de contrôler à tous moments le déroulement 
des opérations manufacturières: ainsi naissait la correspondance. Il n’était plus 
question de stricte division des tâches: Mazzoni "fabriquerait" les bérets avec les 
Pacchiani. Il fabriquerait, c'est à dire qu’il ferait lui-même ses raisonnements 
sur la production, modifiant, corrigeant la manufacture, multipliant les essais, 
prescrivant de nouvelles dispositions. Commander, c'était son rôle, celui que 
les Pacchiani avaient si mal tenu.

De la juste direction des hommes

En effet, les reproches adressés aux Pacchiani ne concernaient pas 
uniquement la phase de la teinture qui leur était propre. C'était l'ensemble de 
la supervision du travail qui avait été défaillante. En accusation était il loro 

p e ss im o  e ignoran te  con teg n o  nella  sopra in tendenza  del lavoro .*22 N e sachant 
pas travailler, les Pacchiani ne savaient pas non plus faire travailler les autres. 
Vincenzo les accusait de trop de laxisme. Toutes les phases de la manufacture 
connaissaient des défauts parce que les ouvriers vedono i padron i in d u lg e n ti e 

loro  t ira n o  v ia  e perchè i p a d ro n i sono così in d u lg e n ti  per loro, fo n d a to  sopra 117 118 119 120 121 122

117 Vincenzo, 4/11/1799
118 Vincenzo, 11/11/1799
119 Vincenzo, 4/11/1799
120 Vincenzo, 26/11/1799; Vincenzo, 6/12/1799; Vincenzo, 12/1/1810
121 Vincenzo, 15/11/1799
122 Vincenzo, 1/11/1799



quel dato che tutto p a s s a l i .  Si tout travail était accepté, pourquoi en effet se 
donner la peine du bel ouvrage?

Pour culpabiliser les Pacchiani, Vincenzo affirmait qu 'agli stessi 
lavoratori che g li lavoravano (i berretti) g li faceva orror il dovergli lavorargli e 
sciupare il tanto tono e bello di lana, ma g li si diceva andate avanti così, che 
così sta  bene...tra loro i lavoranti si facevano la bocca agli orecchi burlandosi del 
nostro lavoro. 124

Des patrons trop indulgents, apôtres du travail vite fait, des ouvriers 
consciencieux, horrifiés des mauvaises manufactures qu'on leur faisait 
exécuter..les rôles étaient renversés. Les fautes revenaient personnellement aux 
Pacchiani qui mai riguardono un berretto quando gli rimettono a ba lle^ S . Le 
manque d'assiduité et de présence prouvait l'incapacité au commandement, 
ironiquement Vincenzo notait:..ifo giorni in qua si alzano dal letto avanti alle 7 
della m attina dove che in passato si alzavano alle ore 9 e 20.126

Les devoirs du bon fabricant et du parfait directeur de manufacture 
étaient tout autre: Vindifesa assiduità devait être sa première qualité. Pas 
question de s'absenter, de passer occasionnellement dans la boutique; il fallait 
être le premier au travail, surveiller et conseiller. Lazzero le redit, dictant à son 
jeune frère ses devoirs de parfait patron:

alzatevi presto per vigilare, e non lasciate a mezzo giorno ne alle ore 23 
le vostre incombenze, riflettando che vi resta in fabbrica della roba esposta agli 
uom ini senza vigilanza. Riguardate con rigore i battilani ed il loro lavoro, 

facendogli vegliare e lavorare i giorni interi lunedi e sabato, pure osservate con 
rigore alle filatore, ai berretti in maglia che uno non passi senza esser rivisto e 
m isurato, osservate alla sodatura, alla spuntatura che addopri piccole forbici e 
che non intacchino Yorli, pure a tutti i gradi lavoratura di cardi e cimatura..127 
En somme, c'était déjà ce qu'il disait en 1814, répétant sans doute le mot 
d'ordre de son père: uno dei padroni deve vigilare a tutto A 28

Mais même dans la famille Mazzoni, le divertissement guettait; les 
reproches alors s'accumulaient: à Giuliano, Lazzero enjoignait di avere a cuore 
questa parte di manifattura, per non stare tanto ozioso a fare delle corse di 
cavallo nell'orto; Amère, il constatait: vedo bene che nessuno ha attacamento a 
lavorare. Car enfin sa mère elle même n'était pas indemme de reproches: * 124 125 126 127 128
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223 Vincenzo, 14/2/1800
124 Vincenzo, 17/11/1799
125 Vincenzo, 14/2/1800
126 Vincenzo, 22/11/1799
127 Lazzero, 25/9/1818
128 Lazzero,27/7/1814
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m am m a doveva  occuparsene  (delle noppe  e m arche) con  V a iu to  d i una  d onna  

d i fo r i  quando  non  fo sse ro  sta te  capaci n e  M a ria , n e  N u n z ia ta  (les soeurs
n u b iles).*^

Le thème était constant: p e r  u n a  la vo ra z io n e  d i u n  lavoro ...com e il  

nostro  c i vorrebbe la co s ta n te  v ig ila n za  d i  tre  a p p a ss io n a ti padroni che n o n  

trascurassero ne lle  24  ore d i vigilare a tu t te  le p iù  m in u te  cose e allora verrebbe  

il lavoro perfe tto129 130 131 * 133 134; mais les déceptions se multipliaient; Gaetano lui-même 
prenait trop de liberté vis à vis de la fabrique: vig ila te  a l lavoro d i società che se  

voi ci v ig ila sse  con p assione  non vedre i ta n t i  d ife tti  n e l lavoro , ma vedo bene  

che n ien te  v i  cu ra te  e p o i farem o fia sco . 131

Ainsi, le laxisme guettait sans cesse les fabricants. Régulièrement, il 
fallait reprendre l'oeuvre, recommencer la lutte contre la routine du travail 
mal fait. La manufacture semblait ainsi osciller entre les temps de l’à-peu-près, 
de l’ouvrage bâclé, et ceux de la reprise en main manufacturière. 1799 fut le 
premier temps de réajustement: pendant quelques temps sans' doute, la 
production jouit des effets de cette remise en ordre. Mais l'avilissement des 
matières premières et l'empressement des commandes eurent bien vite le 
dessus. D fallut constater en 1810-1811 que les bérets étaient plus mal fabriqués 
que jamais. Les années suivantes furent d'autant plus sombres que la 
conjoncture défavorable poussait à l'arrêt presque total de la fabrication. Ce 
n'est qu'en 1813-14 que l'on commença à remettre main au travail et à se  
soucier de nouveau de la qualité des manufactures. Cette fois, Lazzero prenait 
de façon décisive le relais de son père; en 1817, il fut le principal artisan de la 
remise en ordre et en honneur de la fabrique.

Tous étaient donc convoqués à ce rendez-vous de la fabrique, et bien peu  
semblait s'y faire honneur. Les hommes étaient-ils donc si faibles, ou la tâche si 
ardue? Les plus inflexibles reconnaissaient les difficultés de la direction du  
travail:
Vincenzo: che razza  d i pene conviene p rovare  per questo  lavoro .332 
Lazzero: ci vorrebbe u n  pe tto  d i b ronzo , e po i..m orire  m a r t i r e ^ S f b e r r e t ta io , 
m estiere  dei s o s p i r i . ^ *

129 Lazzero. 22/7/1814
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Mais quel genre de fil donnait donc à retordre les ouvriers à leurs 

exigeants patrons?

3 T FS DIFFIH TT TFÇ DI J TRAVAIL

Toutes les difficultés naissaient du caractère potentiellement mauvais de 
la main d'oeuvre. Non que tous les travailleurs fussent malhonnêtes, au 
contraire la plupart d'entre eux étaient considérés comme des misérables, 
tribolati, que l'on secourait en leur donnant du travail; cependant, il fallait, 
selon Mazzoni, être lucide: che vogîiono li a da fare con una quantità di 
persone che sono i lavoranti e.. tra questi vi sono dei malanni e délia 
gentaccia.135 Le patron devait donc être constamment sur le qui vive. Mais 
comme le notait amèrement Pacchiani:

1/nrCHIO B FI. PADRONE È ORBLIGATO IN UN .POSTQ, IN TUTTI. CLI ALT RI SI 

TRADISCE136

Il était plusieurs manières de trahir. La première, la plus brutale, était de 
s'approprier cette précieuse matière première que 1 on manipulait tous les 

jours.

Le fléau du vol

En tous lieux où elle était travaillée, la laine devenait l'objet des 
convoitises. C'était en effet un véritable trésor que les fabricants confiait à leurs 
ouvriers: jamais ils ne gagneraient autant que ce que valait la matière 
première, et ce à plus fortes raisons si la laine venait d'Espagne. S'approprier, 
ne serait-ce qu'une part infime de ce qui vous passait entre les mains, pouvait 
permettre d'arrondir de façon appréciable un revenu trop mesquin. Tous les 
travailleurs des grands centres lainiers européens avaint éprouvé cette 
tentation. Il ne manquait jamais d'éventuels acheteurs intéressés, petits 
artisans, fabricants peu soucieux d'enquêter sur la provenance d une matière 
première à bon marché. La dispersion du travail favorisait les vols ou les 
substitutions. Au cours de ses multiples allers et retours, il était facile que la 
laine initiale soit remplacée par quelque autre qualité de moindre valeur. A 
tous les échelons, la tentation devenait parfois plus forte que 1 honnêteté.

Le premier tenté était parfois l'intermédiaire à qui l'on confiait la laine 
pour la faire travailler. H pouvait ainsi trouver le moyen de faire fortune avec
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le capital des autres: retournant au  m archand de la laine plus ordinaire, il 
faisait fructifier lui-même la laine de qualité. Mazzoni fit la triste expérience de 
ce genre de serviteur: come sapete tre anni e mezzo sono spedii a persona a 
Sesto a fare lavorare e filare lana di Spagna per ordito e parte per ripieno, questa 
persona a me la ritorno a Livorno filata... e nel vederla qui sotto gli miei occhi 
osservai che la lana del ordito non aveva niente da fare in qualità con quella 
del ripieno, a me dunque mi entra un forte sospetto di essere stato ingannato 
dalla sudetta persona. Non stiedi al mio giudizio solo, ma da quanti battilani 
abbiamo qui in fabbrica volsi intendere la sua perizia, e tu tti gli trovai 
uniformi. L auteur du  délit, pensant avoir abusé un m archand ignorant, ne 
s'inquiétait pas: la sudetta persona si porto qui da me nella scorsa settimana, 
dicendomi che aveva inteso dire che si chiudevamo con Pacchiani e mi offriva 
la sua servitù per farmi lavorare e filare lane in quello avesse avuto bisogno..io 
dunque gli risposi che nell'occorrenza non avrei mancato di fam e capitale.." 
Mazzoni demanda alors à ce "serviteur" son avis sur la laine qu'il ne se 
souvenait sans doute plus avoir si bien fait travailler: mi rispose pocho vi vole 
a conoscerlo, che è più ordinario Vordito del ripieno..e così detta persona fu  
giudice del suo delitto, senza volerlo essere.1 3 7  Voilà donc une offre de service 
qui serait prise pour ce qu'elle était: une nouvelle occasion de tromper la 
confiance du marchand.

Les ouvriers connaissaient bien sûr eux aussi la tentation du vol. Et ce 
d 'autant plus facilement lorsqu'ils travaillaient à domicile ou loin du contrôle 
fabricant. Vincenzo le découvrit en 1799. Les bérets de grecs, dont la laine, 
d Espagne, avait été travaillée par des battilani en dehors de la fabrique non 
erano tutti di una pasta, e confronta e riconfronta, e esamina e riesamina, e 
arrota il capo e riarrotola, trovo ed abbiamo trovato, e confrontato essere la 
verità quale mi ero insospettito138, c'est à dire que les battilani avaient volé 
une partie de la laine.

Il fallait donc se défier constamment de tous. De nouveau les reproches 
s'accum ulaient contre les Pacchiani: a questi signori niente gli era venuto in 
cognizione di ciò, perché, perché abbadavano tanto bene agli affari, e perché del 
prossimo non si deve pensare a male. Ingénuité condamnable. D 'autant que les 
avertissements venaient de toutes parts: in queste scorse settimane, i Pacchiani 
ricevorno una lettera di uno suo amicho di Pistoia dove gli dice avvertite 
Pacchiani tra il numero delle donne che vi fanno i berretti in Pistoia vi sono 
talune che sono state sedotte da un francese li abitante che va fabbricando

137 Vincenzo, 22/11/1799 
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qualche cosa di beretti di lana ordinaria, ed a indotto talune di dette donne a 
barrattare il peso della vostra lana con della sua che è ordinaria A ^9

Cette fois les ouvriers n’étaient plus seuls en cause; le tentateur était un  
fabricant peu scrupuleux qui corrompait la main d'oeuvre de Mazzoni pour 
acquérir à peu de frais une laine d'excellente qualité. Vincenzo désespérait: 
vedete se cosa più ingiusta possono farsi agli omini sensibili e onorati come lo 
intendo io per il decoro del nostro lavoro, e bene anchora questa scoperta mi a 
portato a un arratio di capo continuato A^O

H convenait de prendre des mesures. Les vols accélérèrent id  la tendance 
à la concentration. Si les ouvriers volaient dés lors qu'ils se trouvaient seuls à 
seuls avec la matière première, il fallait ne plus leur donner cette occasion et les 
contrôler en permanence: ora poi al male ci pensano ed anno desistito di dare 
lana a cardare fori di casa; de même, è bisognato ordinare alle scole di Pistoia 
che non diano più a lavorare berretti per la città, e solo che gli faccino fare alle 
ragazze della detta scola e sotto gli suoi occhi, ed è bisognato ordinargli che tu tti 
gli berretti che gli riportano quelle che gli avevano avuti a fare della scole che a 
questi a ogni partito vi mettono una Ploza (p o liza) con il nome di chi gli a 
fatti..ed a me qui tocca ricontargliA41

Contrôle systém atique du travail, des travailleurs, surveillance 
idéalement constante devinrent les mots d'ordre de la manufacture: l'exigence 
de qualité p lus qu 'une quelconque nécessité technique poussait à la 
concentration. L’ingénuité et la confiance dans le prochain firent place à un  
univers de suspicion et de défiance. Du reste, plus qu'avoir pêché par 
ingénuité, les Pacchiani avaient peut-être mal mesuré le surcroît de convoitise 
que pouvait entraîner la laine d 'E spagne...

La concentration et le contrôle direct ne portait cependant pas remède 
absolu au mal; en 1810, Vincenzo racontait à ses fils ses nouvelles désillusions: 
sappiate dunque che questo camatino Monticelli di sopra nome chiamato 
Zucca, e credo a voi altri noto, questo omo è 25 anni che sta in fabbrica a 
camatare la lana..e bene in questa mattina il sig. Giuseppe lo a veduto passare 
dal vedo della loro casa più volte e al ultima volta a dato nel occhio al sig. 
Giuseppe parendoli che avesse un gonfio sotto al grembiule, lordi calzoni come 
se fosse allentato...dunque Geppino a chiamato a se questo omo, dicendoli cosa 
avete nei calzoni..e lo a fatto passare nel stanza di fondo di bottega, e gli a fatto
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sbottonare i calzoni dove vi aveva libbre 3 lana da berretti bella e carnata, e 
spilazzata.

Le scandale éclatait, l’affaire ne s’arrêtait pas là: subito Geppino a pensato 
ed è andato alla sua casa ed a secco condotto 4 lavoranti di bottega per 
testimoni.,la moglie negava di non avere niente in casa., ma Geppino che tutto 
andava cercando, a trovato nel logo comune due sciugamani piene di lana fine 
da berretti..di peso Libbre 10..io allora con minacele o fatto confessare a detto 
zucca in quanti giorni aveva potuto pigliar e..tredici libbre di lana, a confessato 
che in giorni 17 la in diversi giorni preso.

Une fois confondu le coupable, il fallait découvrir pour qui il agissait: 
similmente con minacele lo voluto far confessare a chi a venduto tutta la lana 
che li a rubato nel corso di anni 25..a confessato che tempo indietro alla sudetta 
cene prese libbre 4 e che la diede a suo padre/ bisogna sapere, a joutait Vincenzo, 
che questo suo padre è stato in fabbrica nostra alquanti anni unitamente al 
sudetto figliolo. On allait donc chercher le géniteur complice: infine è comparso 
alla nostra presenza questo suo padre ed alla presenza del figlio a detto che in 
questi scorsi giorni gli a portato libbre 15 lana fine..che glielo a pagata pavoli 
due la libbra e che la prese perchè detto suo figliolo gli aveva detto che detta 
lana gliela aveva data una persona acciò gli trovasse di esitarla. Ainsi le père et 
le fils témoignaient à leur façon des multiples petits trafics internes à la ville 
remplie du travail de la laine, des petits gains supplémentaires qu'essayaient 
d'ajouter les ouvriers à un salaire jugé insuffisant.

L'affaire prit une nouvelle am pleur par les repentirs qu'elle entraîna: 
Ripetti vecchio, che si è trovato presente al affare Zucca, allora si che si è 
sfogato, dicendomi che a tante cose sullo stomaco da non potere parlare in 
rapporto a cose simili. Il se confessait pourtant: gran sensazione a fatto in paese, 
e nei lavoranti di bottega, le lane di Siena che in vece di metterle in fabbrica le o 
consegnate a Caponi ed a Bianchinfl42. Les trafics s'étendaient, im pliquant 
d ’autres fabricants, non plus un étranger nouveau venu à Pistoia qui séduisait 
les femmes, mais des fabricants de la ville, des galantuomini réputés. Et cette 
fois, 1 attrait n  avait même pas été la trop grande bonté de la laine d'Espagne, 
m ais l’économique et ordinaire laine de Sienne..tout était possible, Vincenzo se 
tro u v a it conforté dans son a ttitude de défiance systém atique. Lazzero 
1 approuvait et préconisait de nouvelles m esures de surveillance: per impedire 
le ruberie, sarebbe bene di tenere un entrata e uscita di tu tti i generile ogni 
settimana di fare un riscontro di tutto, altrimenti ora che hanno preso questo
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vizio ci leveranno anche i cappelli di testa A ^3  Les vols en effet étaient attribués 
à la dégradation m orale des travailleurs ‘...questi abitanti in oggi si sono dati 
troppo al vizio e ai divertimenti A  44

Cependant, toute peine que puisse lui procurer ces vols constants, le mal 
restait malgré tout limité à une perte de quelques dizaines de livres de laine. Le 
déficit était sans comparaison avec celui que procurait un travail mal fait, cette 
autre "trahison" perpétuelle et insidieuse à laquelle se livraient des centaines 
de travailleurs.

Lhabitude du mauvais travail

L’indulgence patronale faisant accepter n’importe quel ouvrage, il était 
fait n'importe comment: de la façon la plus rapide, la moins laborieuse pour les 
travailleurs. Il existait une véritable culture de l'à-peu-près parmi la m ain 
d 'oeuvre. Encore une fois, il faut se référer à la culture textile de Prato: 
m anufacture peu soucieuse de qualité, fabricants et ouvriers vivaient sans 
doute dans une sorte de consensus du travail vite fait: les travailleurs payé à la 
tâche y trouvaient leur compte, et les fabricants profitaient de ce peu d'exigence 
pour maintenir des salaires relativement bas. Lazzero Mazzoni comprit fort 
bien les raisons et les mécanismes d 'un  système qu'il dénonçait: il sistema del 
lavoro a cottimo. .0 sia a peso, è di gran pregiudizio, i padroni per assicurarsi 
che non gli robino il tempo si contentano che strappazzino il lavoro perchè 
Vinteresse del (lavorante) è di fare molta lana, e per vigilare che lavori bene 
converebbe che il padrone stesse sempre con il fucile impostato A  45 
La perfection semblant incompatible avec le salaire à la tâche, Lazzero se faisait 
au contraire l'apôtre de la rém unération "à la journée": meglio sarebbe stato 
che i battilani fossero stati a giornata, ed allora con dolce vigilanza che non 
rubassero il tempo, il lavoro sarebbe stato sempre perfetto A  4 6 
A ucun système n'était parfait, car le salaire journalier favorisait l'oisiveté: ben 
sapete come si tengono gVuomini senza vigilare, i giorni sono fitti, paga corre, 
e la distrazione è giornaliera, questi uomini ora chiamati per un lavoro, ora per 
un altro s'approffitano per non essere soggetti a rendere conto del prodotto del 
loro lavoro.A47 143 144 145 146 147
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En somme, payés à la tâche ou à la journée, les résultats du travail 

étaient de toutes façons médiocres: d 'un côté la qualité souffrait, de l'autre la 
quantité de travail était bien inférieure à ce qu'elle aurait dû être, et il n'était 
m êm e pas évident que le travail fut bien fait. La perfection du travail ne faisait 
pas vraiment partie de l'horizon mental des fabricants et encore moins de leurs 
ouvriers. Pour obtenir un  bel ouvrage, il fallait donc se livrer à une véritable 
rééducation: per correggere i lavoranti avvezzi al vecchio sistema, mi conviene 
farli la scolaM& L 'entreprise était ardue: un mangia core son questi lavoranti e 
specie i più anziani di fabbrica, e gli più avanzati in età e questi son inveterati a 
lavorare nella passata maledetissima maniera...149

Avec l'âge, les rigidités augmentaient et il devenait difficile de prétendre 
faire varier système à qui avait toujours travaillé de la même façon, fut-elle 
fondamentalement mauvaise. Empruntant la voie suivie avant et après lui par 
de nombreux fabricants aux prises avec les habitudes de leur main d'oeuvre, 
Vincenzo préconisait donc l’embauche des jeunes, plus malléables, que l'on 
pouvait habituer tout de suite aux bonnes manières manufacturières: quelli 
che fanno meglio il lavoro sono i ragazzi mentre questi s'intendono e si 
piegano mentre anchora riconoschono la v e r ità .^0 jj fit lui-m êm e l'expérience 
de la bonté de la jeunesse: io tengho appreso di me quattro piccoli ragazzi che il 
più grande a anni 35.151

Mais on ne pouvait employer que des jeunes. Plier les travailleurs aux 
nouvelles exigences de la manufacture devenait un impératif. Les oppositions 
grondaient: ci andiamo a incontrare delle forti controversie per volere lavorare 
gli berretti con il suo perfetto lavoro^?.-figuratevi come la soffrono male e che 
le sento con gli miei orecchi dire maledetto che è stato la cagione di questa 
raccolta di cose..e come anchora un terzo di questa canaglia di cimatori dichono 
Vistesso e maledichono me credendomi che sono io che voglio per mio 
capriccio rivoltata la maniera153; en somme, quando si vole lavorare con 
esatezza, i lavoranti non vogliono corrispondere A  54

Quels moyens de pression avaient les fabricants pour contraindre au bel 
ouvrage  des travailleurs si récalcitrants? Tout d 'abord, la menace de la 
suspension totale de la manufacture. C'était l’arme par excellence, utilisée avec 348 * 350 351 352 353
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em phase par Vincenzo: ogni giorno non fo che sfiatarmi con questi lavoranti e 
che come si sol dire gli fo  stare con la morte alla bocca e gli fo  vedere l'inferno 
aperto con dirgli che se non lavorano bene la nostra fabbrica assolutamente si 
va a terminare.155 La fabrique de bérets avait en effet acquis suffisamment 
d'importance pour que la menace fut de poids. Vincenzo n'affirmait-il pas que 
les deux tiers de la population vivait de cette industrie? Menacer de cesser 
l'activité, c'était priver d'un revenu désormais nécessaire un grand nombre de 
familles. Inlassablement, l'argument était utilisé pour tenter de résoudre à 
obéissance les travailleurs.

D'une façon générale, les Mazzoni hurlaient beaucoup, allant faire de 
solennels reproches, dans la boutique des Pacchiani ou dans celle de Bottari. 
C 'é ta it devenu une habitude de gestion du travail. Ainsi Lazzero 
recommandait à son frère: non mancate di sbraitare con i lavoranti, et, ajoutait- 
il pou r faire bonne mesure, con i Pacchiani.^56

A leur tour, les Pacchiani faisaient quantité de reproches à Eugenio 
Bottari afin qu ’il surveille le travail reçu des ouvriers*57. Le pauVre était 
débordé: questo povero omo non si stanca mai di predicare e di insegnare. 
A lors, régulièrem ent, Mazzoni faisait ses entrées en scène, se rendant 
directem ent et personnellement au coeur du problème: vi ho trovato in sua 
bottega più di 200 donne che aspettavano di avere la lana, io non so dirvi in 
qual maniera sono entrato al bancho di Bottari in mezzo alla gran quantità di 
donne mentre avevo perso il lume dagli ochi dalla collera che mi divoravamo 
tirato giù al mio solito, che non vi so dire, e si è radunato gente nella strada, e 
tu tte  le sudette donne ognuna portava le solite maglie che non servono a 
niente come sapete, basta speriamo che avrà giovato questo mio giusto 
risentimento mentre già ne è piena Prato e lo credo che gioverà.*58 
Lucide, il ajoutait: ma però mi vorebbe ogni settimana una sortita simile.
En effet, Lazzero constatait de nouveau en 1813: come si deve ottener un lavoro 
più scelto non si trova le donne adatte perchè sono state sciupate con il pessimo 
lavoro che in passato tutti d'accordo si faceva.*59

Du reste, il n'était pas évident que tous les travailleurs soient capables 
d 'exécuter le bel ouvrage que nos fabricants réclam aient. Vincenzo se 
persuadait du contraire: questa perfezione non si trova che in un terzo di questi 155 156 157 * 159
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lavoranti e gli altri due sono imperfetti, e con stento grande dai due terzi cattivi 
avremo da faticare a fa m e  ridurre qualcheduno a lavorare un pocho meglio 
che di presente la v o r a i0 De même Bottari lui avait-il assuré que sur 2000 
femmes occupées à tricoter les bérets, seules 2 ou 3 étaient en mesure de fournir 
un parfait o u v rag e^ l.

Peu importe l'exactitude des pourcentages. En dehors de la variation des 
chiffres, le problème restait: que fallait-il faire? Comment réussir à combiner les 
caractéristiques de cette main-d’œ uvre et l’exigence de perfection? Encore une 
fois les Pacchiani et les Mazzoni semblaient opter pour des solutions diverses.

Les Pacchiani étaient bien sûr disposés, sous l'impulsion des Mazzoni, à 
m ultip lier les rem ontrances, les coups de gueule, les menaces: pour 
impressionner les travailleurs, non pour s'en séparer. Attachés aux hommes, 
soucieux de procurer du  travail, ils se défaisaient difficilem ent de leurs 
employés. Ils acceptaient la possibilité des défaillances: non manco di tutte le 
premure perchè resti eseguito in tutte le manifatture, ma non vi possiamo 
promettere che i manifattori siano costanti nella puntualità, con tutte le 
minaccie che gli si possa fare di non rendergli lavoro, segue ancora nei meglio 
lavoranti.162 Mazzoni les accusait de trop de compréhension: voleva tenere 
tu tti e tutti fargli lavorare, si potrebbe dire come si sol dire chi imbarca 
i m b a r c a i ^

Vincenzo Mazzoni prêchait des solutions plus drastiques. Les ouvriers 
qui gâchaient le travail devaient être écartés: si è licenziato due lavoranti che 
hanno sciupato 2 mazzi berretti.164 De même, il jugeait contre productif de 
conserver les travailleurs incapables de perfection: a questi due terzi imperfetti 
a volergli pagare il prezzo doppio e più anchora di quello si pagavano, e bene 
non si otterrebbe il nostro intento di ridurgli perfetti perchè non anno 
attitudineA^S

Il fallait donc sélectionner les bons travailleurs et se les attacher en leur 
payan t à un juste prix le bon travail: il terzo dei lavoranti boni gli si pagha di 
più che prima il sudetto lavoro.166; j/ pagare i berretti quattrini 14 in logo di 
quattrini 12 credo che non sarà male, ed allora qualche cosa più di lavoro 160 161 162 163 164 165 166
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potrete ottenerlo..per occupare tutte le maestranze vi sono più dedite. 167 j] était 
juste de récompenser ainsi les meilleurs travailleurs. De nouveau, les Mazzoni 
s'opposaient aux Pacchiani qu'ils accusaient de falsa presunzione acciecata dal 
avarizia..quel non volere accordare mai a nessun lavorante un pocho di giuste 
loda quando anno fatto il loro dovere e di volere il Padrone far valere la sua 
presunzione per la cima del bene fare.^-^B

H devenait au contraire d'autant plus urgent d'encourager le bel ouvrage 
que des concurrents s’étaient installés qui, eux, n'exigeaient pas tant de peine 
de leurs ouvriers: si intende qui da tutti i manufattori e donne della maglia che 
quel Berti agente di Sacuto, che riceve ogni sorta di manifattura si fatta o bene o 
meglio perchè gliene faccino da molto lavoro A  69 Les fabriques se 
concurrençaient alors la main d'oeuvre: sappiate che da diverse settimane a 
questa parte non venghono più nove gente a chiedere di entrare a lavorare con 
noi, anzi se ne vanno e se ne sono andati diversi che era del tempo che 
lavoravano con noiX?0 L'attrait d'une meilleure paye devenait donc nécessaire 
pour éviter une hémorragie totale de m ain d’oeuvre: bisognerà pagare qualche 
cosa di più ai lavoranti..mentre è tanto grande la differenza che passa tra il 
nostro lavoro e quello del Francese.. 7

C'étaient en effet toutes les branches de la manufacture qui devaient être 
perfectionnées, corrigées, réorientées.

NON VI SARREBBE BRANCA O GRADO DI LAVORO CHE NON ANDASSE CORRETTO172

Au nom de la perfection des bérets, les Mazzoni tentèrent la difficile 
réforme de la manufacture.

Selon Lazzero, le mal commençait dès le lavage de la laine: con i metodi 
ordinari non si può mai venire a pulirla dell'unto che contiene che è 
insolubile nel carbonato alcalino che communemente si adopra e senza uso 
acqua di sapone mai e poi mai le lane non si laveranno bene, allora verrebbero 
spoglie di quel attaccatticcio che le resta, e per conseguenza restano 
appiccicate.173 167 168 169 * * 172

93

167 Vincenzo, 21/7/1813
168 Vincenzo, 4/11/1799
169 Vincenzo, 28/10/1808
7̂® Vincenzo, 15/12/1799
7̂* idem

172 Lazzero, 12/11/1817 
^  idem



94 ' -
Pour essayer de nettoyer au maximum la laine de ses impuretés, les 

azzoni avaient in troduit l'usage de l'acide qui la rendait particulièrement 
b la n c h e 174 * 176 177. Mais ils continuaient égalem ent à 'tester' les qualités des 
différentes eaux à leur disposition: intendo con piacere che lei possa eseguire in 
grande la lavatura della lana con il solo comodo del vivaio e che li venga 
bianca come se fosse con Vacido.178 En effet poursuivait-il: è troppo necessario 
che la lana per berretti venga lavata perfettamente A 7** Les défauts du lavage se 
répercutaient sur les phases successives du travail: mai si aprono (le lane) sopra 
il carnato, e poi sopra il cardo si stendono male A 77

L'engrenage infernal de la mauvaise manufacture était ainsi enclenché; 
la laine, mal lavée, se prêtait difficilement au travail des battilani; mais ceux ci 
aggravaient les défauts par leur hâte: ils cardaient donc de façon grossière la 
laine, préparant ainsi bien mal les phases successives. Vincenzo constatait 
am èrem ent en 1800: ci manca la maniera di cardare la lana e in conseguenza 
non pole venire il filo come Orléans178. Faisant écho à son père, Lazzero 
précisait quelles étaient les caractéristiques de ce mauvais cardage; la laine qu'il 
détenait était lavorata di cardo alla Pratese, cioè a tira via, tutta bozzolo che per 
conseguenza il piano non viene tanto bello.179

H fallait donc surveiller de près le battage et le cardage des laines. Cela 
était plus aisé dés lors que les ouvriers étaient réunis dans la boutique du 
patron. Régulièrement on les adm onestait à mieux faire180. Mais pour 
renforcer le contrôle de leur travail, Lazzero préconisa de nouvelles mesures: i 
mazzi del loro lavoro non devono essere più di una libbra1 8 1  182. Il désirait 
surtout un changement radical dans la procédure du travail: c'est une errore 
disait-il de fare il taglio lana sopra il cardo, a occhi e croce..mai può venire una 
pasta per tutto uguale dandola a caso il Battilano sopra lo scapuccio, 
converrebbe quando si fa  i mescoli pesare le sue porzioni scappucciata per 
scappucciata e così fare un taglio esatto.187 Ainsi seulement, on réussirait enfin 
à obtenir une laine bien mélangée, unie et correctement cardée, toutes choses 
essentielles à la finesse du  fil.

174 Lazzero, 28/9/1812, Lazzero, 11/12/1812
*7^ Lazzero, 21/9/1814
176 idem
177 Lazzero, 12/11/1817
178 Vincenzo, 17/2/1800
179 Lazzero, 13/10/1817
180 Vincenzo, 29/11/1808
181 Lazzero, 17/11/1817
182 idem



Car sans un  fil fin et régulier, point d'espoir d ’obtenir un  tricot ferme et 
un i: a volere che i nostri berretti comparischono di maggior bontà..bisogna che 
i filati siano sottili183. Mais cette fois, les Mazzoni avaient affaire aux habitudes 
de centaines de fileuses travaillant chez elles sans contrôle. Dès lors les 
lam entations sur la grosseur excessive des fils se multipliaient. Pour pallier cet 
inconvénient, é ta it en vigueur depuis longtem ps un systèm e de paye 
proportionné à la dimension du fil: plus il était fin, plus il était cher. Mais qui 
p o u v a it assurer l'honnêteté des femmes? Il aurait fallu vérifier chaque 
écheveau qui revenait à la boutique. Les fabricants de Prato n 'avaient 
visiblem ent pas mis en place les systèmes de contrôle de leurs collègues 
sedanais inventeurs de la machine à vérifier le fil; les besoins encore une fois 
étaient différents: le fil désuni à Prato portait moins à conséquences qu'à Sedan; 
si les draps de paysans s'accomodaient sans peine des filés irréguliers, les draps 
surfins ne pouvaient les souffrir, pas plus que les bérets surfins que rêvait de 
fabriquer Vincenzo.

La croisade des Mazzoni pour la finesse du fil é ta it d 'autant plus 
incerta ine qu'elle éta it solitaire: tous les autres fabricants, ou presque, 
acceptaient des fils plus ou moins gros. Il était donc facile aux fileuses de 
trouver preneur pour leur travail, d 'autant que par moments, il devenait ardu 
de trouver qui voulait bien filer. Néanmoins, le contrôle se perfectionna, 
encore une fois sous l'impulsion de Lazzero: le filatore devono portare i mazzi 
della lana filata di sole 1/2 l'uno composti di due soli palchi legati con due 
spaghi, così evitiamo la frode d'avere nei mazzi il filo grosso. Con questo 
sistema si viene ad avere il filo più esatto ed a economizzare sopra la filatura, 
impegnando più donne a fare il suo dovere. *84 On p u t alors espérer obtenir 
p lus régulièrement un fil correspondant aux exigences. L 'incertitude de ces 
prem ières phases pousserait néanmoins facilement nos fabricants vers d'autres 
solutions.

Quoiqu'il en soit, la finesse du fil n'était pas recherchée uniquement 
pour la laine cardée, mais également pour le stame avec lequel on cousait les 
bérets tissés. Les deux grandes zones de production étaient le Mugello et 
F ieso le/Settignano. Le critère de la finesse fut décisif dans l'abandon du 
M ugello dont les femmes, régulièrement occupées à la récolte des châtaignes, 
filaient selon des méthodes ancestrales qui produisaient un  fil trop gros: per 
cucire i berretti non ci serviremo più di stame filato a rocca ma ci serviremo di 
stame filato a mulinello il quale si fila a Fiesole e Settignano e di questa filatura 183 184
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se ne pôle avere in quantità dove di quello a rocca si stenta assai per avere, 
questo a mulinello e di filo più fine assai di quello a rocca..185

Ayant enfin réussi à obtenir le fil selon leur voeu, les Mazzoni 
pouvaient attendre un tricot répondant à leurs attentes: serré, fin, ferme, ajusté 
aux dimensions requises. Pour cela vi vogliono ferri fini per fare la maglia e 
dimoiti punti per berretto vi occorrono, ma qui è dove è Vimpiccio, e queste 
donne di maglia fanno tribolare.l g 6 Bien rares étaient les bérets arrivant 
parfaitement tricotés à la boutique de Bottari, on l'a dit. Payées à la pièce, les 
femmes avaient tout intérêt à tricoter avec de grosses aiguilles une maille lâche 
et arriver ainsi plus rapidement à la taille demandée. Les Mazzoni avaient beau 
fournir des modèles légèrement plus grands, préciser le nombre de points 
exacts que les femmes devaient monter, bien peu respectaient ces directives. 
Même le travail fourni par les écoles de Pistoia ne suivait pas les indications: i 
berretti che in dette schole anno fatto..son tutti stretti per lo meno maglie 20 per 
berretto1^ ;  pochissime donne son che.mettino maglia 60 ed il restante chi 56 
chi 52l®8; Vincenzo avait beau redoubler ses attaques contre Vinganno e la 
frode delle donne di maglia185 186 * 188 1 8 9 , les  Pacchiani faire preuve  
d accanimento..attorno alla maglia accio le donne addoprino li ferri fin i190, 
problème revenait constamment. On multipliait les contrôles: dom ani 
spedischono questi Pacchiani una donna alle schole di Pistoia la qual donna è 
quella che rivede gli berretti di maglia prima di dargli a appuntare..questa è 
donna capace e si intende se gli berretti son ben fa tti o no..191 Mais dès que la 
pression se relâchait, les mauvaises pratiques revenaient immédiatement: 
grosses aiguilles, gros fil et réduction du nombre de points192 193.

Les Mazzoni étaient du reste encore une fois les seuls à prétendre des 
femmes qu’elles mettent un nombre de points précis par aiguille: il francese 
poi non fa così di contare le maglie, da onde 3 di filo grosso e mal lavorato di 
cardo, e dice in queste onde 3 si deve riuscire un berretto..e il suo berretto così 
tutto toma una trippa198.

185 Vincenzo, 5/12/1808
186 Vincenzo, 22/11/1799
*81 Vincenzo, 12/2/1800
188 Vincenzo, 17/2/1800
189 Vincenzo, 20/1/1800
190 Vincenzo, 26/11/1799

Vincenzo, 12/2/1800
*92 Vincenzo, 17/2/1800
193 idem



Un tricot mal fait conditionnait l'ensemble des opérations de finition; 
moins résistant, le béret devait être moins foulé, sous peine de se rétrécir 
considérablement; moins feutré, il devait être moins vigoureusement lainé et 
tondu: gli berretti del francese in gualchiera vanno 5 ore meno dei nostri e non 
pole fare a meno di fargli andare così pocho..e considerate con quanta facilità 
vengha fori quel pocho di velluto della trippa come sono gli berretti del 
francese . I 94

N ’ayant aucune volonté de fabriquer des "tripes", les Mazzoni 
redoublaient leurs exigences de perfection dans les opérations de finition, si 
essentielles à la bonté du produit. De nouveau, ils semblaient se heurter à 
l ’enracinement des mauvaises habitudes.

Le foulage tout d'abord: una buonissima sodatura credo che sia l'anima 
del buon lavoro affirmait Lazzero. Pour qu'il soit correctement effectué, les 
bérets étaient envoyés à Remole, souvenons-nous. Mais l'antique perfection de 
la manufacture florentine était bien loin. Aussi fallait-il de nouveau combattre 
le mauvais travail: abbiamo scritto una lettera al gualcheraio dal svegliarlo dal 
sonno^95  racontait-il, quand il n'allait pas lui-même lui montrer io i denti al 
gualcheraio..con dirgli o voi lavorate bene, o noi ci serviremo di altriA^b

L'habitude était de fouler peu et vite les draps. Les admonestations 
servaient à obtenir quelques pilées correctement travaillées, puis les pratiques 
reprenaient leurs droits. Alors, on se servait effectivement du service d'autres 
foulonneries; Santa Lucia, Mercatale. Surtout, les Pacchiani investirent dans le 
secteur en rachetant un des plus actifs ateliers de Santa Lucia. Cela ne résolut 
pas pour autant tous les problèmes; en 1811, Lazzero notait les défauts de 
fou lon  et remarquait qu'il semblait che ne sia cagione la loro gualchiera 
(Pacchiani) che poco risolve nella sodatura A

De nouveau, les Mazzoni étaient soumis aux imperfections et aux 
incertitudes du travail; encore une fois les Pacchiani étaient en cause: 
crediatemi che fra Pacchiani e il suo gualcheraio mai e poi mai anno dato retta 
ai miei consigli intorno alla sodatura dei berretti...io dai nostri gualcherai in 
tanti annl.non o potuto mai sapere la verità di quante ore andavano i nostri 
berretti in pilla ..e sempre o riscontrato bugie al infinito in causa tempo che 
stavano in pilla A ^ ^  194 195 196 197 198

194 Vincenzo, 15/12/1799
195 Pacchiani, 3/11/1792
196 Vincenzo, 13/12/1799
197 Lazzero, 28/1/1811
198 Vincenzo, 16/1/1817
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Le temps minimum de foulage était six heures; les bérets de ce fameux 

français ne devaient pas connaître plus. Ceux de Mazzoni restaient sans doute 
davantage sous les piles: huit heures, douze heures "all'antica" écrivait-on en 
1818; la réorganisation opérée par Lazzero en 1817 imposerait un foulage 
beaucoup plus long et intensif de vingt six heures, necessario è sodare bene 
tu tto  in un colpo, impiegando per quel tempo che si richiede, non minore
d'ore 24, regolando giudiziosamente il sapone, e che la gualchiera batta con il 
più sollecito moto dal principio fino alla fine della sodaturaA99 
C'était encore une fois révolutionner les pratiques du travail.

Dans la phase de la tonte, il ne pouvait s'agir de révolutionner d'anciens 
usages puisque le métier était né en même temps que la fabrique. Mais ici aussi 
la perfection avait été bien vite oubliée au profit de la rapidité, voire de 
l'oisiveté que permettait aux tondeurs le travail à la journée.

En 1799, Vincenzo avait réorganisé le travail. Il imposa des tâches
supplémentaires; désormais, les bérets étaient lainés et tondus plusieurs fois, y 
compris après la teinture: ora tutti i berretti si rassinano in bianco, e si tondano, 
e dopo rassinati in bianco si toma di novo a ripeteggarli per poi dopo tinti si 
toma di novo a fare rialzare il pelo con garzi da dritto e da rovescio e cosi di
novo si rastinano in rosso da dritto e da rovescio e così tornano di bel
lavoro.200 Les fabricants moins perfectionnistes ne se souciaient point d'un tel 
redoublement du travail: dopo tinti i berretti non sentono più i garzi ne forbici 
e per radrizzare il pelo, utilizzano spaggolini.^Ql

La fabrique Mazzoni-Pacchiani au contraire multipliait les opérations de 
finissage pour améliorer la perfection du produit. Le travail des tondeurs était 
également accru par le renforcement de la maille et du foulage: avendo noi 
questo bel lavoro sottile ben tisso di maglia, e ben sodato, figuratevi quanta 
pena di più ci vole per i lavoranti a far venire fori il bel velluto.20 2 
L'augmentation du lainage se mesurait à la consommation de chardons: degli 
sgarzi ora li abisognano un terzo più che alle altre fabbriche atteso le 
manifatture di più che si fanno ai nostri berre tti.^Q S

Une fois établi le juste système de la tonte et remis au pas les ouvriers, il 
ne semblait plus s’être posé de problème majeur dans ce secteur. Bien sûr, il 
fallait surveiller l'ouvrage afin que les laineurs-tondeurs ne volent pas le 199 200 201 202 203

199 Lazzero. 5/11/1817
200 idem
201 Vincenzo, 13/12/1799
202 Lazzero, 15/12/1799
203 Vincenzo, 24/1/1800



temps de leur journée. Pour le reste, il faut croire que la génération formée par 
Vincenzo à la fin du siècle fit correctement son devoir. En 1817, ce fut la seule 
branche que Lazzero ne révolutionna pas.

Tondus en rouge, les bérets étaient presque achevés. Pour perfectionner 
l'ouvrage, il ne resterait plus qu'à améliorer les nappes de soie qui ornaient les 
bérets. Pendant longtemps, on s’était sans doute contenté de trouver la soie à 
bas prix et d'en faire un usage économique. Les demandes des acheteurs étaient 
autres: i greci dicono di mettere delle noppe di seta fine e di bel colore e 
piuttosto grosse..il Levante come sono brutte noppe ce le levano.204 Les 
Mazzoni s’occuperaient donc de trouver la soie, de la faire teindre, à Florence, 
de coudre l'ensemble sur les bérets: i nostri berretti colle noppe di una seta 
bella, lucente, e di bel turchino faranno una maggiore f i g u r a i s

De tels atours ne servaient qu'à parer un travail bien fait dans tous ses 
aspects. Les Mazzoni avaient-ils réussi à réformer la manufacture? Lazzero se 
félicitait en 1817: ho affaticato di macchina e di cervello, ma ho la soddisfazione 
di vedere che in qualche cosa sono riuscito.?- 06 La durée de tels succès 
manufacturiers n'était cependant pas assurée. Lazzero le savait: tutto poi sta 
che secondino con zelo i miei principi e che non si trascuri di vigilargli, e di 
tenerli per base della perfezione, speriamo bene.?®?

En attendant que l'espoir une fois de plus s'évanouisse, les Mazzoni 
vivaient des moments de jouissance, lorsque tous reconnaissaient le beau 
travail. Ainsi Vincenzo se vantait de l'émotion qu'avaient provoqué sur un 
officier allemand ses beaux bérets: si è alzato in piede dicendo o per dio perchè 
non fabbricate tutti i vostri berretti come questi e come questi non ne o mai 
veduti.208 a  plus forte raison, la reconnaissance devenait-elle totale lorsque les 
spécialistes eux mêmes louaient la bonté de la manufacture: un tunisino è 
venuto a dirmi, rapportait Lazzero à son père, voi lavorate come Tunis.209 ns 
ne pouvaient espérer plus. L'honneur du fabricant était à son comble: è un 
piacere a vedere questi marinari oggi che vengono da noi per comprare con i 
nostri berretti fin i in capo, e ci dicono questi sono 2 anni che li portiamo, si 
sono lavati 2 o 3 volte, dateci dei simili? 10 204 205 206 207 208 209 210
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On pouvait alors s'attendre à jouir de la préférence des acheteurs; la belle 

manufacture portait aux bonnes affaires commerciales. Mais tout comme la 
perfection, la préférence demeurait une perpétuelle conquête et non un 
système fixe; il faüait oeuvrer jour après jour, car, parfaits ou décadents, les 
bérets devaient être vendus. C'était l'art incontesté des Mazzoni.
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CHAPITRE 3

AU COMMENCEMENT ET A LA FIN PE LA FABRIQUE; LE COMMERCE

1X*AVENTURE DE LA COMMERCIALISATION

Au fil des lettres défilent les marchands, les contacts, fugitifs ou durables, 
dans un continuel va et vient de personnes intéressées, ne serait ce que le 
temps d'une spéculation, par les bérets de Mazzoni. Noms connus, figures de 
premier plan du milieu négociant, marchands de passage, acheteurs solitaires, 
tous se rencontraient un instant dans le comptoir livournais de Mazzoni, et 
dans les rendez-vous hebdomadaires de la correspondance.. Nous faisons leur 
connaissance l'espace de quelques lettres, pour ne plus les retrouver, ou ils 
deviennent au contraire des personnages familiers, pressés d'avoir des bérets à 
chaque arrivée de navires en provenance ou en partance pour l’Orient.

Tout se passait à Livourne. Point de comptoirs lointains, de ramifications 
de la maison Mazzoni dans les différentes échelles du Levant. Le temps était 
désormais révolu où le marchand de Prato possédait en toute grande ville un 
établissement propre qui se chargeait d'écouler la production textile du centre 
toscan. Preuve de la "rétraction" du commerce italien? C'étaient désormais les 
communautés grecques, juives de Livourne qui animaient l'essentiel du trafic, 
commerçant les produits de tout le bassin méditerranéen, et qui achetaient les 
bérets de Mazzoni.

A qui vendait-on? Qui achetait et comment? Il faut débrouiller 
l'imbroglio de la correspondance, tenter de mettre de l'ordre dans la 
multiplicité des ventes quotidiennes, dans l'accumulation des noms et des prix.

De toute évidence, la forme la plus courante de vente était la commission. C'est 
à dire?

Vendre et fabriquer sur commissions

Le marchand grec de Livourne était bien souvent l'envoyé direct ou le 
serviteur d'une maison installée dans quelque ville du Levant, Smyrne, 
Salonique, Patrasse ou autre, et qui commerçait en bérets. Evaluant ses besoins, 
la maison du Levant envoyait à son correspondant de Livourne un ordre 
d'achat de bérets; de Livourne, ce correspondant passait directement 
commissions aux fabricants de son choix, du moins dès que la concurrence
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s'était installée en Toscane même, imitant l'imitation de Mazzoni. Souvent ce 
choix était restreint car la maison précisait de quelles fabriques elle désirait les 
bérets. Le marchand de Livourne n'était donc qu'un agent de transmission...pas 
toujours fidèle.

Connaissant les fabriques, les fabricants, il pouvait à l’occasion 
transgresser les ordres de la maison et confier à d'autres l'accomplissement de 
la commission. Ainsi, un certain Mospignotti, négociant grec de Livourne, 
ayant reçu ordre d'un ’’ami de Smyrne” d'acheter des bérets des meilleurs 
fabriques de France ou de Gênes, passait au contraire la commande à 
M azzoni211. Les contacts personnels noués avec les marchands levantins, 
acheteurs potentiels de la manufacture, révélaient ainsi toute leur importance. 
Sans ce réseau de relations, qui permit à la fabrique de Mazzoni de voir affluer 
des commissions qui au départ ne lui étaient pas destinées, il aurait sans doute 
été bien difficile de survivre et de se faire une place sur le marché.

C'était parmi les marchands grecs que Mazzoni avait les plus nombreux 
et fructueux contacts: Mospignotti, Stamatacchi, Petrococchino, Giamari, 
Sguros, Paraschi, Franchetti; autant de noms parmi bien d'autres qui 
apparaissent régulièrement dans la correspondance comme commissionnaires 
de bérets. Ils envoyaient les bérets de Mazzoni vers toutes les grandes places du 
levant: Smyrne était au départ la destination la plus fréquente; c'était là que 
Franchetti, ami et conseiller de Mazzoni, avait sa maison, ainsi que bien 
d'autres. Mais Rodocanacchi, Stamatacchi envoyaient également vers 
Salonique, Giamari avait de nombreux contacts avec les idriottes, ainsi que 
Spagnolacchi, Sguros commerçait avec Corfù, Gianina était également une 
grande place d'arrivée des bérets. Les grecs n'étaient évidemment pas seuls 
dans ce commerce qui intéressait également de nombreux négociants juifs: 
Attias, par exemple, fidèle client, qui commerçait avec la Bosnie-

Une fois les contacts et le trafic établi, les bérets devinrent objet de 
spéculation, et sans nécessairement avoir de commissions des maisons du 
Levant, les négociants de Livourne les chargeaient sur les navires en partance. 
A l'annonce des bâtiments, l'empressement était de mise, on s'agitait pour 
avoir la marchandise: preme a Mospignotti avéré le dozzine 50 scarlatti ..per 
caricarle a un bastimento greco..che subito riparte.2 1 2  Les marchands 
envahissaient le comptoir, revenaient jour après jour prendre des nouvelles,

211 Vincenzo, 19/12/1807
212Lazzero, 4/3/1816



savoir si les caisses étaient enfin arrivées de Prato, s'ils pourraient les charger 
sur les navires avant que ceux d ne repartent. C'est que les temps de fabrication 
étaient fort variables, nous l'avons dit: qu’il fasse trop humide et les bérets ne 
pouvaient sécher, les fournitures étaient en retard, il fallait tenter de faire 
patienter les acheteurs. Jamais les Mazzoni ne pouvaient savoir quand 
arriveraient les caisses de Prato, et n'étaient assurés de tenir les délais fixés. 
Imprécision parfois funeste qui risquait continuellement de faire échouer les 
affaires.

Les aléas des commissions conditionnaient la fabrique: les bérets se 
faisaient au fil des commandes. Les rythmes étaient par conséquent très 
irréguliers: s'affolant brusquement, se relâchant ensuite pendant des périodes 
variables. Pour régulariser un minimum la production, on se réglait sur la 
prévision des mouvements futurs du commerce. Les Mazzoni se tenaient au 
courant des dernières nouvelles du Levant, connaissaient les péripéties du 
commerce des bérets dans les contrées lointaines où ils étaient vendus. Pour 
cela, ils lisaient avec une particulière attention les lettres de Smyrne, de 
Gianina, de Patrasse; ils s'informaient du mouvement des foires qui 
constituaient de parfaits indicateurs des tendances de l'année à venir. Tous 
raisonnements faits, ils ordonnaient à Prato de lâcher la bride aux battilani ou, 
au contraire, de faire veiller les tondeurs pour tenter de respecter les 
engagements pris. La production s'adaptait ainsi aux variations du commerce 
et ce d'autant plus facilement que la structure de l'embauche de la majorité de 
la main d'oeuvre était d'une grande souplesse.

Les commissions déterminaient également les différentes caractéristiques 
du produit. Selon les commandes, on fabriquait des bérets tricotés ou tissés, n° 
1, 1 1 /2 , 2, 3, rouges, écarlates, noirs ou blancs; de nouveaux modèles 
apparaissaient dans le registre de nos fabricants dès lors que les commandes 
s'annonçaient prometteuses: Lazzero vantait par exemple à son père les 
avantages d'une production de scuffie da marinaro: sicuramente attacando con 
queste ci sarebbe da lavorare molto perché grande è il consumo particolarmente 
in tutte le isole del Levante.213

A l'occasion, on se mettait à fabriquer des contrefaçons sur modèle 
fourni tout exprès à Prato, comme en ce mois de novembre 1817 où Vincenzo 
envoyait un nouvel exemplaire de béret à imiter: lo credo di Fez o altra parte 
del Marrocco e non di Tunis, constatait Lazzero, qui, confiant, asssurait: sarà
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fatto  uguale214 Et pourtant le commissionnaire refusait le produit, à la grande 
indignation de Lazzero: non so raccapezzarmi come si deve condannare il 
nostro colore alla sola vista  per falso.xhi sa se non sia un punto di gelosia 
d'altri venditori di berretti nel luogo dove li avrà il sig. Seror mandato i nostri, 
che abbino sparso che non essendo di tunis che il suo colore è f a i s o n s  L'erreur 
avait été de présumer trop des capacités de la manufacture. Lazzero pourtant en 
était généralement conscient qui recommandait de vendre sur quantité et non
sur échantillons216.

On comprend mieux ainsi l'obsession des Mazzoni à imiter parfaitement 
Tunis et à maintenir à tout prix la perfection de la manufacture. La qualité des 
bérets était une arme décisive dans les négociations qu'ils devaient affronter 
chaque jour. Les discussions sur les prix étaient en effet perpétuelles et 
harassantes. S'il existait bien des tarifs pour chaque catégorie de bérets, ils ne 
servaient bien sûr que d'indication: à chaque nouvelle commission, il fallait 
négocier, discuter, arracher une demi-lire de plus, concéder quelque rabais. 
Dans la majorité des cas, on s'entendait, chacun des partenaires abaissant au fur 
et à mesure des visites ses prétentions. Mais il arrivait aussi fréquemment 
qu'une affaire échouât pour une différence insurmontable d'une lire sur la 
douzaine de bérets. Les lettres sont embarrassées de ces discussions d'affaire, des 
avancées et concessions journalières sur les prix, car il fallait l'approbation de 
tous pour accepter ou refuser la vente. A chaque fois, la boutique des Mazzoni 
s'animait: è tom ato oggi da me il mercante moraito per rivedere i berretti, ne 
avrebbe prese dozz 200 n§° 2 1/2 e mi dava £ 23 con sconto 3% ..ma per ultimo 
ne volevo £ 24.217 Les litiges s'allumaient dans la famille lorsque des 
désaccords naissaient sur les stratégies à adopter: Gaetano s'entêtait souvent à 
ne rien concéder tandis que Vincenzo s'emportait contre son fils si l'affaire 
échouait. Lui même pourtant avait souvent réprimandé sa femme pour sa 
facilité à faire des rabais.

Conquérir la préférence

Afin d'aborder ce difficile exercice de la vente avec le maximum d'atouts, 
il fallait être capable de s'assurer la préférence: elle seule permettait de voir 
affluer les commissions tout en étant capable de "dicter sa loi", c'est à dire 
d'imposer un prix avantageux. Tous les efforts de Mazzoni tendaient à obtenir 214 215 216 217
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cette situation préférentielle qui concrétisait l'honneur, le crédit de la 
manufacture et permettait un juste profit, récompense des sueurs du fabricant. 
Ainsi les mots valaient leur pesant d'or et lorsque les marchands eux-mêmes 
affirmaient aux Mazzoni que leurs bérets méritaient la préférence, les écus 
trébuchaient dans la bourse et la gloire du nom retentissait dans les échelles du 
Levant. Les maisons mères se mettaient elles mêmes à commissionner des 
bérets de la fabrique Mazzoni, c'était la récompense des efforts manufacturiers 
et commerciaux, la preuve que les stratégies adoptées étaient justes. Dès lors, le 
fabricant devenait roi: è bene che manchi lavorcP-18 insinuait Lazzero, qui en 
cette fin d'année 1816 pouvait refuser les commandes qui s'offraient à lui per 
non trovarmi poi senza la rote219/ et faire grimper les prix.

Gagner la préférence, c'était aussi gagner de nouveaux acheteurs et voir 
s'ouvrir l'horizon de nouvelles commissions. Les partenaires de toujours 
accompagnaient ainsi chez Mazzoni leurs compatriotes ou connaissances de 
passage: Costacchi arrivait par exemple régulièrement en compagnie de 
marchands grecs qui examinaient soigneusement la marchandise; de 
nombreux idriotes étaient introduits par Giamari. La confiance que chacun 
avait dans l'intermédiaire assurait la garantie de l'échange.

L'horizon ne se limitait du reste pas aux grecs. Dès le début de la fabrique, 
nous faisons la connaissance d'un certain Mustafa dont Vincenzo semblait 
attendre un jugement décisif sur la production: ayant acheté ses bérets à 
Livourne, il poursuivait son périple italien par Florence et Venise, relais par 
excellence du commerce avec l'Orient. De* acheteurs algériens, marocains se 
présentaient, ces "barbaresques" qui réclamaient des bérets noirs. La 
consécration était acquise lorsque des tunisiens envisageaient de faire entrer à 
Tunis même les bérets de Mazzoni et les faire passer pour marchandise locale.

La nouveauté qu'apporta l'époque de la Restauration fut l'apparition de 
m aisons anglaises dans ce commerce d'où elles semblaient jusqu'alors 
absentes. Ici encore, Lazzero pouvait se féliciter de la renommée de leur nom, 
car disait-il, les commission ne tarderaient pas de la part de cette casa inglese la 
quale ha già Vordine di comprare berretti della fabbrica M a z z o n i . H Q

La renommée s'étendant apportait des commissions d'autres villes 
italiennes. A Venise, les contacts étaient établis avec un certain Levy qui 218 219 *

218 Lazzero, 8/11/1816
219Lazzero, 23/12/1816
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commerçait avec la Bosnie et passait régulièrement commande à la fabrique 
Mazzoni-Pacchiani. De Trieste, les Mazzoni recevaient en 1814 una lettera..da 
un certo Costantino Papiotachi che ordina dozzine 100 alVuso di C a n à io ^ -. Un 
nouveau client et un nouveau débouché qui se perpétua d'année en année: 
Petrococchino e Omero mi hanno consegnato lettere del solito  Costantino 
Papiolachi di Trieste che ci commette dozzine 200 alVuso di Candia222 # S'il 
existait encore en 1816 des intermédiaires livournais, la confiance était 
suffisante pour que l'année suivante l'on fasse spedizione direttam ente per 
non passare per un altro e dare provvisione223.

D'Ancona encore, les Mazzoni recevaient en 1817 lettre d'un certain 
Sebastiano Denty qui proposait ainsi ses services: so che mandate di detto 
articolo in mani dei fratelli Agi però senza fare torto a detta casa, credo di potere 
essere a portata più di essi di smerciare detto articolo..e ciò per le relazioni che 
ho specialmente con g li amici della Bosnia. ^ 4 Cette concurrence entre les 
maisons devait profiter au fabricant, disposant ainsi de multiples sources de 
commissions qu'il pouvait faire jouer selon son bon plaisir.

Mais la préférence était difficile à maintenir. De multiples facteurs 
pouvaient rompre l'équilibre constitué, obligeant à une continuelle remise en 
question.

Tout d'abord la conjoncture: bien que le Levant fut immense et les 
perspectives de vente sans limites, aux dires de Lazzero, il suffisait d'une ou 
deux mauvaises foires, de spéculations multiples ayant envoyé en Levant des 
quantités massives de bérets décadents pour que l'article stagne, nous l'avons 
vu. Les Mazzoni subissaient comme les autres les contrecoups de ces crises de 
"surproduction" et de spéculations irraisonnées. Pourtant, en dehors des 
années bouleversées de la période française, avant et après 1810-1814, les bérets 
se vendirent et plutôt bien. Du reste, la qualité pouvait être un atout lorsque les 
ventes stagnaient car alors seuls les articles de qualité avaient quelques chances 
d'être recherchés, au contraire des périodes de spéculations où tous types de 
bérets étaient bons à envoyer en Levant.

La préférence que voulaient sans cesse conquérir et défendre les Mazzoni 
était bien plus souvent menacée par l'avilissement de qualité de leur 
manufacture et le péril permanent que représentaient les concurrents toscans. 221 222 223 224
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La concurrence, un dangpr?
107

Les multiples commissions qu'apportait le succès de la manufacture 
pouvaient avoir des effets pervers: cherchant à fabriquer plus, on fabriquait 
mal. La perfection de la manufacture semblait incompatible avec 
l'accroissement de la production. Pressés de travail, les ouvriers retournaient 
promptement à leur vieille habitude de l'ouvrage vite et mal fait, les fabricants 
n'étant plus en mesure de contrôler strictement la production, eux-mêmes 
pressés par les commissionnaires, privilégiaient le volume sur la bonté du 
travail. La roue tournait un moment, pour le plus grand profit de tous, puis 
elle s'enrayait:

ho dispiacere ho inteso che Rodocanacchi non volle ricevere i berretti 
per motivo dei difetti^ 25

Levy di Venezia scrive che ha avuto dei rimproveri dalla sua casa di 
Bosnia sopra la qualità dei berretti che a lui si vende., non solo nel color ma 
ancora nel lanaggio ed è una lettera molto piccante.226

David Franchetti ha ricevuto dal suo amico di Trieste infiniti rimproveri 
sui berretti...vi è da aspettarsi i lamenti di Mortero che riceve i berretti di simile 
q u a l i t à . ^ ?

Au contact direct avec les marchands, leurs acheteurs et amis, les 
Mazzoni ne pouvaient qu'être mortifiés de tels reproches. Vincenzo n'osait 
plus retourner à Livourne per non potermi adattare a farmi rivedere costi con 
del rossore in causa berretti perché dal primo credito che costi godevo in causa 
lavoro berretti, ora siamo ridotti cascati nel merdaio ed in conseguenza faccia 
non ho più da mostrare scoperta a fronte dei nostri avventori.H&

La honte était d'autant plus grande que les concurrents directs, eux 
fabriquaient des bérets appréciés: si vede ben chiaro che noi da capitano che 
eramo siamo diventati bambino, ma peggio ancora22^

Qui étaient donc les nouveaux capitaines des bérets toscans? 
Burlamacchi de Lucques, Sacuto, Martini, dont Vincenzo constatait amèrement 
il M artini di Prato è dovenuto Albertis di Genova ed a crecciuto lavoranti 
perché a di bone commissioni.230 225 226 * * 229 230

225 Vincenzo, 20/8/1810
226 Gaetano, 27/8/1810
^G aetano, 12/10/1810
22® Vincenzo, 10/12/1810
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Les rapports de Mazzoni avec les autres fabricants toscans étaient 

ambigus. Pendant longtemps, ils les avaient regardé avec condescendance, étant 
certains de leur supériorité manufacturière. En 1810 encore Lazzero affirmait à 
propos de qui voulait les imiter .. è meglio che prendino 10 anni di scuola^  1. 
Pourtant, ils ne pouvaient se permettre de les ignorer. Sur la place de Livourne, 
leurs bérets s'offraient aux marchands aux côtés de ceux des Mazzoni. Même si 
ceux ci avaient acquis réputation et préférence, le bon prix de ces concurrents 
attirait plus d'un négociant. Mazzoni s'en plaignait souvent: Sgur mi ha detto 
tutta la nostra nazione riceve lettre dal Levante e tutte dicono che i berretti 
della fabbrica Mazzoni e Pacchiani sono gli migliori. Ma però per un poco di 
vantaggio di prezzo i greci vanno a comprare agli altri anche contro le 
commissioni che h a n n o

Il fallait donc être constamment sur le qui-vive, savoir ce que faisaient 
les autres fabricants, observer le mouvement de leurs ventes. Les Mazzoni 
partaient en chasse de toute information sur les laines achetées, le nombre 
d'ouvriers employés, les techniques utilisées, notamment pour la teinture, les 
prix pratiqués, les commissions obtenues. Glaner de tels renseignements 
demandaient de grands efforts car chacun souhaitait conserver le maximum de 
"discrétion". Pourtant, on arrivait toujours à se procurer quelques bérets, en 
faisant acheter par d'autres, en corrompant les magasiniers, les commis, par 
relation de bon voisinage dans quelques rares cas. C'était de bonne guerre, tous 
essayant de se procurer les productions des concurrents par des moyens plus ou 
moins licites. Ainsi l'on pouvait confronter les bérets, comparer les 
manufactures, percer les secrets de la couleur, raisonner sur les dangers, réels 
ou illusoires, que représentaient les autres fabriques: ho avuto un berretto del 
Mazzetti di Firenze che vi mando. Il colore è molto spiritoso e unito e questi gli 
hanno venduti £ 22 la dozzina al n°3? -33 pj0 v (Sf0 un mazzo di berretti del 
M artini..è una cosa laida che non pensavo di poterlo vedere..un mazzo di 
quelli di Cardoso che è un poco meglio di Martini ma non può stare a 
confronto del nostro color e..domani vedremo un mazzo di Sacuto.234 C'était 
plutôt une bonne nouvelle, surtout quand à Livourne les bérets s'entassaient: 
ci sono berretti., di Sacuto e Martini ma non trovano compratori.2-35 231 232 233 234 *
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Si les M azzoni se réjouissaient p lu tô t des infortunes de leurs 
concurrents, ils condam naient par contre les procédés auxquels ceux ci 
s'abaissaient afin d'écouler leur production: Cardoso va vendendo il n°3 a £ 22 
3/4 con sconto 3% e tempo 2 mesi; e si va strofinando da tutti per insinuarli a 
prendere dei suoi berretti, con le mostre alla mano e li dice prendete e vi faccio 
un obbligazione di rilevarvi se mai ci fate perdita, ecco come si rovina la 
manifattura e si arraccia i lavori. Le risque était trop grand que de telles 
p rom esses deviennent prétention com m une des acheteurs de bérets. 
Quoiqu'ils en disent, le mépris sourdait à l'égard de ces fabricants pour qui la 
vente était une véritable épreuve: li conviene giornalmente a strofinare le sue 
mostre per tutti i banchi e noi almeno abbiamo l'onore di farci pregare., questo 
niente mi da superbia. ^ 6

D 'autres fabricants étaient néanm oins des concurrents bien plus 
re d o u ta b le s : ho visto da Spagnolacchi, raco n ta it G ae tan o , berretti di 
Burlamacchi e sono bellissimi in tutto il suo lavoro e in specie il colore..Non 
potranno fare altro che furore"237

La correspondance abonde de ces considérations sur les concurrents. 
Variables au fil des mois, des années. Tous s'épiaient et se copiaient. Les 
prem iers a en être victimes furent les Mazzoni, prim auté oblige: questi 
fabbricanti in generale ci fanno la rota e ci stanno come la rocca la fuso, non 
passa giorno che non venga persone a comprare da me, io li conosco da lontano 
e mi regolo.A più tentano d'avere le mostre dei nostri berretti sopraffini, basta 
faccino quello che li pare.^S  Bien souvent, les bérets de Toscane et d'ailleurs se 
paraient d 'un grand M, la première marque de la fabrique Mazzoni: Poggi di 
Roma (correspondants des Mazzoni) già nei suoi berretti vi mette la nostra 
marca M.239

Brecci, négociant de Livourne, commissionna des caisses de bérets fins et l'on 
notait ironiquem ent chez les Mazzoni: non è servito che vi abbia spedito di 
quelli di Lucca con la nostra marca contrafatta.240
Le Levant était rempli de bérets contrefaits, parmi lesquels ceux de Mazzoni qui 
imitait les marques de Tunis et d'ailleurs. Rien de particulièrement choquant 
ou surprenant dans ces pratiques. C'était le lot des meilleurs que d'être imité. 236 * 238 * 240
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Prêtant involontairement sa signature à des bérets qui n ’étaient jamais 
passés entre ses mains, Mazzoni n'hésitait pas à se servir des bérets des autres 
afin d ’honorer une commission: en 1799, les bérets d 'un  certain  Bigliotti 
servaient à contenter les acheteurs pressés, tandis qu'en 1814, on achetait 
incognito à Florence la production de Scotti, la parant de l'ancienne marque M 
pour la revendre avec profit à Livourne.

L 'attitude des Mazzoni peut surprendre davantage quand, sur leurs 
propres bérets, ils accollaient la marque d'une autre fabrique toscane. C'était le 
cas, par exemple en 1815: sur les bérets ordinaires fabriqués par Gaetano, 
Lazzero conseillait di fare marca B e la stampa antichissima che somiglia quella 
di Lucca2 4 1 . Un tei parti pris se comprend néanmoins: mettre la m arque de la 
fabrique sur de simples bérets ordinaires risquait de déconsidérer la renommée 
de perfection à laquelle prétendaient les Mazzoni. Pour ne pas compromettre la 
réputation de la fabrique par un travail ordinaire, on utilisait donc la marque 
d 'un concurrent: B de Burlamacchi, fabricant de Lucca et principal adversaire 
des Mazzoni.

Ainsi, non seulement Tunis et Orléans jouissaient d 'une réputation bien 
supérieure à toutes les autres manufactures, m ais en Toscane également, les 
Mazzoni devaient constamment lutter contre des concurrents de plus en plus 
sérieux. La préférence était décidément une bien difficile conquête. Elle aurait 
pu  néanm oins etre moins rude à maintenir si les Mazzoni avaient accepté 
certaines concessions commerciales, renonçant par exemple à leur entière 
indépendance; ils s'y refusèrent constamment.

Eviter la dépendance

La vente sur commissions pouvait en effet se transform er en accord 
durable passé entre marchand et fabricant pour la vente de tout ou partie de la 
production. C’est ce que proposèrent aux Mazzoni Giamari et Rosselli, fidèles 
acheteurs de bérets: vorrebbero ricevere tutto il lavoro che noi facciamo nel 
corso dell anno di berretti com uni.^^Là  réponse fut sans équivoque: io gli dissi 
che noi non abbiamo piacere di essere vincolati con nessuno.243

Refuser donc toute exclusivité. Par contre, s'assurer la vente d'une partie 
de la production n 'était pas sans avantage: se danno corne tutti gli altri £ 24 241 * 243
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I l i
avremmo procurato di dargli dozzine 200 la settimanali4 # Le p rjx échouer 

1 affaire: vogliono £ 23 o meno. Il ne servit à rien que les négociants prennent 
la peine d ’écrire directement à Vincenzo pour tenter de le plier. Aucun des 
M azzoni n ’était prêt à troquer la certitude de vendre contre un profit moindre.

Une alternative semblable se présentait quelques années plus tard, nos 
m archands-fabrican ts n 'avaient pas varié d'opinion: si conviene col sig. 
Vincenzo che per avere un conveniente smercio del nostro nuovo lavoro ci 
sarà utile d'attacarsi al Sig. Panajotti Palli, così ci assicureremo una vendita de 
dozzine 4/M berretti, che egli potrà spedire al suo amico di Costantinopoli, che 
g li la commesse, dopo fatteli le prime spedizioni sentiremo se arriveranno a 
pagarceli un prezzo che ci c o n v e n g a li
S'il é ta it utile de s'assurer une vente fixe, l'accord était conditionné par la 
convenance du prix bien entendu, et par le refus réaffirmé de toute exclusivité: 
se il Sig. Palli volesse la privativa di non vendere a lui che per il solo 
Costantinopoli mi pare che non ci potrà convenire mentre non si può 
impedire se uno viene da noi e dice voglio berretti per Smime, e poi li porta a 
C ostan tinopo li". Insidieusem ent, il poursuivait: la privativa nasce da se a 
favore del compratore, cioè per quello che conoscendo veramente il merito 
della manifattura ne paga al fabbricante il prezzo che giustamente meritai46. 
L’offre était claire: il suffisait au marchand de payer plus cher que tous les 
au tres les bérets pour que les Mazzoni ne vendent qu'à lui seul.

En toutes occasions, les Mazzoni voulaient rester libres de spéculer à leur 
aise. Concéder l'exclusivité à un marchand, c'était en effet de plus être maître 
de  saisir les bonnes affaires, de vendre à un  meilleur prix si l'occasion s'en 
présentait. L’exclusivité assurait la tranquillité et l'assurance au détriment d 'un 
éventuel profit majeur; les Mazzoni préféraient risquer de gagner plus.

S'engager le moins possible sembler être leur mot d'ordre. Ainsi nous les 
avons vu  vendre sur quantité et non sur échantillon. De la même manière, ils 
refusaien t les engagements écrits: étant convenus avec un négociant de lui 
fournir 3000 douzaines de bérets en 5 mois, soit 600 douzaines par mois: voleva 
fare un biglietto firmato reciprocamente, explique Lazzero, ma non ho voluto, 
solo ci siamo accordati a parola d 'o n o r e l* 7  Bien sûr, l'honneur était sans faille 
e t la parole donnée ne se reprenait pas; mais mieux valait ne pas courir le 244 245 246 247
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risque d 'être cité en tribunal à cause d'un engagement signé et non respecté par 
faute de trop  fortes pluies n ’ayant permis aux bérets de sécher à temps. La 
paro le  perm etta it des arrangem ents et des tem porisations que l'écriture 
sem blait rejeter.

P lutôt que de trop s'engager, Les Mazzoni choisissaient de ne pas le faire 
d u  tout, p lutôt que de devenir les fournisseurs attitrés d 'un  m archand, ils 
préféraient se tourner éventuellement vers d'autres solutions que la vente sur 
com m issions.

VENDRE EN TEMPS DE CRISE

Envoyer en société, envoyer pour son compte

La guerre et le Blocus rendaient, à partir de 1810, la situation du 
commerce de plus en plus critique. Les voies de mer étaient pratiquem ent 
interrom pues, les chemins de terres toujours plus incertains. La .stagnation 
était générale, le port de Livourne, comme toutes les autres places, vivait en 
léthargie. Face à cette langueur des affaires, les Mazzoni étaient obligés 
d 'adopter de nouvelles attitudes, de chercher leur propre réponse à la crise. La 
fabrication s'arrêta à peu près totalement. Mais il restait des bérets à écouler, de 
faibles espoirs de ventes. Pour ne pas perdre tout leur capital, les Mazzoni 
prenaient des décisions de dernières extrémités. Ils s'associaient parfois le 
tem ps d ’une spéculation à l'un ou l’autre de leurs acheteurs habituels pour 
partager les risques d'une expédition au loin. Ainsi en 1810-1811, les Mazzoni 
envoyaient leurs bérets ''en société” à Gianina à une époque où i compratori 
sono molto s c o r a g g i a t f l Cozzu, Stamatacchi étaient les partenaires de ces 
expéditions assez désespérées: on cherchait à écouler à tout prix les bérets, en 
sachant que vi rimettono i venditori non poco di capitale249 
Les bérets s'entassaient au Levant sans que les Mazzoni n'obtiennent jamais de 
résultat: six ans après, les comptes des envois en société avec Stamatacchi 
n 'étaient toujours pas réglés.

Ephémères, ces sociétés vivaient le temps d ’une expédition, les risques 
duren t paraître trop élevés pour que l'on s'y risquât trop souvent. En 1815, les 
M azzoni furent de nouveau tentés de faire affaire sociale avec Giamari; cette 
fois p o u r faire connaître en Levant le renouveau de la m anufacture. Les 
désaccords sur le prix des bérets firent échouer la négociation^^. 248 * 250
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Au coeur de la crise, les Mazzoni apprirent une nouvelle façon de 
commercer: l'envoi direct. Lorsque les commissionnaires habituels firent faux 
bond, quand les négociants refusèrent de prendre des risques, les Mazzoni se 
réso lu ren t à les prendre  seuls. Décision difficile, qui im pliquait un 
changem ent de dimensions: bien sûr, si les bérets se vendaient sans problème 
et les retours de l'argent s'effectuaient sans peine, on avait gagné la provision 
du  négociant, mais il fallait attendre de longs mois les résultats des ventes, 
risquer que les bérets ne se perdent en mer ou sur la route, payer les assurances, 
e n g a ger en  somme un  capital ne ttem en t supérieur d ans l'aven tu re  
com m erciale.

Pour vendre leurs bérets, les Mazzoni furent prêts à tenter cette solution. 
Encore devait-on avoir dans les différentes places des ''amis" de confiance à qui 
envoyer la marchandise et dont la fidélité et le dévouem ent pussent être 
garantis. Il fallait activer tout le réseau des connaissances et profiter surtout de 
celui des amis négociants de Livourne: c'étaient à leurs correspondants, à leurs 
maisons que l'on enverrait directement les bérets.

En 1809, les Mazzoni évoquaient pour la première fois la possibilité 
d 'une telle initiative. A cette époque, le bouleversement des voies habituelles 
de commerce avait poussé les bérets sur la route terrestre qui passait par 
Vienne. Les négociants de Livourne envoyaient désormais une partie de leurs 
m archandises par cette voie, Stamatacchi y avait délégué ses fils. Les Mazzoni 
ne pouvaient-ils pas en profiter pour expédier ainsi à leur propre compte leurs 
b é re ts ^ S l?  On hésita; jusqu'en 1812, il ne serait plus question de telles 
expéditions. Mais les bouleversements persistants, de nom breux grecs ayant 
quitté la place, la même demande se reposait: forse conviene fare spedizioni per 
nostro conto a Vienna e a Corfù (corne ha fatto Martini) perché é molto difficile 
che i compratori vengono qui a famé ricerca.252
C 'est bien l'absence des négociants qui obligeait à ces nouvelles solutions: si 
plus personne ne venait chercher les bérets à Livourne, il fallait les envoyer 
soi-même. La résolution n ’était pas facile à prendre, Vincenzo s'informait de 
tous côtés, cherchait des amis et des appuis:

o domandato a detto Sebach se maniera vi fosse di spedire per mare 
qualche partita di berretti, mi a risposto che per mare non è possibile in 
nessuna maniera, ma che la maniera la più facile e la più economica è per la 
via di terra, indicatomi mi a detto che da qui si fa  la spedizione per 
Costanizza..e mi a detto Sebach che mi avrebbe dato Vamico in Costanizza.. 251 252
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sicché io voglio addiritura spedire casse 12 dei nostri berretti n°3.. e intanto che 
scriverò alla casa di Franchetti gli darò avviso di avergli spedito le sudette casse 
12...continueremo a spedire fino  che ne avremo di tale grandezza. Domani 
voglio parlare al sig. Isach Franchetti e voglio fargli inteso che noi facciamo 
spedizione alla sua casa..e voglio pregare il detto Franchetti a darmi il suo 
amico di Costanizza, e così il sig Franchetti si prenderà a core di raccomandare 
alla sua casa di Smime questo nostro interesse.253

Vincenzo regrettait de n'avoir pas fait le pas auparavant, e t souhaitait 
pouvoir envoyer ses bérets également à Gianina, quoique la chose lui apparut 
plus difficile per la difficoltà di non sapere di chi fidarsi in Morea.^S*

Vincenzo commençait à s'informer de toutes les routes e t solutions 
possibles pour expédier à Smime: credo benissimo che detto capitano farà il suo 
primo scalo nel isola M, e di poi onderà a Patrasso, ma per noi arrivati che 
fossero i berretti nel isola M  bisogna li incombenzare altro amivo acciò ne
facesse la spedizione a Smime, ed ecco di novo spese, si per nova sicurtà, noli, 
provvisioni.255

De tou te  évidence, les voies du  L evan t se com pliquaien t 
considérablement et les envois risquaient de coûter fort chers. Il fallait donc 
savoir si les Pacchiani étaient disposés à tenter l'aventure: leggete questa mia 
lettera olii sig. Pacchiani acciò mi dicano il loro sentimento, se approvano o no 
di stare in società e di stare al bene e al male di quello potrà seguire.256 
Les Pacchiani se montrèrent peu enthousiastes à l'idée de risquer ainsi sur des 
routes aussi peu sûres tant de capital. Affolés par les dangers de guerre, par les 
risques de mer, ils préferaient laisser dormir à Prato ou à Livourne les caisses 
de bérets en attendant que le commerce reprenne un cours plus normal: i 
Pacchiani pare che non vogliono rischiare un soldo mediante che temono di 
questa voce di guerra.2-57

Mazzoni rachetait donc à assez bas prix à la société les bérets pour les envoyer 
seul sur les bateaux en route pour Malte, ou sur les chariots en partance pour 
Costanizza. En attendant de régler les comptes, il fallait faire attendre les 
Pacchiani: non dite niente a Pacchiani di questi invii, non vogliono rischiare 
niente ma così non si esce da Ii.258
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Si les Mazzoni ne supportaient pas l'attentisme, ils voulaient eux aussi 
être assurés de leurs capitaux: in questi tempi bisogna esporre il meno possobile 
i capitali al rischio perchè difficilmente se ne può fare dei n u o v i .Z $ 9  Sans 
assurance donc, pas d ’envoi; Vincenzo avait une position identique: le mois 
précédent, il avait refusé de se risquer à l’aventure maltaise: io non o stimato 
bene di arrischiare in nessun conto.7à 0

Pourtant, en cette fin d ’année 1812, les Mazzoni calculaient, raisonnaient 
et envoyaient leurs bérets. Les assurances étaient pour eux un véritable casse- 
tête. Pour le risque de mer les compagnies demandaient 4 à 5%, mais dès que 
l’assurance comprenait d ’autres risques, les prix grimpaient: 15%261, 25% 262  

sur les bateaux ayant licence de naviguer altrimenti le sicurtà non le farebbano 
ne pure al 50%r63.Prudents, les Mazzoni souhaitaient toujours avoir quelques 
garan ties: non lasciare allo scoperto., non pare prudenza rischiarerà^. On 
essayait de fractionner les envois, en fonction des assurances contractées: 
Lazzero conseillait de charger deux caisses par navire lorsqu'elles étaient 
assurées contre les risques de mer, dix si l'assurance était plus complète, une 
seulem ent si l'on ne contractait aucune assurance; c'était le cas sur les bateaux 
qui allaient directement à Malte, avec l'accord tacite des anglais et sur lesquels 
nessuno ha fatto sicurtà265

En cette année, toutes les solutions furent envisagées. Ancône étant 
devenu le grand port d ’embarquem ent des marchandises en direction du 
Levant, on  y avait bien sûr un "ami", Durutti, qui commissionnait les bérets, 
recevait les caisses que l'on y envoyait dans l'espoir de les vendre ou de les 
em barquer. Voulant s'assurer lui même des ventes Gaetano vole partire in 
Ancona per esitare i berretti p ic c o l f ià à .  L'idée ne sem blait pas plaire à 
V incenzo: che vada dove il diavolo lo porterà.7à7 Quinze jours plus tard 
cependant, il s'était laissé convaincre par les arguments: dico che non sarebbe 
male che voi Lazzero assieme con Gaetano andassi in Ancona per vedere di 
fare esito di berretti e chi sa se con tal mezzo non si potesse riassumere il lavoro 259 260 261 262 263 264 265 266 267
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1 1 6  - -
b e r r e t t i .2 6 8 . Le problème était cependant toujours le m êm e, la constitution  

d'u n  réseau  de relations: certo  s i che il rischio  sarebbe g ra n d e  m e n tre  poca 
e sp e r ie n za , e poca relazione a v e te  d i com m ercio .2 6 9

N i Lazzero, ni Gaetano n allèrent jamais à Ancône, et encore moins à 
Sm yrne. U ne fois la crise passée, il resterait cependant quelque chose de ces 
expériences: un nouveau point d'appui en Italie, A ncône après V enise, avant 
Trieste, port ouvert sur le Levant où il demeurait bon d'avoir des amis; divers 
contacts directs maintenus avec le Levant, quoique de façon bien minoritaire.

En 1814, les M azzoni continuaient d'envoyer leurs bérets directem ent à 
Sm yrne, à la maison Levy qui resterait au fil des années leur correspondante. 
M ais n on  contents d'avoir ainsi un ami fid èle, les M azzoni en  essayaient 
d'autres: penso  spedire a S m im e  alla casa V la s tò  casse 4 b erre ti N °3  così 

p ro verem o  l a ttiv ità  d i questa  casa, che ta n to  F ra n c h e tti, G iam ari ed  a ltr i m i 

d eca n ta n o  m o ltissim o  tan to  p e r  essere a ttiv a  che so lid issim a . M i  d isp iace  che 
per le s icu rtà  bisognerà ada ttarsi al 5%.270

D ès lors, ils envoyèrent régulièrement des caisses à ces deux maisons, 
recevaien t des com ptes rendus directs des ven tes et de la situation  du  
com m erce en  Levant. C hacune des deux m aison s cherchaient à avoir 
l'exclu siv ité  des ventes: V la stò  ha raccom andato d i m andarli t u t t i  i f i n i  che 

fa b b r ic h ia m o, così m i dice essendo  in una sola m a n o  potrà fa r s i  con  noi p iù  

o n o r e 2 7 1 . M ais ici encore, les M azzoni préféraient voir la concurrence  
s insta ller  entre leurs revendeurs: non m i pare m ale Vavere  in S m im e  due  

a m ic i, così con p iù  im pegno cercheranno d i fa r s i  onore.272

Les envois directs vers d ’autres villes du Levant furent plus lim itées. Il 
s agissait le plus souvent d'une caisse ou deux, pour tester un produit, une 
place, pour écouler des bérets qui n’avaient pu être vendus à Livourne:

to cca n te  spedire dei n o s tr i berretti p iccoli a P atrasso, non  v i conosco male 

q u a n d o  s i  tra tta  per u n a  sola cassa..per vedere qua le  incon tro  tro va n o .273

i b e r r e tt i  s a le t t in i  che  doveva  ricevere  S e ro r , c o n v ie n e  m a n d a r li  per  

n o s tro  c o n to  e s i po trem o  appoggiare al sig . R a im o n d o  F ra n c h e tti che troppe  

re la z io n i avrà  in T ripo li per (n o n ) fa rc i questo  fa v o r e .274
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ho m a n d a to  d u e  casse berre tti d i  q u a lità  andan te  colore m e zzo  f in e  a 

S m ir n e  p e r  osservare  qua le  incon tro  fa r a n n o, avrem o così da lla  fo n te  v iva  

q u e l le  s in c e r e  n o t i z ie  ch e  g l i  a l t r i  n o n  d ico n o  m a i p e r  in te r e s se  
c o m m e r c ia le .2 7  5

d e t t i  calabus g l i  avevo  fa t t i  con lo sp ir ito  d i volergli spedire al Cairo per  

co n to  m io  e con la speranza  d i vendergli bene in  questa parte.276 
En effet, quelques m ois auparavant, des turcs avaient reveillé Lazzero à 23 
heures pour lui acheter de tels bérets et ci dissero che a portarne ancora 20 casse 

al C airo c i fa re s ti del b e n e  2 7 7

Voulait-on donc conquérir cette nouvelle place? L'Egypte ne semblait pas 
avoir été un  lieu de destination des bérets M azzoni, Lazzero l'avait lui-même 
confirm é: è sta to  da m e u n  turco a lessa n d rin o  e voleva d o zz in e  1500 berre tti 

p e r  A le s s a n d r i  t u t t i  n °3  m a g ra n d e ..g V h o  d e tto  che non  p o sso  p rendere  

im p e g n i p er  fabbricarli perché noi si lavora tu t to  per i g r e c i  2 7 8  

Pourtant, l'on commençait à voir arriver dans la boutique de p lus en plus de 

m arins turcs d'A lexandrie, suivis b ientôt par le com m is du  bey: il gran  

c o m m e sso  del Bey d 'E g i t to  che q u i s i s ta b ilisce  ha m anda to  a prendere d u e  

d o z z in e  d i  berretti e li sono p iaciu ti ed ha d e tto  d i dare delle com m ission i alla  
fa b b rica  Mazzoni.279

D e ces d ivers contacts, dut germer l'idée d'envoyer quelques exemplaires de 
bérets pour échantillon. M ais avait-on des contacts? Us ne tarderaient pas à 
arriver: en  1817, les M azzoni recevait l'av is de naissance d'une nouvelle  
m aison du  Caire spécialisée dans les bérets: m u n i t i  d i su ffic ie n ti capita li, do ta ti 

d i b a s ta n te  co g n iz io n e  com m ercia le , a s s is t i te  da persone  o n e s te , solide, la 

n o s tra  casa v iene  d i p ren d ere  l ’appa lto  d e lle  berrette  da fo r n ir s i  per V A lto  

E g itto , abbisognerà d ’una q u a n tità  g ra n d e  d i queste . Elle dem andait donc des 
échantillons aux M azzoni come vanno  fa cen d o  g li  am ici d i Francia.280

La crise avait contraint à adopter de nouvelles pratiques commerciales, 
e lles  se m aintenaient et s'am plifiaient par d e nouveaux débouchés après le 
retour au calme: signe de vitalité et d'esprit de renouveau dans le commerce. 
C es ven tes  directes "per con to  p ro p rio" continuèrent au fil d es ans: m i fa  

p ia c ere , écrivait Gaetano à son frère en 1829, il buon r isu la ta to  o tten u to  nella * 276 277 278 279 280
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piccola s p e d iz io n e  dei v o s tr i  b e rre tti in E g itto ". Il en  indiquait pourtant les 
lim ites: n o n  v i  è da fo n d a r s i so lide  speranze d 'e s ito  co stan ti., p o i v i  d irò  che 

fa r le (ces v e n te s )  per p ro p rio  con to  non  sa p re i a p p ro va rlo ..m a  ben  vero  
vendere  in  P aese. 1

Se passer totalem ent des intermédiaires livou m ais était trop risqué. La 
vente directe fut toujours limitée à de faibles quantités. Il fallait rester au pays, à 
Livourne, où  il était encore d'autres façons de vendre.

Troquer les bérets

Le port était encombré des m archandises les plus diverses venues de 
toutes parts. Les négociants trafiquaient des produits en tous genres susceptibles 
d offrir de bonnes spéculations. Quand les m archandises s'accum ulaient, que 
les com m issions directes m anquaient, fabricants et marchands cherchaient à 
vendre ou  à échanger leurs produits sur la place. Les interm édiaires de 

com m erce étaient spécialisés dans cette activité: chacun les inform ait des 
produits q u ’il souhaitait vendre, et les ”m e z z a n i" se mettaient à chercher dans 
tout Livourne qui pourrait être intéressé à tel ou tel article. Mettant en  contact 
les év en tu e ls  partenaires, ils  touchaient une com m ission  si l ’affaire se 
concluait.

En 1809 apparaissaient dans la correspondance les prem iers trocs de 
bérets: C ardoso était prêt à conclure une affaire contre une m oitié d'argent 
com ptant et une m oitié  d'alun. Les M azzon i ne sem blaient p as être 

particulièrem ent favorables à ce genre de vente: ce n'était là qu'un pis-aller en 
l'absence d e  com m ission. Ils durent pourtant s ’y résoudre et troquer leurs 
bérets contre les produits les p lus variés: lin, coton, laine, sucre, fèves, eau de 
vie, poils d e  chameaux, caviar, colle, soie etc. Les négociations achoppaient 
souvent sur les prix respectifs à attribuer aux deux articles en  discussion . 
Accepter un  prix trop fort pour l'article reçu équivalait à vendre au rabais les 
bérets. Les discussions étaient infinies; Lazzero expliquait bien les mécanism es 
d'une affaire de ce type:

P er l 'a ffa r e  bara tto , vedo che siam o lo n ta n i per  po terlo  co m b in a re , il 

so lito  dei m e zza n i, quando V erm ig li ci progettò  dei berre tti £ 25 , C occhino  non  

dava che £  24. O ra V erm ig li m i dice che Petrococchino lo farebbe per le  £  25 a 

s te n to  co m p re n d o  tu t t i  c o m u n i, io sono s ta to  fe r m o  a lle  £  26 , e ho d e tto  a 

V e r m ig li  ch e  p e r  un  q u a r to  m e n o  ved rem o  d 'a d a tta r  s i..n o n  sa rebbe  s ta to  281
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cattivo affare ma lo vedo impossibile di combinarlo. Facendo per le £ 25 con il 
terzo dei contanti e valutando i cotoni di poterli vendere P(ezze) 45, i berretti 
verrebbero venduti £ 22 sottosopra senza valutare la perdita delle senserie..ma 
il prezzo delle P. 45 per i cotoni oggi non si trova per che manca affatto 
compratore per detto genere, non ostante sarebbe un affare di speculazione; Del 
cotone in Livorno ve ne molto e a Smime vi sono 15 bastimenti alla carica 
destinati per qui e di questo genere ne porteranno, poi noi non abbiamo roba 
invenduta per indurci a fare un baratto.282

La crise s'aggravant, les bérets de Mazzoni s'accumulaient et les trocs 
s’effectuaient. Les propositions étaient multiples, on raisonnait sur les prix, sur 
l'opportunité de prendre telle ou telle marchandise, sur les chances de revente 
à des conditions avantageuses. Ainsi, lorsqu'un intermédiaire lui proposait 
d'échanger ses bérets contre de l'encens, Vincenzo réfléchissait:

questo è un articolo che un tempo aveva smercio favorevole, che ne 
spedivano quantità grande per la moscovia e per l'olanda..ma sono diversi 
anni che in quelle parte non ne richeggono più, sicché per fam e esito di tal 
genere bisogna stare attaccati al consumo che sene fa e per i funerali e per le 
messe cantate e per la benedizione, e dunque non mi pare affare per no i28^
De même, si on lui proposait des fèves, Vincenzo enquêtait:

ditemi ancora cosa costano costi le fave mezzane mentre qui mi 
progettanno di fare un baratto..sicché se costi si potesse vendere anche a 
dettaglio le £ 14 o lo zecchino, vedo che sarebbe affare da non rifiutarlo..intanto 
intendete cosa sono i bisogni dei contadini di tale articolo.284

En somme, il fallait connaître parfaitement les marchés, les orientations 
présentes et prévisibles du commerce, être capable de jauger rapidement toutes 
sortes d'articles. Parfois, les évaluations s'avéraient fausses:

intesi.M baratto che avete fatto di casse 4 berretti contro lino di funero, 
chiamato lino di Cremona, sappiate dunque che non è lino di Cremona, ma è 
lino del regno italico, sia della marca di Ancona, sia delle campagne del 
milanese, in fine, la qualità di detto lino è simile al lino nostrale, poco più, o 
poco meno, e qui di detto lino ne ha avuto da diversi che ne hanno avuto delle 
pessime informazioni, mi direte che l'avete fatto vedere a del guerra..é servita 
a coglionarci anche noi. En effet, plusieurs fabricants s'étaient laissés abuser: 
detto Vestri da in pagamento di detto lino a chi gli lavora berretti, e che detti 282 283 284
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manifattori lo vanno a ricevere...e ci vanno a perdere la metà di quello glielo 
mette il Vestri. On retrouvait facilement les vieilles pratiques de la paye en 
nature. La nouvelle de ce m auvais troc circulait, confirmée par d'autres: 
Bianchini, autre fabricant, rapportait que le ministre de Bartolini a inteso dire 
dal suo principale che valuta più una mibbra di canapa che libbre due di detto
lino. Il fallait pourtant se résigner: in fine sia come deve essere si vole ora mai 
il baratto è fatto285

Les mauvaises surprises n ’étaient pas à sens unique: creda che non sono 
restato dispiacente d ’avere fatto questo baratto, è verissimo che il prezzo che ci 
vengono venduti i berretti è assai poco, ma bisogna considerare che sono tutti 
scangei, è molti erano ancora tarmati, ora sta a sortire bene dalla colla, per 
migliorare questo cattivo affare286

Les trocs continuaient donc, variables au fil des années et des saisons. On 
s’en défiait cependant, les mauvaises affaires étant beaucoup plus faciles à faire 
que les bonnes, il fallait beaucoup, de flair et de chance pour récupérer 
l'intégralité du  capital et ne pas perdre au change. C’était donc un m ode de 
vente relativement marginal, utile cependant, tout comme l'étaient les ventes 
au détail.

VENDRE AU PÉTA TT

Dans le comptoir des Mazzoni se bousculaient à chaque arrivage de 
navire les acheteurs au détail de bérets: marins qui pourvoyaient à leurs 
besoins, achetaient pour les amis et dépensaient ainsi une partie des gains du 
voyage. Ils tourm entaient quotidiennement les fabricants, im patientés, mais 
heureux de voir que leurs bérets étaient recherchés:

Queste vendite darebbero poca risorsa ma però fa  piacere.287
le vendite al minuto..queste per il fabbricante sono l ’esercizio della 

pazienza, pure sono utili e piacevoli per chi ha buona volontà come noi.288 289 
Utiles, ces ventes l’étaient par la publicité qu’elles faisaient à la fabrique: queste
vendite al m inuto ci devono avere molto giovato per spandere di più 
credito.289
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Plus conséquentes étaient les ventes aux capitaines de navires qui 
réinvestissaient, en achetant des caisses entières de bérets, les capitaux gagnés 
par la revente des marchandises. Ils passaient généralement par des 
intermédiaires, ceux de leur nation, les habitués de ce négoce: F ern a n d ez  
compra berretti per il capitano idriotto del carico olio che fra  qui e Genova ha 
venduto .29Q

En temps de crise, marins et capitaines étaient parfois les derniers 
acheteurs de bérets: mi lusingo di fare qualche vendita ai capitani e marinari..di 
vendere ai negozianti non spero.291 On pouvait donc se désespérer lorsque i 
marinari greci si sono consumati tu tti i loro denari e non comprono niente292, 
ou lorsqu'ils préféraient d'autres produits: i marinari non hanno comprato 
berretti ma hanno impiegati tu tti i loro soldi in v e l lu t i .^ S

Parfait indicateur des tendances de la conjoncture, ces ventes au détail 
étaient par ailleurs les seules à faire entrer dans les caisses de Mazzoni des 
espèces sonnantes et trébuchantes. Pour le reste, il fallait souvent attendre de 
longs mois avant de récupérer les fruits du capital.

2 LES TEMPS PU CAPITAL

Extrêmement variable, fluctuant au gré des mois et de la conjoncture, le 
temps nécessaire pour voir arriver dans les caisses le résultat des ventes de 
bérets dépendait en grande mesure du lieu et du type de contrat.

LE RETOUR DES COMMISSIONS

Bien peu de bérets étaient payés comptant. Mises à part les ventes au 
détail, quelques négociants payaient immédiatement la marchandise: le plus 
souvent marchands de passage, inconnus à qui l'on aurait confié avec réticence 
les bérets et qui n’acquéraient la confiance qu'en montrant des espèces, preuves 
de leur bonne foi.

La grande majorité des transactions se réglaient à terme, les délais 
variant de deux à six mois, la moyenne semblant être de quatre mois. Fondés 
sur la confiance, ces échanges supposaient que l'on soit assuré de la solidité de 
la maison avec qui l'on traitait. Les Mazzoni, inquiets, enquêtaient et 
s'informaient sans cesse sur leurs partenaires. La plupart des négociants leur 
étaient connus, ils connaissaient leurs affaires, et jugeaient sûrement de leurs 290 291 292 293
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capacités. Avec certains, Us aüaiem les yeux fermés, tels Ranchetti avec qui U
tait squhartahle de faire affaires: potrebbamo essere ben contenti alia sicurezza 

del fido. 29 4

Le moindre doute poussait à la réserve: il combinare con C osturuzzi sarebbe 
bene ma non conoscendolo a fondo è prudenza d'esser molto cauti per correre 
fido, essendo egli come dite imborrazzato in granaglie.295

Ne confier sa marchandise qu'à des négociants connus et réputés soUdes 
ne garanussait cependant pas les Mazzoni d'être payés régulièrement lors des

_  ,anCeS' Au COntTaire' Us se Plaignaient sans cesse d’être maltraités par leurs 
débiteurs qui ne les payaient jamais en temps voulu: mai si viene a realizzare
alle scadenze . Us se lançaient alors à un harcelement continu de ces 
mauvais payeurs:

"a questi nostri debitori d i berretti g li stiamo molto dietro"297 
"gli faccio delle pressante premure"298

procuriamo che i nostri debitori, ci paghino al più presto possibile"299 
Se faisant ainsi tirer l'oreUle, les négociants finissaient bien sûr toujours par 
payer. La lutte était parfois dure: si stenta a ritirare i e r e d i t i l o  C'est qu'il était 
avantageux de tirer la corde et de spéculer le plus possible avec les capitaux des 
autres Ainsi Lazzero pressant un débiteur de payer ses dettes s'entendait 
répondre che non vole sprovedersi di denaro che potrebbe servirgli301. 0n  
appréciait donc particulièrement les payeurs réguliers et ponctuels: Cuzzù è 
molto puntuale e sempre paga qualche giorno prima alle scadenze.302

Un risque commençait à exister quand l'absence de paiement venait de 
disfonctionnements dans les relations avec le Levant:

fl Sguro oggi gli ho parlato molto risentito, m i dice..che aspetta lettera da 
Corfù e che allora sarà in caso di fare delle tratte..so che Sguro ha un  fondo in 
Corfu, finora  non ha potuto trarre a motivo del cambio contrario e sono 30 
giorni che non hanno lettere da questi luoghi.303  Pour in s ta n t , rien de 
tragique, le crédit était assuré. Mais ces retards continuels empêchaient les 294 295 * 297 * 299 300 301 * 303
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Mazzoni de disposer rapidement de leurs capitaux: non vi è da temere ma 
fra ttanto  noi non si può maneggiare il nostro^ 04

Les retards devenaient réellement inquiétants lorsqu'ils étaient liés à 
l'enraillement du commerce du Levant: en juillet 1810 les quelques caisses de 
bérets vendues à Gianina l’avaient été avec un délai de dix mois pour le 
paiement; les négociants de Livourne commençaient à avoir de sérieux 
problèmes: les termes étaient de quatre mois à Livourne, dix au Levant, un 
ajustement s'imposait. En octobre Stamatacchi voleva respiro mesi 15$0 5 : 
l'affaire échouait. Deux jours plus tard, on concluait un accord con respiro mesi 
9306. Les délais s’allongeaient à mesure que la situation s'aggravait quando da 
un mese alValtro le circostanze alle case d i commercio possono variare.^0 ?  
Mieux valait alors restreindre au maximun les ventes à terme, quitte à ne plus 
commercer du tout.

En dehors des périodes de crise cependant, la vente sur commission avec 
paiement à terme était sans doute celle qui permettait de percevoir le plus 
rapidement et le plus simplement les capitaux. S'essayant à la vente directe, les 
Mazzoni rencontraient de bien plus nombreuses difficultés.

Les_retours des ventes au Levant

Les temps sans conteste s'allongeaient: il fallait envoyer les bérets, le 
voyage prenait quelques mois; une fois arrivés sur place, la maison devait les 
vendre, de nouveau il fallait attendre, après quoi seulement, retournaient à 
Livourne sous forme de lettres de change ou de marchandises, les fruits de la 
vente. La forme des retours dépendait bien sûr des taux de change et des prix 
des marchandises. Les Mazzoni sé mettaient à étudier l'un et l'autre et à 
raisonner:

i berretti che ora Vlastò ci ha venduti in Sm im e alle p. 27 1/2 prendendo 
la rimessa sopra Londra a 29 piastre per una sterlina, e qui vendendo la sterlina 
a denari 54 per una pezza verrebbero venduti a £ 22. Il cambio da Sm im e sopra 
Londra da 23 è salito a 29 e 30, è quasi a livello del cambio diretto da Sm im e a 
qui che è 268. Io ho parlato a lungo col sig. David Franchetti ed ancora lui è 
scoragito sopra i cambi che possino ribassare.308 * 305 306 307 308
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En effet, expliquait-il plus tard il cambio sfavorevole con il Levante dipende 
dalla moneta di Turchia peggiorata con il rame.309 En ce cas> u convenait

d'ordonner de réinvestir les capitaux de la vente en marchandises: m i ha 
consigliato (Franchetti) ad ordinare mercanzie, come di fa t t i  ho ordinato a 
Vlasto se ha incassato tanti cotoni kircagà, ed a Levy tanti cotoni circagà e 2 colli

f i la t i  rossi..ho pensato fra  me che era inutile  seguitare a tenere una somma 
morta in mano d'altri 3 10

Mais il n'était pas si facile de prévoir les variations des changes et des
prix. Trois mois plus tard en effet, les changes s’étaient considérablement
améliorés et Lazzero espérait que ni Vlastò ni Levy n'auraient acheté de coton
perché se la pace d'Am erica viene ratificata dall'Am ericani, questo è articolo
che farà r i b a s s i .  Il espérait donc recevoir des lettres de change et d i
mercanzie solo Levy comprerà due cassette oppio e quatro colli cotone rosso,
che di questo non li lim ita i prezzo, l'oppio prenderà favore m ediante la 
pace.óLZ

Le prix des marchandises augmentant, il convenait d’en ordonner d'autres:
Levy ha comprato una sola cassa oppio..io spero di avere qu i un buon 

ricavato. I cotoni non gl'ha comprati mediante i p rezza n e  i f i la tU o  dunque 

g l ho ordinato di comprare..lane di Sm irne..vachette di m oscovia..e rame 
vecchio..non potendo poi aquistarm i le sudette mercanzie ai lim iti dati che 
rimetta qui tu tto  quello che tiene incassato fin o  al cambio di 218 e non p iù ?  13
Il fallait en effet se résoudre à une solution per levare almeno questi f id i che 
sono in fru tifferl,309 * 311 312 313 314 315

Chaque affaire requérait une solution adaptée au moment. Ayant de 
nouveau envoyé deux caisses de bérets à Vlastò en février 1815, les Mazzoni 
recevaient fin juin avis de la vente; Lazzero écrivait début juillet a Vlastò ho 

ordinato che rinvesta tu tt i  i fo n d i incassati in fave  di scalanova..sarebbe bene
mentre il cambio è salito a 239, e più conviene a ordinare mercanzie, e meglio 
ancora com m estibili?  15

La lettre arrivait cette fois trop tard, Vlastò avait déjà remis les fonds: 1300 
pezze  en or à tirer sur Rodocanacchi. Tous calculs faits, les bérets, qui pourtant

309 Lazzero, 9/11/1814
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avaient été vendus à bon prix à Smirne, ne rapportaient que peu à Livourne 
per m otivo del cattivo cambio316.

Commercer directement avec le Levant se révélait une entreprise ardue. 
Non seulement les temps étaient plus longs, mais surtout, il fallait connaître 
parfaitement la conjoncture internationale pour ne pas perdre son capital dans 
un taux de change trop élevé ou une marchandise trop avilie. Bien sûr, les 
amis de Livourne renseignaient et conseillaient, mais une lettre en retard, un 
ordre mal donné, et la spéculation tournait au désavantage des Mazzoni. Ils ne 
pratiquaient pas sur une assez grande échelle ce commerce pour récupérer 
ailleurs ce qu'ils avaient perdu ici. Les résultats des ventes directes n'étaient 
sans doute pas à la mesure de la peine et du risque qu'elles entraînaient pour 
nos fabricants-marchands. A trop multiplier ces envois, le capital risquait d'être 
trop longtemps immobilisé, et les Mazzoni ne pouvaient se permettre de 
laisser dormir en Levant de trop fortes sommes. D'autant que s'ils 
réinvestissaient en marchandises, il fallait compter le temps du voyage et le 
temps de la vente avant de pouvoir récupérer le capital: six mois au moins 
passaient depuis l'envoi initial des bérets.

En période difficile, les retours du capital étaient encore plus incertains: 
alors qu'il avait vendu avec peine quelques caisses à Smyrne en 1812, la 
satisfaction de Vincenzo était immédiatement assombrie par les assertions de 
son rival Cardoso qui, plus au courant de ce commerce, l'informait que prima  
di avere i ritorni vi vogliono due anni di tempo, e poi non si sa quali generi 
fa rs i prendere per potervi guadagnare.3 1 7

Les Mazzoni semblaient donc s’être décidés à faire ces envois au moment 
le plus défavorable. A en croire Cardoso en effet, l'envoi direct avait été, par le 
passé, une bonne affaire: in mesi sei doppo la spedizione voi avevate in 
Livorno le vostre mercanzie...e quando sopra detti ritorni v i s i guadagnava 
poco, non era meno del 20 per % 3 1 S
Vicenzo alors se lamentait de n'avoir pas tenté sa chance en temps voulu:

..la nostra pusillanita e la nostra poca esperienza, e mancanza di spirito,., 
a cagionato che noi non abbiamo fatto  il nostro interesse, e sapete si poteva fare  
noi per conto nostro tra che i Pacchiani non a mai voluto arrischiare niente, ed 
in quei passati tempi vi erano continui passaggi, si da qui, come da Sm im e a 

qui, e le sicurtà si facevano a prezzi discreti, ed i fid i in S m im e  si potevano 316 317 318
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126 - -
correre senza timoré avendo per corrispondenti la casa Franchetti_ e cosi si 
siamo fa t t i  coglionare fino  a questo punto .319

Vincenzo avait beau regretter ces beaux profits laissés à d'autres par 
inexpérience ou timidité, il ne ferait jamais de grandes expéditions pour son 
compte en Levant. Si nous avons vu les Mazzoni continuer les envois directs 
après la crise, ils ne prirent jamais une véritable ampleur. Certes, cumulées 
avec les marchandises reçues en troc, la vente directe des bérets poussait nos 
fabricants à s'investir de plus en plus dans le commerce. Ce n'était pas pour 
gêner les Mazzoni qui, au fond, n'en étaient jamais sortis, nous y reviendrons. 
Mais en tous cas, il ne pouvait s’agir que de commerce livournais, le commerce 
au loin apparaissait trop aléatoire et trop difficile pour que l'on s'y engage 
résolument: le grand négoce était hors de portée des Mazzoni qui n'y firent que 
de timides spéculations, laissant aux négociants grecs, juifs, leurs amis, le soud  
et les bénéfices des grandes entreprises. Pour eux la nécessité de réaliser au plus 
vite les capitaux de la vente des bérets s'imposait d'autant plus que* pour faire 
tourner la fabrique, il fallait la pourvoir en matières premières; c'était encore là 
oeuvre des Mazzoni.

3 LES VOIES DE L1 APPROVISIONNEMENT

Premier et prindpal souci des Mazzoni: pourvoir en laines la fabrique.

LES MARCHÉS DE LA LAINE 

S'approvisionner à Livourne

Livourne était le principal lieu d’approvisionnement en matières 
premières. Les balles de laines y arrivaient de toutes parts: Italie, Espagne, 
Barbarie, Levant etc. Il ne manquait pas de provenance pour le moins 
saugrenues:

esiste lana di Tripoli levata delle materasse del Bey, racontait Lazzero, è 
una lana ordinaria che appesta di muschio e di ..che fa  nausea, ed erano i letti 
délia corte dove mort una principessa consunta d 'E tisia .320 

Portées par les spéculations des négociants, ces laines s'entassaient dans les 
dépôts, s’offraient à la vue des acheteurs intéressés, repartaient éventuellement 
vers d'autres directions. Toutes les qualités s'y trouvaient, en particulier les 
laines fines qui servaient à la fabrication des bérets. 319 320

319 Vincenzo, idem
320 Lazzero, 8/11/1816



Les Mazzoni, agissant pour les laines comme ils le faisaient pour les os 
de baleine, s'informaient des stocks, des arrivées prévues, des cours de l'année. 
Ils achetaient au fur et à mesure que se présentaient de bonnes occasions, 
accumulant les laines si les cours étaient favorables, attendant des temps 
meilleurs lorsque les prix s'enflammaient. Vincenzo avait l'art de saisir les 
bonnes affaires: Padre delle buone c o m p re ^H ,  l'avaient surnommé les 
Pacchiani, ébahis de l'achat à moitié prix de superbes laines d'Espagne:

siamo restati sorpresi nel sentire Vacquisto fatto délia bella partita lane di 
Baccicalupo e questo è stato un colpo da maestro Vottemerle a metà prezzo.322

La contrepartie de ces achats effectués au gré des bonnes occasions à saisir 
était l'entassement et l'accumulation des laines, sans calcul de prévision. 
Vincenzo achetait toutes les laines qui pouvaient se transformer en bérets. En 
1792, les Pacchiani le prévenaient: or a abbiamo lane per lavorare due anni onde 
non cerchiamo più d ’imbarazzarci di lane^H *  Vincenzo continuait à acheter, 
raisonnant plus en spéculateur qu'en fabricant soucieux d'évaluer les besoins 
de la production et de ne point s'engager au delà.

Du reste, pourquoi ne pas spéculer sur les laines? Les Mazzoni 
connaissaient les marchés, les arrivages, pouvaient revendre à Prato les laines 
de basse et moyenne qualité qu'ils n'employaient pas dans la production de 
bérets; ils jouissaient d'une position favorable, à mi-chemin entre le négoce et 
la fabrique, entre Livourne et Prato, entre les purs spéculateurs et les 
im pannatori sans pratiques spéculatives.

Les Mazzoni rencontraient dans le commerce des laines des personnages 
familiers: Patrinô, Sebach, Franchetti, Mospignotti, tous fidèles acheteurs de 
bérets..et vendeurs de laines. Les Mazzoni se fournissaient chez eux de laines 
fines, en provenance d'Espagne puis de Rome ou du Levant. Ils faisaient 
parfois affaire sociale avec ces négociants pour acheter les importants arrivages 
de laines: en octobre 1813, par exemple, une partie de cinquante balles de laine 
de Tunis était achetée avec S.Castelli qui en accaparait les 5/6^24; quelques jours 
plus tard, Franchetti achetait 220 balles de laine tunisienne en intéressant à 
l'affaire Mazzoni, Castelli, Rosselli, Sebach^25: jes uns spéculaient, les autres 
fournissaient la fabrique. Si l'affaire se révélait profitable, il pouvait devenir
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difficile aux Mazzoni de traiter avec ces puissants amis; ainsi, en cette année  
1813 où 1 on cherchait fébrilement les laines pour revêtir les troupes, les  
spéculateurs pouvaient en espérer un bon prix: des quarante trois balles que  
devait recevoir Vincenzo, il ne lui en arrivait que vingt: sono macinati che m i  
hanno fa tto  i soci, e che di padrone di tale compra, m i hanno fa tto  doventare il 
serv itore^ïà . Malgré tout, les Mazzoni persistaient à faire ces affaires en société 
qui permettaient d acheter en bloc l'ensemble d'une partie de laine et de  
bénéficier de prix avantageux. D ne faut cependant pas les imaginer soumis au 
bon vouloir de leurs partenaires négociants: point id de dépendance semblable 
à celle d un petit fabricant vis à vis de ses fournisseurs de matière première et 
acheteurs exdusifs. Bien d’autres vendaient des laines à Livourne.

Les personnages les plus divers s'adonnaient à ce commerce qui pouvait 
se révéler particulièrement profitable en l’absence des laines espagnoles. 
Barbaresques ou turcs important les laines du Maghreb ou du Levant: 
Bensamon, Arbib, Bengasi, et bien d'autres, trafiquants habituels des laines 
algériennes, marocaines, Tugut. Habiles en affaires, ils connaissaient 
parfaitement la marchandise; à en croire l'Encyclopédie les Turcs, fardent e t 
déguisent autant qu 'ils  le peuvent ce qu'ils ont de plus commun et le vendent 
aux Négociants pour de véritables laines de Constantinople ou de S m ym e .3 2 7  
Lazzero reconnaissait donc sa naïveté quand, achetant des laines Tugut, io  
credevo che fosse di Marocco e credevo di avere preso un turco per la barba.3 2 8

Ne pouvant être utilisées par les manufactures de bérets de Tunis, les 
laines marocaines s exportaient. Elles arrivaient d'autant plus que les fabricants 
en testaient la bonté. De nouveaux spéculateurs tentaient leur chance: le ha 
portate un  giovinotto  tripolino assai intelligente di lane, m i raccontava che le 
aveva comprate n e ll'in te rn o  più di 200 m igliaia di T unis e venivano dal 
M arocco.* 327 328 3 2 9  330 Lazzero passait commande: il Tripolino parte. Ha capito quale lana 
vogliamo..ha già scritto a Tunis.M  suo amico era partito per una fiera vicino al 
Marocco per acquistare delle lane sopraffini lavate.330

Le commerce de la laine semblait tenter les nouveaux spéculateurs. 
Lorsqu'apparaissait le premier navire en provenance de Buenos Aires, on  
apprenait que le propriétaire des laines qu'il transportait è uno del seguito del

Vincenzo, 10/11/1813
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Francese M urat che dopo i rovesci seguiti se ne andò per messico.331 Informés 
avant même que la laine n'arrive che la qualità si somiglia con quella fin e  di 
C ostantinopoli332, les Mazzoni se déplaçaient pourtant, pour constater qu'il 
s'agissait d'une laine ordinaria bianca e nera come la Costantinopoli la v a ta ^ S . 
L'attrait d'un prix très avantageux incitait cependant à acheter quelques balles 
pour mieux étudier la qualité, alors seulement, ils pouvaient être certains que 
la lana di B.A non fa  la caso nostro.334

Point donc de fournisseurs exclusifs à Livourne: les Mazzoni 
s'adressaient à tous, s’informaient de toutes les parties existantes et achetaient 
selon leur convenance au meilleur offrant. Mais Livourne n'avait bien sûr pas 
le monopole des arrivées de laines de qualité, pour ne pas être soumis aux 
caprices des négociants de la place, mieux valait s'informer ailleurs des laines et 
des prix.

Multiplier les contacts dans les places stratégiques

Les laines de Rome s'étant substituées à celles d'Espagne, il était de 
bonne politique d'avoir dans l'Etat romain au moins un "ami" qui put 
renseigner sur les cours et acheter directement les laines devenues 
indispensables à la fabrique. Pendant des années Jacob et Angelo Rosselli furent 
à Rome les correspondants des Mazzoni; relations sans doute facilitées par la 
présence du frère de Jacob, Moisè, à Livourne. Rosselli renseignait sur les prix 
des différentes laines, des différents propriétaires, Mazzoni ordonnait les 
quantités et les qualités qu'il désirait.

Toujours soucieux de multiplier les contacts, Mazzoni s'adressait parfois 
à un autre "ami", Poggi. Celui ci pourtant, avait lui-même érigé une fabrique 
de bérets, mieux valait s’en défier, d'autant qu’il n'hésitait pas à marquer sa 
production du M des M azzoni335# On ne se servait donc de ses services qu'en 
cas d'urgence. Les bérets tentaient en ces années les spéculateurs, les Rosselli 
mirent sur pied une fabrication: les amis devenaient concurrents, il fallait 
veiller aux bérets.

En tous cas, il fallait tout faire pour obtenir les laines aux plus bas prix. 
Avoir plusieurs amis était une tactique éprouvée. L'Etat romain était vaste, 331 332 333 334 335
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1 3 0  '  '
mieux valait nouer des contacts en différentes places stratégiques afin d'être 
mieux informés des cours des diverses sortes de laines. A Civitavecchia, les  
Mazzoni avait un autre correspondant fixe, Sales, qui fournissait régulièrement 
une partie des laines romaines.

Rome et Civitavecchia furent longtemps les deux uniques relais des  
Mazzoni dans l'Etat romain. En 1817, ils recevaient lettre de Viterbo: sa p en d o  
che fa te  molto consumo d i lane fine  e soprafine del nostro stato , venghiamo ad  
offrirvi la nostra servitù  per qualche acquisto di partite. Pour s'assurer de  
l'honnêteté de leur maison, les Frères Pompei, mandataires de la m issive, 
proposaient de s'informer auprès de Mospignotti et Despotti à Livourne ou  
Poggi à Rome. Ils faisaient miroiter aux Mazzoni des avantages non  
négligeables: diamo preferenza alla via di terra nella cui dogana siamo certi d i 
risparmiare un buon terzo su l dazio; enfin, ils proposaient la partita spagnola  
della pescia che ebbe Vanno scorso la casa Burlamacchi.336

Jusque là, les marchands siennois avaient servi de relais pour l'achat des 
laines romaines et en particulier viterboises. Liccioli, correspondant à Sienne 
des Mazzoni, assassiné en 1810, fournissait jusqu'à sa mort lana ro m a g n o la ^^ . 
Ses fils reprirent le trafic et continuèrent à fournir les Mazzoni. Les 
correspondants à Sienne étaient relativement plus nombreux que dans les 
autres villes: Lisi procurait de la laine de Viterbe, Crocini informait et 
fournissait. Cette fois, les Pacchiani disposaient de leur propre réseau: q u e l 
so lito  ebreo Ajò di S ienna, rapportait Lazzero, ha scritto  ai Pacchiani che 
avrebbe una partita lana casciana romana come quella dell'anno scorso^**. Par 
voie de terre, la laine romaine arrivait donc à Sienne. Les mêmes ''amis" 
pouvaient servir en laines de qualités diverses, romaines ou "nostrale". Car 
Sienne était le grand centre d'approvisionnement en laines toscanes, 
spécialement celles qui se tondaient dans la toute proche Maremme. Mais il 
s'agissaient alors de laines en grande partie ordinaires que les Mazzoni se 
refusaient en principe de mêler à leurs bérets. Néanmoins, les contacts qu’ils y 
avaient pouvaient toujours être utiles. D'autant plus que quelques 
propriétaires commençaient à introduire les moutons mérinis pour tenter 
d'améliorer la race locale et fournir quelques toisons de plus haut prix. A 
l'extrémité méridionale de l'Ombrone, les propriétaires de Maremme ont 
organisé une p e tite  transhum ance à courte distance afin de profiter du  

voisinage des montagnes de Santa Fiora et Radicofani; ils y  envoyent chaque * 337 338

33*> Viterbo, Fratelli Pompei, 22/3/1817
337 Lazzero, 26/1/1810; Vincenzo, 3/2/1810
338 Lazzero, 19/8/1812



été à peu près 20000 bêtes; cette transhumance, tout à fa it  séparée de celle de 

l 'A m o , produit les plus belles laines de la Toscane, elles se vendent avec celles 
de Rom e...pour la consommation des deux belles fabriques de Prato et de 
Lucques339. Ainsi, les bérets des Mazzoni-Pacchiani pouvaient-ils profiter des 
premiers efforts toscans pour acclimater les mérinis dans la région.

Après l'Etat de Rome et Sienne, le troisième grand point d'appui des 
Mazzoni en dehors de Livourne était Gênes. Ce n'est pourtant qu'après 1815 
que des correspondants génois firent leur apparition dans la correspondance 
des Mazzoni, à une époque où si riprincipia a vedere di queste lane (spagnole), 
cosa buona e in seguito ribasseranno ancora di p r e z z o ? ^

Ayant eu vent de telles arrivées, les Mazzoni avaient écrit en juin à 
Gênes pour s'informer et prendre contact: le même jour d'août, deux lettres de 
réponse arrivaient: l'une du jeune Tedeschi qui se disait heureux de voir la 
bonne disposition des Mazzoni à lier affaires avec lui, l'autre de Modona qui 
leur annonçait l'achat d'une partie de laine d'Espagne au détriment de la 
fabrique de bérets de la ville. Dès lors tous deux deviendraient d'habituels 
correspondants, Modona seul étant régulièrement chargé d'acheter pour le 
compte des Mazzoni les précieuses balles que les fabricants italiens se 
disputaient. La concurrence en effet était nombreuse: d'autres fabriques de 
bérets toscanes essayaient d'obtenir des laines espagnoles, les négociants de 
Livourne tentaient de faire venir les balles, les fabricants de Gênes faisaient 
leur possible pour garder sur place une matière première que de nombreuses 
autres manufactures ^cherchaient. Mais les parties étaient importantes, les 
accords possibles: en 1817 Mazzoni recevait une lettre du fameux Albertis de 
Gênes offrant une alliance pour acheter en société cent balles de laines et 
obtenir ainsi une facilitation dans les prix*343. Déjà fourni, Vincenzo enjoignait 
à son fils rispondete essendo il sudetto Albertis una persona d i tu tto  buon 
p ro p o sito S 4 2 , Modona et non Albertis resta le correspondant génois de 
Mazzoni, mais l'orgueil de Vincenzo dut être flatté d'une telle reconnaissance.

Rome, Sienne, Gênes après Livourne: dans les villes stratégiques, des 
"amis" qui s'affairaient, se renseignaient sur les cours, rendaient régulièrement 
compte de la situation des balles de laine, projetaient l'éventuel 
développement de la conjoncture, les Mazzoni avaient ainsi constamment 
connaissance des possibilités et des opportunités présentes sur les différentes * 340 341 342

339a .N.P., f !0538: Bêtes à laine; rapport de Lullin de Châteauvieux; 1812-13
340 Lazzero, 4/1 (VI816
341 Albertis, 22/3/1817
342 Vincenzo, 26/3/1817
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places. Si Rome s enflammait, ils se tournaient vers Gênes, n'oubliant pas de 
contrôler eux mêmes les arrivages dans le port de Livourne. Le réseau 
fonctionnait. Un réseau de commissionnaires, un commerce d'intermédiaires: 
à chaque transaction, ces "amis" percevaient bien sûr une commission, 2-3%, 
fruit de leurs peines; eux-mêmes avaient acheté la laine à d'autres 
intermédiaires.. N'y avait-il pas moyens d'accéder plus directement à la laine?

Aller directement à la laim»

Dans les moments d ’extrêmes urgences de la période française, les 
Mazzoni envisagèrent des solutions plus originales. En 1812, la laine manquait, 
au moment même où l'armée commissionnait des draps à Prato; il fallait agir. 
Gaetano décida d'aller étudier de plus près les troupeaux de Toscane, pour 
pourvoir à la situation du moment, pour prendre des contacts. De Sienne à 
Grosseto, il parcourut les collines de la Maremma en mai-juin lorsque se 
vendaient les fruits de la tonte de printemps. Observant et raisonnant avec les 
intéressés, les habitués de ce commerce, il traitait sur place les balles de laine.

Il n'était pas seul alors à vouloir s'approvisionner directement. Giuseppe 
Martini vorrebbe spedire una persona nella romagna343. Vincenzo Mazzoni 
conseillait également à Giuseppe Pacchiani de s'y rendre personnellement. Le 
projet prenait corps: Giuseppe Pacchiani devait partir, accompagné du ministre 
de Marti ni 344.

En allant chercher directement la laine, nos fabricants pensaient se 
passer des intermédiaires qui spéculaient sur les prix et obtenir ainsi à meilleur 
marché la laine désormais introuvable ou excessivement chère sur les places 
habituelles. Mais rompant avec les mécanismes traditionnels d'achat, ils 
risquaient de produire l'effet inverse à celui qu'ils désiraient. Lazzero percevait 
ce danger: io procurerò d i sconsigliarlo mentre andandoci di persona è certo che 
v i metterebbe il fuoco345. De fait, Giuseppe se limitait à aller à Sienne et à 
Montalcino et payait fort cher des laines de basses qualités.

Expéditions inutiles? Gaetano pensait au contraire que questo viaggio a 
me non è stato in u tile  per le relazioni che ho fa tto  come anche qualche 

cognizione che non avevo e ora in tutta facilità si potrà fare acquisto di lane in 
questi luoghi senza andare sottoposti a nessuno^46. C'était l'affirmation d'un 
idéal de rapports directs entre producteurs et fabricants. Mais pouvait-on, * 344 345 346

^43 Lazzero, 19/5/1812
344 Lazzero, 25/5/1812
345 Lazzero, 5/6/1812
346 Gaetano, 29/5/1812



réellement se passer des intermédiaires? Les ventes de laine avaient leurs 
règles et leurs habitués que la venue d'un marchand étranger bouleversait; 
indiquant par sa présence insolite l'importance de la demande, il faisait 
s'envoler les prix. Les voies habituelles du commerce reprirent vite leur cours.

Gaetano maintenait pourtant sa position. Il reproposait en 1818 d i  
provvedersi direttammente iti Maremma delle lane per il nostro bisogno per la 
nova tosa. Pour cela il suggérait d'envoyer un homme de confiance, un pasteur 
a Caldana che li vi sia per il febbraio, che egli somministri le caparre, come è 
d 'uso  a quelle tali partite da noi indicate, potrà unirsi il Vergaio della nostra 
masseria omo già pratico per tali funzion i per che antico nell'arte sua. fatta tale 
operazione, Cristofano potrà tornare, e ritornare a maggio, come viene  
praticato dall'altri, con le balle a Grosseto e li pagare e caricare le lane fissate. 
Tout un programme d'achat était ainsi élaboré; le but était clair: con questo 
metodo si va sicuri di avere le lane nel suo stato naturale senza essere soggetti 
nel'essere passati per la trafila dell'in telligente impannatore e non onesto 
v e n d i t o r e ^ ? .

Ni son père ni son frère ne semblèrent adhérer à ses vues. Les 
intermédiaires continuèrent de pourvoir aux besoins de la fabrique en laines 
ordinaires ou de qualité, Gaetano le regrettait. Lazzero et Vincenzo avaient 
peut-être fait preuve d'une excessive prudence. Elle était symptomatique une 
fois de plus de leur situation: cherchant des laines pour leur fabrique, ils ne 
disposaient pas des moyens matériels ou humains pour se lancer dans 
l'aventure de l'approvisionnement direct de la matière première; cela aurait 
supposé en effet une toute autre organisation: prévoir exactement les besoins, 
opération rendue difficile par le caractère très variable des commissions de 
bérets, avoir des contacts dans les zones de production, dans les foires où se 
vendaient à l'avance les toisons de la tonte de printemps, avancer enfin des 
capitaux assez considérables pour fournir les garanties.

Gaetano pouvait bien aller en Maremme, mais les laines fines ne venait 
pas de Toscane. S'approvisionner directement aurait signifié envoyer des 
hommes de confiance dans les différentes places de l'Etat romain et pourquoi 
pas en Espagne. Si de telles entreprises étaient à la mesure des plus grandes 
manufactures de draps fins d'Europe, ce n'était pas le cas de Vincenzo Mazzoni, 
après tout modeste fabricant de bérets de contrefaçons. Mieux valait donc se 
livrer au jeu habituel du négoce, multiplier les "amis" et chercher de passer 
commissions aux prix les plus avantageux. Cela était valable pour les autres 
matières premières dont avait besoin la fabrique.
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ACHETER DES DROGUES. DU SAVON , DES CHARDONS...

C 'é ta it encore une  fois à L ivourne que les M azzoni se fo u rn issa ien t e n  
d ro g u e s  tinctoriales: cochenille , écarlate , garance , bois d e  Brésil, fe rn am b u ch , 
to u s  se tro u v a ien t su r la p lace, parfo is chez d es négocian ts d éso rm ais  b ie n  
co n n u s: Sguros v e n d a it d e s  parties d e  coch en ille^® , F ran ch e tti p ro p o sa it d e  

l'écarla te , Rosselli rav ita illa it en  Fernam buch. P o in t de spécia lisation , m ais d e s  
spécu la tions au g ré  des arrivages annoncés. C 'es t ainsi que les prem ières p a r tie s  
de  laq u e  a rriv è re n t chez u n  m archand  ang la is , m ais au ss i ch ez  A b u d e ra m , 
v ie ille  connaissance de  la  fam ille. A u fond , les M azzoni a v a ie n t sans d o u te  
in té rê t à s 'ende tter aup rès de  leurs débiteurs. M ais pas p lu s  que  p o u r les la in e s , 
les ach e teu rs  de  b é re ts  n e  fu ren t les fo u rn isseu rs  exclusifs d e s  te in tu re s . A  
L iv o u rn e  m êm e, b ien  d 'a u tre s  av a ien t des d ro g u es . Les co n tac ts  ré g u lie rs  
é tab lis  avec R om e e t G ên es  p e rm e tta ien t d e  s 'in fo rm er d es  p rix  d an s  le s  
d iffé ren te s  villes e t év en tu e llem en t d e  com m issionner aux am is  les p a r t ie s  
in té ressan tes. La cochenille a rriva it parfo is de  G ênes ou d e  R om e si les p rix  y  
d e v en a ien t p lus av an tag eu x  qu 'à  L ivourne.

P o u r le savon  qui se rv a it au  foulage, le b ita rtre  de  p o ta ss iu m  L iv o u rn e  
su ffisa it à p o u rv o ir aux beso ins. O n se se rv a it sans d o u te  d e  la p ro d u c tio n  
p ro p re  de  la ville d o n t c 'é ta ien t les ra res  "m anufactures", o u  l 'o n  co m m an d a it 

aux  négociants ces m atières prem ières de  prix  re la tivem ent p lu s bas. La soie q u i 
s e rv a it  aux  n a p p e s  s’a ch e ta it, elle, à L iv o u rn e  ou  à F lo ren ce , selon  le s  

co n v en a n c es  d u  m o m en t. La cap itale  é ta it en  effet re s tée  u n  centre n o n  
n ég lig eab le  de m an u fac tu res  de  soie; les M azzoni connaissaien t les fabrican ts, 
les re v e n d eu rs , il leu r é ta it parfo is p lu s  in té ressan ts  de se fo u rn ir  au  m arch é  
flo ren tin  p lu tô t q u e  d 'ach e te r la soie d u  L evan t qu i a rriva it d an s  les com pto irs  
de  L iv o u rn e . L 'a lu n , lu i  p o u v a it  v e n ir  d ire c te m e n t de  R om e, g ra n d e  
p ro d u c tric e  ou  ê tre  acheté à Livourne.

Les ch ard o n s se rv an t au  lainage d es b é re ts  v enaien t de  l'é tranger. C es 
c h a rd o n s  v ég é tau x  se tro u v a ie n t u n  p e u  p a r to u t ,  m a is  la F rance  s 'é ta i t  
spécia lisée  dans le ch ard o n  de  qualité, m an u fac tu res  de d rap s  fins obligent. Les 
M azzon i les p ré fé ra ien t à to u s  les au tres e t chargeaien t in itia lem en t G.Pensa d e  
s 'en  p o u rv o ir  à M arseille. M ais le ch ard o n  se fit lu i aussi ra re  p o u r  cause d e  

g u e rre : e n  1799-1800, V incenzo  en  cherchait p a r to u t d ésesp érém en t, d 'a u ta n t 
q u e  le  su rc ro ît d 'ap p rê ts  q u 'il avait in tro d u it d a n s  la m an u fac tu re  consom m ait 
b e au co u p  de  têtes: à Bologne, à Florence, chez M artel ou  F ranchetti, il tentait d e

348 Lazzero, 22/2/1810



tro u v e r ces ch ard o n s d é so rm ais  p réc ieux  e t sans lesquels la  m an u fac tu re  
risq u a ien t de s 'arrêter. O n  q u ém an d a it m êm e aux concurrents quelques balles 
inutilisées. La fabrique M azzoni fu t sauvée grâce à un  com m erçant voyageur de  
Sain t R em y, l 'u n  des frères M istral, qu i d ev iend ra it le fou rn isseu r régulier des 
M azzon i.

De l ’ap p ro v is io n n em en t à la ven te , M azzoni était au  sein  de  la société 
m aître  d u  commerce. D en  connaissait les ressorts, il avait bâti au  fil des ans u n  
ré se a u  d e  re la tio n s  in d isp en sab le  q u i lu i p e rm e tta it d 'a p p ro v is io n n e r  la 
fab rique  e t de  bien ven d re  les bérets. A observer le com portem ent de  M azzoni, 
il n o u s  a p p a ra it  com m e u n  sp écu la teu r de  m oyenne en v erg u re : pas assez 
p u is sa n t p o u r  se p e rm e ttre  de  v en d re  d irec tem en t sa p ro d u c tio n , ni p o u r 
s 'a p p ro v is io n n e r sans p asse r p a r les in te rm éd ia ires, il é la rg issa it cependan t 
p e tit  à p e tit le cercle d e  ses connaissances, é tait capable de refuser la dépendance 
v is  à v is  d es  g ra n d s  n ég o cian ts , ses a ch e te u rs  et p a rfo is  fo u rn isseu rs . 
M u ltip lian t ses contacts, il p o u v a it se livrer au  jeu  des spéculations; cependant, 
il n 'é ta it p a s  assez fo rt p o u r s 'y  faire une  place d 'envergure, il av a it donc fait le 
p a r i que la fabrication po u v a it lui rapporter p lus. Etait-ce le cas?

4 TIRER LES COMPTES?

Les litiges qui éc la tè ren t en  1799 fu ren t sans dou te  occasionnés par le 
p re m ie r véritab le  b ilan  de la  fabrique. P en d an t quatorze ans, V incenzo avait 
en v o y é  à P ra to  la la ine d 'E spagne  achetée à b o n  prix, les P acchiani avaien t 
fab riq u é  les bérets rev en d u s à L ivourne par V incenzo...et p e rso n n e  n 'avait fait 
les com ptes exacts des coûts de revient, des p ro fits  tirés de la vente. Preuve, s'il 
en  e s t, d u  p eu  de m entalité  com ptable de  nos en trep reneurs: ta n t que  l'argen t 
ren tra it, ils estim aient sans d o u te  que les affaires tournaient, sans se préoccuper 
de  fa ire  le b ilan  régulier d es entrées e t sorties, sans calculer les bénéfices. En 
cette  fin  d ’année 1799, on  se m etta it cependant à faire les com ptes des m atières 
p rem iè re s  em ployées, des bénéfices retirées des ventes, des avo irs de  chacune 
d e s  d eu x  fam illes. Le ré su lta t q u 'en  d re ssa it V incenzo à sa fem m e é ta it 
d éco n ce rtan t:

Consorte carissima, non sono impazzito in questo oggi ma pocho meno, 
il m otivo  che mi a afflitto estremamente è stato che avendo questa m attina  
ultim ato il riscontro che vi dissi che si andava facendo di vedere quanta lana di 
Spagna avevo qui spedito dal principio della nostra fabbrica in qua come sapete 

sono ann i 14 di smanie che continuam ente abbiamo io e la m ia fam iglia  
provato , e bene trecentodicasette mila libbre di lana di Spagna in tu tto  il 
sopradetto  tempo o qui spedito, tu tta  lana di S p a g n a ..tira to n e  fo r i
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y  importare..troviamo che non le o pagate p iù di scudi 35 1/2 il cento delle
libbre..349

V incenzo avait fa it d e  b o n n es  affaires, les laines lu i avaien t coû té  b ien  peu . La 
spécu la tio n  au ra it ra p p o rté  beaucoup:

In fin e  oggi io dovevo avere una somma di 45-50 mila scudi del solo 
p ro do tto  che doveva averc i apportato le sole bone com pre di la n e , 
considerando il meno prezzo  che mi son costate da quello che sempre dal 
principio della Fabbrica in qua o sempre detto che mi dovevano costare 350  
La fabrication  a u ra it d û  a jo u te r de la valeur à ces bons achats:

il guadagno  che na tura lm en te  ci doveva avere apportato  una  
fabbricazione di dozzine 200 mila berretti che in tutto  questo tempo abbiamo
fa b b ric a to .351

Les com ptes ne co rre sp o n d a ien t pas à ces prévisions:

..si trova d i nostro in me e Pacchiani, in tu tti due ne pure scudi 40 mila  
compreso l'esorb itan te  guadagno che m i avevano apportato le tante bone  
com pre35  2

C é ta i t  u n  constat d 'echec: le  p ro d u it de la fabrication était in fé rieu r à celui d e  la 
sim ple  spécu la tion . V incenzo le répétait en  ces jours de to u rm en te :

no i dovevam o avere di capitale per ciascheduna fa m ig lia  scu d i  
centomila per uno , ed ora avremo...di ritrovarsi di capitale tanto  cordino per 
impicarsi, e con la faccia rossa, il capitale che m i resterà non è ne pure la metà 
di quello che la sola compra di lane e cucciniglia m i doveva provvedere.3 53 
C om m e à son  h a b itu d e  M azzon i d ram atisait la situation: il se d em an d a it b ie n  
sû r s il va la it la p e in e  de  co n tinuer à fabriquer? La dem ande  é ta it d 'im portance, 

e lle  c o n d itio n n a it le  d e v e n ir  de la fab rique  m ais aussi celu i d e  la fam ille , 
p re m iè re  p réo ccu p a tio n  d e  M azzoni. La fab rique  de b é re ts  m até ria lisa it so n  
rêve d 'in d ép en d an ce , de  renom m ée et d e  fortune. 349 * 351

349 Vincenzo, 24/10/1799
Vincenzo, 24/10/1799

351 idem 
352j(jem
353 Vincenzo, 15/11/1799
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Chapitre 4

LES REVES DE L'ENTREPRENEUR

T o u te  l'ac tion  e n tre p re n eu ria le  de  V incenzo é ta it d ir ig ée  vers u n e  
un ique  fin: trouver u n  "systèm e" stable e t d u rab le  capable d 'a s su re r  de façon 
définitive l'aven ir de sa fam ille. Depuis le d éb u t des années 1780, o ù  naissaient 

p re sq u 'en sem b le  les p rem ie rs  fils et les p rem iers  bérets, les en fan ts  s 'é ta ien t 
m ultip liés: G iuliano, tro isièm e et d e rn ie r d es  fils, V incenza, M aria , D onata, 
N u n z ia ta , com posaien t la fam ille désorm ais nom breuse de  V incenzo. Il fallait 
non  seu le m e n t la fa ire  v iv re , mais tracer au x  héritiers une  vo ie  sû re  qu 'ils  
p u is se n t e m p ru n te r  avec la certitude  d 'y  tro u v e r  leur o ccu p a tio n  et le u r 
fo rtu n e .

A u cu n  des deux term es n 'était à négliger: avoir de quoi s 'occuper é ta it 
aussi im p o rtan t que co nstru ire  un patrim oine; l'oisiveté é ta it à com battre  to u t 
com m e la p au v re té . L 'é th iq u e  de V incenzo, rep rise  p a r  son  fils  Lazzero, 
m agn ifia it le  travail qu i ap p o rta it à l'hom m e dignité , fo rtu n e , co n trecarra it 
l'avancée d es vices e t d u  luxe. Véritable thérap ie, le travail é ta it p o u r  Vincenzo 
un  rem èd e  à la m élancolie q u i l'envahissait lo rs des périodes d 'inactiv ité: lo 
stare senza lavorare mi viene a noiaA P o u r L azzero , c 'était u n e  ex igence contre 
les d a n g e rs  d e  l'inaction , il fa lla it tra v a ille r  p o u r  s 'occuper, per non stare 
ozioso2.

Les caractéristiques d 'u n e  bonne fam ille é ta it clairem ent exposées:

quello che in parte m i da quiete è il rilevare che noi abbiamo dei 
sen tim en ti d 'unione, che VEconomia molto s i apprezza, questi sono buoni 
fondam enti per mantenere in piedi una fam iglia .M  vivere in ozio non puà 
apportare che rovina?

U nion , économ ie, travail, telle é ta it la dev ise  des M azzoni..e t celle de la 
b o u rg e o is ie  m o n ta n te ?  W eb e r n 'a u r a i t  r ie n  eu  à re d ire  c o n tre  ces 
e n tre p re n e u rs , catho liques convaincus, qui d ém o n tra ien t d an s  chacune de  
leurs le ttre s  com bien l'idéo log ie  du  travail é ta it désorm ais en racin ée  dans la 
cu ltu re  com m une des secteurs les plus dynam iques du  capitalism e européen . * 3

* Vincenzo, 22/10/1813 
 ̂Lazzero, 18/3/1812, cf Lazzero, 7/12/1804 etc

3 Lazzero, 17/6/1812



P o u r fonder e t a ssu re r travail e t capital, V incenzo M azzoni avait rêv é  d e  
d e v e n ir  fabricant.

1 LA FABRIQUE ENTRE REVES ET REALITES

C est en  n o v e m b re  1799, à la su ite  d e s  tristes co n sta ta tio n s  su r  le s  
m a u v a is  résu lta ts  d u  trava il en  société que  V incenzo élabora le p ro je t qui n e  le 
q u i t t e r a i t  p lu s , f i t  le  rê v e  d 'u n e  fa b r iq u e  ré p o n d a n t à ses  e x ig en c e s  
d ’occu p a tio n , de  perfection  e t de  profit.

UN IDÉAL DE FABRIQUE

Les caractéristiques d e  cette fabrique idéale étaient clairem ent exposées: 

Q u a lité , fa ib le  q u a n tité, tran q u illité

Q u 'il  fa ille  tra v a il le r  en  to u te  p e rfec tio n , c 'é ta it ch o se  acqu ise ; la  
n écessa ire  b eau té  d u  trav a il é ta it pour M azzoni un  axiom e fon d am en ta l q u ’il 
n  a b a n d o n n a  jam ais ...au  m o in s  théoriquem ent. Seul le beau  trav a il a p p o r ta it  
s e lo n  lu i ren o m m ée  e t p ro fits . M ais p u isq u e  la perfection  é ta it  si difficile à 
c o n q u é r ir  e t à m a in ten ir, il fallait travailler de  petites quan tités  p o u r  trav a ille r 
b ie n . V incenzo  se  fa isa it l ’ap ô tre  des faib les quan tités. E ncore une  fo is le  
m o d è le  à su iv re  v en a it de  l'étranger:

il fabbricante di Orléans non ha mai voluto fabbricare più di quella  
piccola quantità d i berretti che aveva determinato di fabbricare VannoA  

A in si fe ra it V incenzo qu i p révoyait u n e  p ro d u c tio n  m axim um  de  dix à v in g t 
d o u z a in e s  d e  b é re ts  p a r  jo u r ,lavoro bono e roba bona, e economia, e chi meno  

fabbrica allora p iù  guadagna .5 M oins o n  fa b riq u a it e t  p lu s  a u g m e n ta it la  

p e rfec tio n  e t le p rix  des bére ts. A tous égards, p ro d u ire  en  trop  g ran d e  q u an tité  
é ta it con tre -p roductif: la b o n té  d u  travail d im in u a it à ra ison  d e  l'au g m en ta tio n  
d u  n o m b re  des b é re ts , la  q u a lité  d écad en te  e n tra în a it l ’av ilissem en t d e  la 
m a n u fa c tu re , le d é sh o n n e u r  d u  fab rican t e t les faib les p ro fits  d 'u n  a rtic le  
v e n d u  à tro p  bas prix .

T o u te  la lo g iq u e  m a n u fa c tu r iè re  de  V incenzo  é ta it fo n d é e  su r ces 
a rticu la tio n s  logiques lian t qualité , quan tité  et prix .

Q u 'il fu t possib le  d e  fab riquer u n e  g ran d e  quan tité  de b é re ts  de qualité  
é ta it exclu , l'expérience l 'av a it prouvée. Les fac teu rs  é ta ien t m ultip les: l’un  des 
p r in c ip a u x  tenait au x  caractéristiques de  la m a in -d 'œ u v re : seu le une  m inorité  4
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4 Vincenzo, 20/12/1799 
 ̂Vincenzo, idem



d 'o u v rie rs  était capable de  b ien  travailler, le bel ouvrage é ta it p a r  conséquent 

n écessa irem en t lim ité . D u  reste , p o u r  q u e  le travail fu t p a rfa it , il fa lla it 
ég a lem en t que le p a tro n  le su rveille  en  perm anence, e t c’é ta it une  seconde 
lim ite de  la production .

F ab riq u e r u n e  m ajeu re  q u an tité  d 'a rtic les  o rd ina ires  à p lu s  bas p rix  
n ’e n tra it  p as dans les v u e s  m an u fac tu riè res  de V incenzo; seu le  la qu a lité  
a ssu ra it p o u r  lui l 'h o n n eu r d u  fabrican t e t p o u v a it donc être  assum ée  com m e 

p ro je t conscien t de fabrication . Il ex ista it b ien  sûr, d an s  la réa lité , bien des 
com prom is avec cet idéal, m ais quan d  il s 'ag issa it de défin ir u n e  stratégie de 
p ro d u c tio n , de décider les orien tations à d o n n er à la fabrique, c 'é ta it la voie de 
l 'h o n n e u r  e t de la faible qu an tité  qu i p réva la it: più di dozzine 20 il giorno non 
si potranno fare atteso di portare fo ri un esatissimo lavoro a ltrim enti volendo 
sforzare la carta e fa rne  maggiore num ero , allora s i che s i darebbe in 
coglionerie, dunque bisogna contentarsi di fa re  quello che uno pole e non 
quello che uno volef i

M entalité  p ré-industrie lle?  T im idité  de  l'en trep reneur?  La possib ilité de  
m ettre  su r  p ied  une fabrication de "m asse” ne  sem blait en  effet p a s  faire partie  
de  l 'h o riz o n  m ental de V incenzo. Son id éa l de fabrique é ta it si l'on  v e u t 
"aristocratique": il v o u la it p ro d u ire  d es bére ts  de luxe d estin és  à u n  m arché 
choisi, nécessa irem en t lim ité  à la clientèle d e  qualité. La p ro d u c tio n  de cette 
fa b riq u e  se ra it donc écou lée p o u r m o itié  ’fo r i per conto nostro” e t m oitié à 
L ivourne, au  détail.

C et idéal é ta it co h éren t avec la concep tion  fam iliale  d e  la fabrique: 
d estin ée  à faire v iv re  et à ten ir occupé u n  nom bre lim ité  de  p e rsonnes, la 
p ro d u c tio n  des bérets p o u v a it et devait se lim iter à de pe tites  d im ensions qui 
d ég ag e ra ien t cependan t u n  capital su ffisan t p o u r  assurer l 'av en ir. R eprenan t 
son p ro je t en  1808, V incenzo se Kasardait à quelques estim ations: u n  capital de  
q u in ze  à v in g t m ille écus d e  fond lu i p e rm e ttra it de fa b riq u e r  deux cen t 
d o uzaines de bérets p a r  sem aine, un  p eu  p lus d e  dix mille d o u za in es  p a r an qu i 
r a p p o r te ra ie n t  su ffisam m en t: il profitto non deve essere meno di scudi 6000 
V anno7  C ’é ta it un b eau  taux  de p rofit -30 à 40% chaque année: d e  quoi faire 
env ie  à n 'im p o rte  quel fabricant!

V incenzo s'en con ten tera it donc p o u r  a ssu re r à sa fam ille  la tranquillité , 
voeu  u ltim e  d u  père de famille: 6 7

1 3 9

6 Vincenzo, 25/11/1799
7 Vincenzo, 18/11/1808



1 4 0  - „
che bella cosa sarà per noi quando farem o questo lavoro..qui e tu tti 

insiem e q u i si condurrà u n iti questo lavorone (assistendo) insieme tu tto  affine 
del Bene fare, e che quiete acquisteremo quando saremo qui stabiliti, quiete che 
non potremo imaginarci sia di anima che di corpo.8

V incenzo  s a tten d rissa it en  év o q u an t le b o n h eu r buco lique e t tran q u ille  dont 
jo u ira it sa fam ille  unie au to u r d e  la fabrique. C 'é ta ien t bien sû r les bé re ts  tissés 
q u i d e v a ie n t p ro cu re r to u s  ces bienfaits: V incenzo v en a it de p e rfec tio n n er la 
tech n iq u e , il é ta it p e rsu ad é  q u e  la nouvelle p ro d u c tio n  p o u rra it b ien tô t égaler
T um s. La fabrication  su r petite  échelle perm ettra it d ’obtenir sans p e in e  m ajeure 
la perfec tio n  d u  travail:

non dubitate che non m i metto intorno macchina ne girocapi ne mi 
m etto attorno una quantità di persone da non poterle con attenzione dirigere, 
una sola o al più due persone avremmo in nostra casa per aiuto a questo nostro 
lavoro e tu tto  il resto delle manifatture si farà fo r i  di casa, bensì in questo 
lavoro ci dovremo stare asciolti tu tta  la nostra fam iglia .9 

L im iter la p ro d u c tio n , c é ta it d o n c  s 'assu rer la pe rfec tio n  d u  trav a il to u t en 
m a in te n a n t inchangé le p rocessu s  de fabrication. P o in t de m ach ine , p o in t de 
co n cen tra tio n : aucun  d e  ces n o u v eau x  "casse-têtes" qui fa isa ien t a lo rs  leur 
a p p a r it io n  s u r  la scène m an u fac tu riè re  to scane ; s im p lem en t la fam ille  se 
rég én éran t p a r  le travail e t d o n n a n t à façon à des o u v rie rs  ex ternes les tâches 
qu  elle ne  p o u v a it accom plir seu le , m ais qu 'elle  con trô la it rig o u reusem en t. Les 
m a ch in es  é ta ie n t  p e rç u e s  co m m e une c o m p lic a tio n  liées à la  g ran d e  
d im ension , u n e  aven ture  à ne p as  tenter, q u an d  il suffisait de b ien  trava ille r en 

fam ille p o u r  assu rer la réussite  d e  l ’en treprise  que l ’on  s’était fixé: fab riq u er de 
beaux bére ts, b ien  les ven d re  e t re tire r de ces activités répu ta tion  e t ju ste  profit.

Le p ro je t devena it u n  th èm e récurren t d u  d isco u rs  fam ilial. A p rè s  1810, 
L azzero  s ’e n  f it le p lu s  a rd e n t défenseur, il é ta it conforté  p a r  les av is des 
n ég o cian ts  av isés: Molco di Tunis, che lei bene conosce, racon ta it L azzero  à son 
p è re , è venuto per terra d'Alessandria-, ra iso n n an t ensem ble  de m an u fac tu re , le 
tu n is ie n  a d m o n e s ta i t  L a z ze ro : dovevi fare  poco, buono e fa rv i pagareA  0 

L azze ro  é ta i t  d éso rm ais  convaincu : noi allora dobbiamo mettere in esecuzione 
le sue g iuste  idee che sono quelle di fabricare nella nostra fam iglia quel poco da 
fa rc i onore, e mantenere quello che la Provvidenza ci ha dato con i suoi 
s u d o r i11. U ne  se la ssa it p lu s  d e  le répéter: nostra premura deve essere..di 8 9 10 11

8 Vincenzo, 2/8/1799
9  Vincenzo, 1/11/1799
10 Lazzero, 13/11/1810
11  Lazzero, idem



lavorare poco, fine, esatto e colore ricco A ^  Ses ra isons é ta ien t les m êm es que 
celles de V incenzo: lavorando poco si otterà il lavoro esattissimo A  3

Si les m achines n 'é ta ien t pas au p ro g ram m e de cet idéal de  fabrique, les 
M azzo n i s 'e n g a g è re n t d a n s  d 'a u tre s  in n o v a tio n s  d estin ées  à ro m p re  la 
d ép en d an ce  des m atières prem ières.

Le rêv e  de l'au tosu ffisance

P ro d u ire  des bérets p a rfa its , cela v o u la it d ire  les fab riquer avec les p lus 
belles la ines e t les te indre des p lu s riches couleurs; deux m atières prem ières, les 
la in es  e t les d rogues de  q u a lité , que les M azzoni se ch arg a ien t d 'im p o rte r, 
ra p p e lo n s  nous. Les p rix  flu c tu a ien t én o rm ém en t, les so m m es déboursées 
é ta ie n t considérab les, ils n 'é ta ie n t p as m êm e certains de  p o u v o ir  tou jours 
so u te n ir  les dépenses nécessaires à l'approv isionnem ent. Le co n d itionnem en t 
é ta it lo u rd  de conséquences: en  p é rio d e  de flam bée des p rix , lés M azzoni 
d e v a ie n t se résoudre à fab riquer des bérets de qualité  inférieure o u  à cesser la 
p ro d u c tio n . S 'assurer la tranquillité , c 'était faire e n  sorte que la fab rique  soit en  
to u te s  circonstances en  é ta t d e  p roduire. D falla it donc rom p re  la dépendance  
des m atiè res  prem ières.

C e n 'e s t donc p a s  h a sa rd  ou  fan ta is ie  d ’in n o v a teu r q u i p o u ssè ren t 
V in cen zo  M azzon i à te n te r  d ’acc lim ate r e n  Toscane la  g ra in e  K erm es: 
importato dalla Francia e dalla Spagna, costituiva uno dei principali colori per i 
berretti: per la forte quantità ed il prezzo elevato del kermes venivano inviate 
alVestero fo r ti somme di denaroA  4

En 1810, à une ép o q u e  o ù  m êm e les m atières tinctoriales les p lu s  viles 
c o û ta ie n t  e x trê m e m e n t c h è re s , V in cen zo  a cc u e illa it fa v o ra b le m e n t la 
p ro p o s it io n  d u  g o u v e rn em en t napo léon ien : si ebbe dal governo i semi di una 
di quelle varietà come fabbricante di lanificio nel dipartimento d e ll'A m o , s e  
s o u v ie n t  G a e ta n o  furono coltivati con molta diligenza dall'abile mio padre 
nell'orto  della nostra casa a PratoA ^  P u is , il chercha d an s  les e n v iro n s  de 
L iv o rn o  les en d ro its  p ro p ice s  p o u r p la n te r  les pe tits  h o u x  s u r  lesquels 
c ro issa ien t généralem ent la g ra ine  d 'écarlate. R éussissant dans son en trep rise , il 
a u ra i t  p u  e n fin  être assu ré  d 'av o ir  co n s tam m en t de quo i b ie n  te in d re  sa 
p ro d u c tio n . M ais l 'en trep rise  échoua: per difetto di favore nei proprietari dei 12 * * 15
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1*  Luigi Mazzoni, op.cit., p. 52-53
15 Gaetano, L. 3699
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terreni, questa nuova sorgente per l'industria  m ancò.16 Et V in cen zo  d u t 
co n tin u e r à se casser la tête p o u r  teindre, à l'a id e  d e  d ro g u es  im p o rtées , le 
m ieux possib le  e t le m oins cher ses bérets.

Si V incenzo ne réussit p as  à in trodu ire  de nouvelles d rogues en  Toscane, 
le p ro je t res ta  dans la fam ille e t fu t repris par G aetano:

m i sono occupato e con successo nella introduzione del kermes tintorio  
ricco insetto  alimentato in Grecia, Portogallo e Spagna dall'arboscello Qercus 
Coccifero, ann i 30 è che io spendo e fatico silenziosamente, trionfò degli ostacoli 
che le cose nuove trovano fra  g l'uom ini, si acclimatò benissimo nelle nostre 
boscaglie ed ora moltiplica in ricche colonie d 'insetti nuovi abitanti,.17 

D s ag issa it p o u rta n t désorm ais p lu s  d 'u n  succès de bo tan iste  que  de l'en treprise  
d 'u n  fa b ric a n t soucieux d ’ind ép en d an ce . S ign ificativem ent, le  p re m ie r  essai 
fructueux  d e  ce kerm es p ro d u it en  Toscane fu t effectué à Rome, en  1839, e t non 

à P rato . Le d iscou rs s 'é ta it généralisé: il fa lla it fav o rise r l 'in d u s tr ie  na tionale  
faire p ro g resse r la science. N éanm oins le désir d ’in d ép endance  re s ta it à la base 
du  pro jet, le  scientifique e t le m archand  fabricant s 'y  re trouvaien t.

D en  é ta it de m êm e po u r u n e  autre  ten tative o rig inale  des M azzoni: celle 
de s ’occuper soi-m êm e d ’élever les m outons, p o u r am élio rer la race e t pouvoir 
u tiliser d irec tem en t dans la fabrique le p rodu it de cette nouvelle tonte.

C ’e s t e n  1816 que  l ’on fa it connaissance, a u  d é to u r d ’u n e  m issive  de 
G iu lian o  d u  p a s te u r  C risto fano : giunge qui la settimana scorsa per fa rci noto 
che quanto prim a sarebbe partito per andare in M aremma per prendere il 
gregge delle pecore unitam ente le cavalle. Gli ho som m inistrato  £ 80 per 
contribuire a diverse spese.1* L 'année  su ivan te, à p e u  p rès  à la m êm e époque, 

L azzero  a p p re n a it  à son frère q u e  Cristofano va a ricevere il gregge che si trova 
in stato florido ad onta delle scarse pasture19.
Le pasteur Cristofano allait régulièrement à Prato, avant de partir pour la 
Maremma où pâturait le troupeau l'hiver, en septembre pour porter le fruit de 
la tonte de ce mois; il écrivait en mai pour demander des instructions à ses 
patrons après la tonte effectuée en Maremma: dice, rapportait Gaetano, che si 
può andare a prendere la lana al Ponte Maggio..(la lettera) essendo male scritta 
poco ne raccapezzo il senso; en tous cas, il déconseillait à quiconque d'aller 
chercher la laine sur place: per schivare il pericolo del male che questa gente * 17 18 19

Pera, op.cit.
17 Gaetano, 6/3/1842
18 Giuliano. 17/4/1816
19 Lazzero, 7/5/1817



possono avere e così scansarsi dal contatto2Qm s ì C ristofano v en a it à P rato , il 

fallait donc lu i dire d 'ap p o rte r lu i m êm e la laine.

A insi les M azzoni d ev en a ien t é leveurs de  m outons. C om m en t était née 

l'idée?  R ien de  précis à ce su jet, m ais les expériences, foréces ou  non , de la 
p é rio d e  française  fu ren t déterm inan tes. Dès 1810, il semble que le beau-fils de 
V incenzo  p o ssé d â t d e s  m o u to n s  m érin is: l 'ad m in is tra tio n  n ap o léo n ien n e  
so u ten a it systém atiquem ent d e  telles in itia tives, destinées à am élio rer les races 
locales. Les tentatives de  contacts directs avec les producteurs effectuées en 1812 
p erm iren t san s  doute la concrétisation d ’u n  tel projet. A cette époque  Lazzero 
e x p liq u a it e n  effet qu 'ils  av a ien t comprato libbre 4 o 5/m nel lucchese ma non è 
lana di quelle montagne, ma è di M arem m a senese dove V inverno in 
M aremma le fanno pascolare..i pastori erano soliti venderli in Caldana ma 

quest'anno scoraggiati dai bassi prezzi che gli avevano offerto vollero piuttosto  
tornare a casa colle lane senza tosare.21 Le b o u lev ersem en t des m écan ism es 
h ab itu e ls  d e  la vente av a ien t poussé l 'u n  vers l'au tre  p asteu rs  e t fabricants. 
L a z z e ro  s 'in fo rm a it: queste lane del lucchese erano sempre soliti d i tosarle e 
servivano a fornire il lavoro dello spedale e della Carconia, ed i soli paesi di 
Limano, Vico, Casori e Lucchio sono quelli che hanno le migliori pecore e che 
le mandano a svernare in maremma ed in tu tto  produranno libbre 15/m lana 
senza contare l'agnellino che questo le vendono ai cappellai.20 21 2 2  * * 25 C ris to fan o  é ta it 
de Lucchio , l 'u n  des villages m entionnés. Rien d ’étonnant p a r  conséquent à ce 
q u e  les p rem ie rs  contacts d a te n t de cette  ép o q u e. En 1817 en  to u s  cas, le 

tro u p e a u  com ptait déjà 180 m o u to n s ^ .

En 1818 Gaetano rep a rta it pour la M arem m a, observant particu lièrem ent 

les tro u p e a u x  de  m érinos e t cherchan t à se po u rv o ir de fem elles d e  race, sei 
mesi sono m i fu  promesso n°30 agnelle vere merini da quel Vannucci di 
Certaldi che ci vende le lane bistose ma non ha potuto adem pire2 4 . En 
n o v e m b re , il é ta it à L ucchio  a osservare il gregge dove trovai di molta mia 
soddifazzione, già era partita porzione per la maremma25. En effet, C risto fano  
écriv a it en novem bre que  le 15 octobre to u t le tro u p eau  é ta it parti h iverner en  
M arem m a. T rouver des p â tu rag es  n 'é ta it d u  reste  pas év ident: Cristofano è al
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solito senza posto per mandare le pecore..ho scritto al Vivarelli per vedere se 
potrà mettere nella sua bandita il branco ma non è facile?-&

Le b u t  d e  G aetano était d ’am éliorer la race à l'a ide  de m érinos espagnols, 
de  m o u to n s  d e  Santo S p irito 27  p o u r p o rte r l 'en sem ble  d u  tro u p e a u  à 500 
tê te s 28- P ro je t d ’en v erg u re , q u i d ev a it perm ettre  e n  h u it ans, calcu la it-il, de 
d isp o se r  d 'u n e  b o n n e  q u a n tité  d e  la ines de  q u a lité . En a t te n d a n t  ces 
d év e lo p p em en ts  fu tu rs, la laine apportée  p a r C ristofano était u tilisée  p er  nostro 
conto, si lavorerà la lane del gregge e così seguiteremo a risen tirne tu tti i 
vantaggi29. F a isan t le com pte  des  quatre  balles d e  la ine  "sep tem brines"  que 
v en a it de lu i ap p o rte r C risto fano , Lazzero calculait: dovrebbero dare un discreto 

utile ad im p ie g a rle ^ . Les M azzoni n ’étaient pas seu ls  à em p lo y er la la ine de 

leur tro u p eau , G iuseppe Pacchiani en  achetait, tissait ses d raps avec ces toisons, 

rêv e  d 'in d é p e n d a n c e  e t de p e rfe c tio n n em e n t d e s  m a n u fa c tu re s  e t de 
l 'ag r icu ltu re .

O n co m p ren d  m ieux a in si certaines réactions b ien  p eu  fab rican tes  des 
M azzoni q u a n t aux d ro its  d 'ex trac tion  des laines; spécu la teu rs  o u  é leveu rs , ils 
ne p o u v a ien t q u e tre  satisfa its  p a r  1 au torisation  d 'ex p o rta tio n : iquest'anno per 
le lane nostrali vi è estrazione libera, cosa buona per il bene dell'Agricoltura e 

dell industria nazionale.^ E u x  q u i p o u rtan t s 'ex asp éra ien t con tre  les é trangers  

ou les sp éc u la teu rs  qu i fa isa ie n t s 'en flam m er les p rix . Q u a n d  le s  croire? 
Toujours b ie n  sûr. Leurs con trad ictions sur ces q uestions cruciales révé la ien t 
l'am b igu ité  d e  leu r s itua tion , à m i-chem in en tre  la fab rique  e t la spécu la tion , 
nous y  rev iend rons.

Toutes ces tentatives p o u r réussir à gagner l'in d ép en d an ce  de  la fabrique, 
d e p u is  les m a tiè re s  p rem ières ju sq u 'à  la ven te  d irec te , é ch o u è ren t q u a n t au 

p ro je t global: les M azzoni é levèren t bien des m ou tons, m ais il fa llu t con tinuer 
d 'ach e te r la la ine ; ils réu ssiren t à in trodu ire  le kerm es m ais san s  p o u r  au tan t 

ré so u d re  le u rs  p rob lèm es de  te in tu re . Laines e t te in tu re s  chères co n tin u è ren t 
d 'ê tre  le lo t d e  la fabrique de  qualité . U n doute naissait: le choix d e  la perfection 
é ta it il le p lu s  judicieux?

26
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31

Lazzero. 22/9/1820 
Gaetano, 07/1819
Gaetano, 3/8/1819; voir également Gaetano 2/6/1820; Gaetano, 6/6/1820 
Lazzero, 21/5/1819 
Lazzero, 11/10 /18 19  
Lazzero, 23/5/1817
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La p erfec tio n r lin bnn choix ?

Le b e l o u v rag e  é ta i t  le  d o g m e  des M azzoni. E n  1817, après le 
réam én ag em en t m an u factu rier opéré p a r  Lazzero , ils avaien t to u t lieu d ’être 
enfin satisfaits. Les bérets sem blaient p lu s beaux que jamais, tous le disaient, le 
renom  é ta it de  n ouveau  m érité , Us a tten d a ien t confiants la su ite  logique de 
leurs peines: afflux des com m issions, le juste  p ro fit que devait leu r apporter le 
beau  travail. Lazzero é ta it convaincu  que jam ais les acheteurs ne m anqueraien t

pour les b é re ts  de qualité:
vedremo un incaglio in berretti perché troppo grande è la quantità che ne 

spediscono in Levante ma il nostro non sarà soggetto a incaglio?
Le p rix  nécessairem ent élevé q u 'en tra in a it l’emploi des laines d  Espagne 

et de  d ro g u es  riches ne devait pas être u n  inconvénient m ajeur.
sebbene il nostro lavoro sia caro, lo merita per la sua buona qualità. 

Proseguiamo un lavoro lim itato e con tu tta  perfezione e poi non tema.33

M algré  cette be lle  assu rance , les ach e teu rs  ne se p re ssa ie n t pas chez 

M azzoni. C ertes , ils av a ien t apprécié  le ren o u v eau  de la fab riq u e , les am is 
a v a ie n t e n v o y é  en L ev an t d es  éch an tillons d u  no u v eau  trav a il, m ais les 

com m issions ne  sem blaient p a s  suivre. Les négociants recu la ien t devan t les 
prix. Le ra isonnem en t de L azzero  n 'é ta it cependan t pas erroné: en  période de 
crise, seu ls  les bérets de q u a lité  réu ss issa ien t à tro u v e r en co re  quelques 
débouchés. M ais il se tro m p ait en  pensan t avoir atte in t la perfection:

il sublim e non si può ottenere..i nostri sono sempre considerati berretti 

di Livorno che sembrano caro per i prezzi ai compratori?  *
Les M azzoni n 'avaient donc p as  réussi à pénétrer dans le g roupe très ferm é des 
m a n u fa c tu re s  de luxe , qu i p o u v a ien t se p e rm e ttre  de v e n d re  p resque  à 
n ’im p o rte  q u e l prix le u r  m an u fac tu re  réserv ée  à u n  pub lic  lim ité . P our les 
sp écu la teu rs , les bérets de V incenzo, tro p  chers et sans label véritab lem en t 
reco n n u , n e  p o u v a ien t conven ir. Ils p ré fé ra ien t m iser su r l’a u tre  face de la 
fabrique: b é re ts  décadents m ais très bas prix  q u i perm etta ien t d e  réaliser, en  

période  de  ven tes favorables, des taux de  profits considérables:
è qui un greco vostro amico., dice che da un anno a questa parte non a 

potuto  vendere una dozzina di detti nostri berretti, con l'idea di non voi 
perdere, ma che alla fin e  o con del tempo bisogna che si adatti, al incontro che 32 33 34

32 Lazzero, 9/10/1816
33 Lazzero, 2/9/1816
34 Lazzero, 7/4/1817
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qiii ne comprò dozzine 200 berretti d i Roma, e che g li paga qui £ 16 la dozzina 
gli vende subito e guadagna il 33 per % .35

Tous les grecs se faisaient forts d e  l’expliquer aux M azzoni:

m i dice..il sudetto greco che in Gianina..piovono quantità di berretti da 
tu tte  le parti e specialmente da Venezia e da Roma, già mi dice che è robaccia 
ma che sono preferiti per m otivo dei prezzi bassi? 6 
U n tel ra iso n n em en t ré v o lta it V incenzo:

io g li o detto, o dunque nei vostri paesi non acclamano la roba bona, egli 
mi a replicato, che gli piace, e g li accomoda la roba bona, ma però quella di 
Tunis, la quale vendono quasi il doppio dei nostri berretti.37

Sur la  place de L ivourne, il fallait donc av an t to u t fabriquer à bas prix; de 
la m eilleu re  façon possib le  b ie n  sû r, mais a u  fo n d  la qualité  é ta it secondaire; 
m ieux v a la it des bérets m éd iocres à vil prix, que  d e  beaux  bére ts  tro p  chers, la 
m archand ise  bonne et chère des M azzoni ne servait q u e  d 'appât:

Taluni di codesti negozianti greci non aprovono che sia bene fa tto  il 
sistema che la nostra fabbrica dei berretti siasi determinata a lavorare fine..la  
più forte  ragione è quella che abbiamo aperto la strada alli a ltri fabbricanti di 
potere vendere di più i loro berretti.38

La ro u te  é ta it en  p a rtic u lie r  ouverte  à  qui fab riq u a it b ien  e t à  b o n  prix: 
c’é ta it le cas de  Burlam acchi de Lucca, le p lus sérieux  concurren t de la fabrique 
M azzoni. A  la voie de  l ’h o n n e u r , il avait p ré fé ré  celle de l’h o n n e u r  dans 

l'économ ie , u n e  nuance fon d am en ta le : elle se co n cré tisa it d a n s  le choix des 
cou leurs; si les M azzoni ten ta ien t, parfois assez d é se sp érém en t, de  fa ire  des 
te in tu res  riches, résistan tes à  to u te s  les épreuves, B urlam acchi avait renoncé à 
cette p ré te n tio n . U te ig n a it d o n c  ses bérets de co u leu rs  fausses certes , mais 
éco n o m iq u es . P o u r le re s te , la  la ine é ta it de  q u a lité , v e n an t des m eilleurs 
tro u p eau x  d e  Rom e ou  d 'E sp ag n e , les m an u fac tu res  co rrectem en t effectuées. 
D u reste , B urlam acchi avait, là aussi, em p ru n té  u n  a u tre  chem in  que  celui des 

M azzon i: q u a n d  eux e x p rim a ie n t l ’idéal d 'u n e  p ro d u c tio n  lim itée  à une 
en trep rise  fam ilia le  de p e u  de personnes, lui avait in sta llé  av an t tous les autres 
les m ach in es  q u i lu i p e rm e tta ien t d 'avoir des m an u fac tu res  fines, régu lières  et 
à  bas prix. C e faisant, il p o u v a it p ro d u ire  de façon économ ique de beaux  bérets. 
Les M azzon i é ta ien t conscients d u  danger: * 3

35 Vincenzo. 25/6/1817 
3® Vincenzo, 05/1817 
3  ̂Idem
3® Vincenzo, 28/8/1816



troppo guerra ci fa  il lavoro di Burlamacchi che per £ 22 li da del lavoro 
buono e perfetto, meno che il colore che è fa lso? 9

è vero che Burlamacchi ha la noce e che noi ubiamo la voce.."40

La reco n n aissan ce  se d is tin g u a it a in si de la p ré fé re n ce . M azzon i 
fab riq u a it b ien  les p lu s  beaux bérets de  la place, mais il n 'av a it p a s  po u r a u tan t 
gagné  la bataille d e  la préférence. Les calculs de nos fab rican ts  avaien t é té  
faussés p a r  une m auvaise appréciation  des possibles créneaux d ’insertion  su r le 
m arché  des bérets. La répu ta tion  et la perfection ne se gagnaient p lu s  q u ’à g ran d  
pe ine, les critères qu i devaien t assurer la préférence à L ivourne n ’é ta ien t pas les 
m êm es q u ’à Tunis ou  O rléans. Les M azzoni sem blaient av o ir m al évalué leu r 
s itua tion . U ne fois de  p lus leurs amis négociants les conseillaient:

o parlato con diversi mercanti ai quali avete venduto dei berretti, ma 
tu t t i  a una voce m i anno detto che da Levante domandano di avere dei nostri 
berretti, ma che i prezzi che gli si vendono non gli possono convenire, e in 
conseguenza gli ordinano di prendergli da Burlamacchi.41 

Les tém o ig n ag es  se m u ltip lia ien t: A n to n o p o lo , Palli e t b ie n  d ’au tres  se 
su iv a ien t dans le com pto ir sans donner de com m issions e t conseillan t tous de  
su iv re  la trace de Burlam acchi. Vincenzo se désespérait:

abbiamo sempre inteso asserire dai medesimi che il bon lavoro, bona 
lana e bel colore sono i preggi che devono avere i berretti e ora, che io debba 
intendere dire dalla bocca dei sudetti che in Levante, non distinguono tante  
particolarità nei berretti purché siano passabili, vedete Lazzero in quali mani 
noi si confondiamo di navigare.42

C ’é ta i t  to u t  le p ro je t de  fab rique  q u i sem bla it deven ir v a in  e t avec lu i le

b o n h e u r  e t  la tranqu illité  fam iliale: ci vogliamo portare a non potere mai e poi 
mai vivere quieti.43

Q u e  faire? Se ré so u d re  à suivre les b o n s conseils des  am is négociants: 
fa b riq u e r à p lu s  bas prix  d es bérets p lu s  ord inaires?  Io dico a voi che abbiamo 
visto  a bastanza e che abbiamo veduto, che quello che fanno ta lun i fabbricanti, 
che a noi non basta l'anima a fa r e M  39 40 * 42 43 44
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43 Vincenzo, idem
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Une fabrique continuellement remise en question

En 1817, les m au v ais  ré su lta ts  des beaux b é re ts  su r lesquels ils avaient 
fo n d é  to u t  e sp o ir, p o u ssa ie n t les M azzoni à en v isag er d 'a rrê te r  la fabrique. 
D écouragés, déçus, l 'am ertu m e  gagnait tou te  la fam ille: come si vede che la rota 
non gira più  bene si perde il coraggio;45

La so lu tio n  é ta i t  s im p le : ci pagheranno i nostri berretti quello che 
meritano o diversamente si lascerà che da sè se li fabbrichino .46 Quando si vede 
che quest arte  più non voi noi, farem o di m eno di fa re  il berrettaio. 
Ringrazieremo sempre la Provvidenza che col suo mezzo ci ha messo in grado 
di vivere onestamente..m i ero m olto affezionato a quest'arte per che da questa 
si riconosce la nostra fo r tu n a "47

La fab rique  avait é té  u n e  bonne affaire, une id ée  providentielle: elle avait 
a s su ré  l 'a v e n ir  de  la fam ille  en  lu i p e rm e tta n t d 'a c c u m u le r  u n  capital 

ap p réciab le , son  tem ps é ta it déso rm ais  passé, il fa lla it le reconnaître  e t cesser 
u n e  e n tre p rise  d o n t la p o u rsu ite  s’avérera it p é rilleu se . S 'en tê ter r isq u a it de 
co m p ro m ettre  les capitaux  que  les sueurs de V incenzo et la P rov idence  avaient 
a p p o rté  au x  M azzoni. Il e u t é té  sacrilège de  m ettre  en  d an g er une  fo rtune  si 
b ien  acquise: en tre  conserver les capitaux e t conserver la fabrique, il ne  faisait 
a u c u n  d o u te  q u e  les p re m ie rs  d ev a ien t a v o ir  la  p r io r ité . Les M azzoni 
en v isag ea ien t donc de réa lise r a u  p lu s vite la fo rtu n e  qu 'ils p o ssé d a ien t sous 
fo rm e de b é re ts  afin  d  u tilise r le u r  avoir à q u e lq u es  au tres e n tre p rise s  plus 
p ro fitab les q u e  la P rovidence ne  m anquerait pas de m ettre  sur leu r chem in.

Ce n  é ta it pas la p rem iè re  fois que les M azzon i affichaien t a in si leur 
fe rm e  ré so lu tio n  de cesser la fab riq u e  de bére ts. En 1810-1812, la décision 
sem b la it rad ica le : non pensare più di berretti come se noi non ne avessimo mai 
fa tto .48 En 1807, on  avait déjà p en sé  de m ettre la clé sous la p o rte  p o u r  cause de 

m a u v a is e  c o n jo n c tu re : pare che la necessità richieda di cessare a ffa tto .*9 
V incenzo a v a it affirm é dès  1799 qu 'il était ab so lu m en t im possible de  continuer 
à f a b r iq u e r^ .  45 46 47 48 49 50

45 La zzerò, 30/8/1817
46 Lazzero, 23/1/1818
47 Lazzero, 29/7/1818
48 Vincenzo. 26/2/1812
49 ? 26/6/1807
50 Vincenzo, 24/10/1799



Les phases de découragem ent m anufactu rier refaisaient p é rio d iq u em en t 
le u r app aritio n , su ivan t les ry thm es de la conjoncture, les m au v ais  b ilans, les 
e r re u rs  d ’o rie n ta tio n . V incenzo  P acch ian i su iv a it avec  in q u ié tu d e  ces 
v a ria tio n s  continuelles d 'é ta t  d 'âm e: caro amico non posso fare a meno di fa rvi 
una confidenza, il vostro signore padre vive molto inquieto, ed è così incerto 
nel suo pensare, a volte riguarda il lavoro berretti con piacere ma il più dice che 
vole sm etter e pare che aborra questa fabbricazione, cosa che fa  perdere il 
cor aggio. 51

La petite  fabrique fam iliale qu 'il rêva it d 'installer à P rato  sym bolisait le 
d é s ir  jam ais  réalisé de  stabilité , les M azzoni dou ta ien t sans cesse de  pouvo ir 
co n tin u e r ce qui avait com m encé com m e u n e  bonne sp écu la tio n  e t au fond  
l 'é ta it  resté . Une spécu la tion  dans laquelle o n  s 'engageait p le in em en t lorsque 
le s  c irco n stan ces  é ta ie n t fav o rab les  e t q u e  l'on  a b a n d o n n a it to u t au ss i 
fac ilem en t si les tendances s 'inversaient. La fabrique de bérets n e  sem blait p as 
d ifférer d e  l'achat des os de  baleine et d e  la p roduction  de parap lu ies.

La structu re  souple  de  la fabrique perm etta it d ’en v isag er d 'a rrê te r d u  
jo u r  au  lendem ain  le travail: les seules in frastructu res é ta ien t la te in tu rerie  e t 
la fo u lo n n e rie  qui a p p a rten a ie n t aux P acch ian i, quelques c iseaux  à tond re , 
q u e lq u es  verges à ba ttre  la laine. O n se m ortifia it su rto u t du  so rt des fidèles 
o u v rie rs  p e rd a n t du  jour au  lendem ain  le travail qui les faisait v ivre:

che grande guaio vole essere per la popolazione di questo paese, e per 
Pistoia, Campi e Sesto la mancanza del lavoro berretti.52

spiacemi tanto il dovere terminare di lavorare berretti per questi poveri 
lavoranti e molto più che andiamo nel inverno.^ 3

Grandissima pena m i da il dovere mancare questo poco di lavoro a 
codesti poveri lavoranti.^ 4

M ais il fallait se résigner. Il é ta it im possib le de con tinuer à risquer son  
cap ita l p o u r  le seul b ien  des employés:

si deve troncare del tu tto  di lavorare e i Pacchiani lo prendino come lo 
vogliono o omini, o non om ini deve andare così assolutamente.55  
Les hab itu e lles  divergences m anufacturières se re trouva ien t dans ces m om ents 
de  crise. V incenzo p la ignait certes de to u t coeur les ouvriers, m a is  d em eu rait 
inflexible d an s  sa volonté de  cesser une  m anufactu re  qui n 'é ta it p lu s  rentable, * 52 53 54 55

S* Vincenzo Pacchiani, 21/9/1816
52 Vincenzo, 5/5/1810
53 Vincenzo, 13/10/1810
54 Vincenzo, 20/6/1817
55 Vincenzo, 22/10/1810
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les P acch ian i au  contraire  sem blaien t prêts à tous les sacrifices p o u r conserver le 
trav a il d e  leu rs  fidèles ouvriers:

i Pacchiani m i ribattono dicendomi cosa farem o delii om in i, io g li 
rispondo se fossim o fa llit i  bisognerebbe che g li om ini se ne andassero da noi e 
così farem o conto di essere fa llit i  ma loro non l'in tendono? *

A lors, fini le rêve  d e  la m anufacture? En fa it les M azzoni ne  cesseraient 
jam ais  d e  so n g er à le u r fab riq u e  idéale, p a r le ra ie n t so u v en t de cesser toute 
activ ité  lo rsq u e  la concrétisation d e  cet idéal leu r ap p ara issa it im possib le; mais 
m  le reve , n i la so lu tion  finale n 'en trera ien t jam ais  e n  app lication : a u  fil des 

an n ées , Us co n tin u a ien t à p ro d u ire  des b é re ts , trico tés  en  socié té  avec les 
Pacchiani, tissés par leu rs seuls soins; c'est qu 'à  côté des déclarations d e  principe 
e t d es  reves d e  perfection et d e  gloire, existait la réa lité  de la fab rique , faite de 
com prom is, d e  routine, d 'ad a p ta tio n  continuels.

FABRIOIJFR MALGRÉ TOT IJ

Lfl réalité  des bérets

En 1799 com m e e n  1817, e n  1807 com m e e n  1810, V incenzo con tinua it 
m a lg ré  to u te s  ses d éc la ra tio n s  d ’in ten tio n s  à fa b riq u e r  d es  b é re ts . Il les 
fab riq u a it se lo n  les possib ilités d u  m om ent, en  fo n c tio n  des ten d an ces  de la 

dem ande. De 1800 à 1810, les bére ts  fabriqués se d ég rad a ien t rap id em en t, soum is 
à la trip le  décadence des laines, des drogues e t d u  m au v ais  travail. N éanm oins, 
Us c o n tin u a ie n t à se v e n d re , p o rté s  en  O rie n t p a r  les sp é c u la tio n s  des 
n ég o cian ts  q u i y  tro u v a ien t u n  bon  artic le  p o u r  re m p lir  les n a v ire s  ayan t 
d éch arg és  e n tre  Rome e t  M arseiU e leur cargaison  d e  grains. La frénésie  des 
bére ts  s 'am p lif ia it m êm e d an s les prem iers m ois d e  1810; Lazzero  con tem plait 
p e rp lex e  ces ventes: io non m i so raccapezzare cosa faranno di tanti berretti in 
Levante. Basta staremo a vedere nel corso de ll'anno  cosa seguirà5 7 . Les 

M azzo n i s 'e m p re ssa ie n t d e  v e n d re  leu rs b é re ts  d é ca d e n ts , co n sc ien ts  du  
caractère  artificie l de  ces envolées, m ais p rofitan t d e  l'occasion av an t q u ’elle ne 
s 'é c h a p p e :  queste grandi com m issioni non m i consolano n iente, a n z i mi 
affligono per che sappiamo che non derivano dal lavoro che si è mandato dal 
tempo in qua ma da lavoro antico e poi questi greci vogliono speculare e noi 
sarebbamo assai contenti d i fare soltanto dozzine 100 la settimana te ssu ti? *  
D écalage e n tre  rêve et réalité... 56 57 58

56 Vincenzo, 22/10/1810
57 Lazzero, 3/1/1810
58 Lazzero, 30/3/1810



Si l 'o n  arrê ta it effectivem ent p resque  to talem ent la fab riq u e  après 1810, 
c 'est que les négociants é ta ien t partis, les ven tes inexistantes, le com m erce en  
lé th a rg ie . R ien à v o ir av ec  l'ex igence  de  perfection , il s 'a g is s a it  d 'u n e  
ad ap ta tio n  tem poraire  à la conjoncture.

L orsque la p ro d u c tio n  reprenait, dés 1812-1813, la qua lité  effectivem ent 
s 'am élio ra it len tem ent, bénéficiant du  re to u r des laines d 'E spagne , des bonnes 
d ro g u es  e t enfin  d u  réam énagem ent m an u factu rier opéré p a r L azzero . N ous 
avons v u  alo rs les M azzoni gu idés p a r  leu r obsession de  perfec tio n , vo u lan t 
tro p  b ien  faire , e t fin issant en  1816-17 p a r fabriquer des bére ts  excessivem ent 
chers. M ais encore une  fois, l'a rrê t im m inent de  la fabrique que l 'o n  projetait à 
chaque le ttre  n ’entra pas en  application. A u contraire, co m prenan t leu r erreu r, 
les M azzo n i s 'ad ap tè ren t aux  exigences de leu rs  ache teu rs  e t  se m iren t à 
fab riq u er d es  bérets b ien  travaillés m ais ne ttem en t m oins chers: a u  lieu de la 
laine d 'E spagne, ils em ployèren t la laine rom aine et puren t ainsi b a isser les prix  
de q u e lq u e s  lires la dou zain e . Ils se ré so lu ren t m êm e à u tilise r  des laines 
b eau co u p  p lu s  com m unes: laines "bolognola" e t laines de Sienne d o n t G aetano 
fab riq u a it des bérets o rd inaires , teints de  façon économ ique et su r lesquels on  
a p p liq u a it  la  m arque  de B urlam acchi5 9 . Le p arti pris é ta it de d iversifier la 
p ro d u c tio n  p o u r pouvoir satisfaire tout type de  dem ande. A  côté d es  bérets de 
qualité , les M azzoni fab riquaien t désorm ais des bérets ord inaires e t de  seconde 
qualité ; ils con tinuaien t à te in d re  de couleurs riches leur p lu s  fine p roduction , 
m ais réu tilisa ien t les couleurs fausses et économ iques pour les articles de  bas de 
gam m e. E n  1819, L azzero  la issa it m êm e se ré insta ller la v ie ille  façon de 
trava ille r p o u r  faire p lu s  vite e t p lus économ ique.

Le p ragm atism e gagnait su r les p rincipes. La m êm e év o lu tio n  en tra înait 
les bé re ts  tissés: les M azzoni cherchaient là encore à présen ter une  gam m e plus 

é ten d u e  de  p rodu its  e t acceptaient pour cela d 'u tiliser dans les to iles des laines 
de Sienne, qu 'ils  teignaient avec le trop fam eux bois de Brésil.

La ré a lité  des b é re ts  é ta it donc b e au co u p  p lus co m p lex e  que  les 
p é rem p to ire s  déclarations d 'in ten tions. A u  fond, les M azzoni av a ien t peut-être  
tro u v é  à P ra to , bien p lu s  q u ’ils ne l'affirm aient, non  ce q u ’ils d ésira ien t, m ais 
ce q u i convenait à la situation  réelle du  com m erce des bérets à L ivourne: non la 
perfection  m ais  l'économ ie, n o n  le bel ouvrage, m ais le travail m éd iocre  et bon 
m arché. T o u t sem blait in d iq u er qu 'entre le d ire  e t le faire ex istait so u v en t une 

d iffé ren ce  p ro fo n d e: les M azzon i rê v a ien t la p e rfec tio n  e t p ro d u is a ie n t 
l 'o rd in a ire . L 'idéal co n d itio n n a it la réa lité  en  ce que jam ais  la  fab rica tio n
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59 cf les discussions des mois d'août et septembre 1817



m é d io c re  n e  fu t a ssu m ée  co m m e un  choix, u n e  o rie n ta tio n  con sc ien te  e t 

v o u lu e  d e  la  fabrique. Ils essayaien t au contraire régu liè rem en t de  concrétiser le 
rêv e , p o u r  s ’apercevoir b ien  v ite  d e  son im possib le  réalisation. C es oscillations 
n u isa ien t san s  dou te  à la d é fin itio n  d 'une p o litiq u e  stable e t d ’u n e  o rien ta tio n  
c laire  d e  la  fabrique. G aetano  sem blait reg re tter b ie n  des années p lu s  ta rd  ces 
tira illem en ts  p erpé tuels  en tre  le désir de se s in g u la rise r par la p e rfec tion  et la 
nécessité  d e  s ’ad ap te r a u  co u ra n t dom inant. T iran t les leçons de ce passé , il 
cho isissait n e ttem en t le p a rti d e  la conform ité:

per una fabbrica, il meglio partito è d ’attenersi a quel genere d i lavoro che 
più a corso, e seguitare la corrente...vedete che nelle belle annate dal 1814 al
1821, e qualche altra sucessiva, in ragione di avere voluto camminare con altri 
metodi..C. potè superare..60

Ces con trad ictions, ces hésitations, se re trouvaien t d a n s  le d ébat qui s 'engageait
d an s  la fam ille  e t en tre  les associés su r les p o ssib les  ’’m o d ern isa tio n s"  de  la 
fabrique.

Rénover, innover, mécaniser

M odern isation , innovation , deux néologism es que  n 'au ra ien t san s  doute 
pas récusé les M azzoni, p a rtisan s  convaincus de la nécessaire am élio ra tion  de la 
m anufactu re . P ou r V incenzo, o n  l'a  vu, rien  d e  p ire  que  l'im m obilism e, que la 
ro u tin e  de  la m auvaise trad ition . Les exem ples ven u s d e  l’é tran g er d ev a ien t au  
con tra ire  s tim u le r le ren o u v eau , ê tre  une source  con tinue lle  d e  dynam ism e. 
P o u rtan t, q u a n d  Us rêvaien t d e  fabrique, les M azzoni év ita ien t de p e n se r  aux 

m achines. U  perfectionnem ent d e  la m anufacture  n ’avait-il donc p as  b eso in  de 
ces n o u v e lle s  " techno log ies"  q u i a p p a ra is s a ie n t a lo rs  e n  T o scan e?  La 
rén o v a tio n  d e  la fabrique p o u v a it b ien  sûr ê tre  d is tin c te  de l 'in tro d u c tio n  des 

m achines: il s 'ag issa it d e  fa ire  trav a ille r m ieux  les o u v rie rs , to u t e n  la issan t 
p ra tiq u e m e n t inchangés les p rocédés de fabrication. Sans reven ir su r ces efforts 
constan ts, U n o u s  fau t ra isonner avec les M azzoni su r  les possibles avan tages de
1 in tro d u c tio n  d e  v é ritab les  in n o v a tio n s  d a n s  c e r ta in s  sec teu rs  c lés  d e  la 
p ro d u c tio n .

Q ue d es  innovations so ien t u tiles, vo ire  nécessa ires, la fam ille  en  était 
convaincue. La prem ière en tre  to u te s  concernait le foulage: le travail d es bérets 
req u é ra it 1 u sag e  des piles à la hollandaises qui avaien t acquis d ep u is  long tem ps 
en  E u ro p e  la  p réém inence . La T oscane était sous éq u ip ée , m ais les M azzoni 
a v a ie n t p u  ré so u d re  assez s im p lem en t le p ro b lèm e  en  g a g n an t le p riv ilèg e
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d  e n v o y e r  f o u l e r  l e u r s  b é r e t s  à  R e m o l e .  S i  l e s  P a c c h i a n i  m o n t è r e n t  p a r  l a  s u i t e  

d e  t e l l e s  i n s t a l l a t i o n s  d a n s  l e u r  p r o p r e  f o u l o n n e r i e ,  c ' é t a i t  s a n s  d o u t e  u n  

a v a n t a g e  n o n  n é g l i g e a b l e  p o u r  l a  s o c i é t é ,  m a i s  c e l a  n ' e n g a g e a i t  p o u r t a n t  e n  

r i e n  l e s  N l a z z o n i  q u i  n  é t a i e n t  e n  a u c u n e  f a ç o n  p a r t i e  p r e n a n t e  d e s  é d i f i c e s  

a p p a r t e n a n t  a u x  P a c c h i a n i .

La p rem ière  véritable innovation  don t se m ettaient à p a rle r  les M azzoni 
concernait le séchage des bérets e t des toiles. Ils avaient utilisé  dès le débu t p o u r 
les to iles les séchoirs des fou lonneries  ou celui de la c o rp o ra tio n , p iazza  
M ercatale. Q uan t aux bérets, ils séchaient su r les terrasses. L azzero  p roposa it à 
son père  e n  1807 que la fam ille se pourvoie de ses propres séchoirs:

ci vorrete un buon tiratoio e che fosse fasciato di latta almeno dalla parte 
dove tocca la tela ma coperto, perchè abbenchè coperto l'um ido  della tela fa  
soffrire un alterazione al legno, e non sarebbe che un lavoro facile e utilissimo  
in specie per le tele destinate per i girelli.61 T o u s  s e m b l a i e n t  ê t r e  d ' a c c o r d ,  

G i u s e p p e  P a c c h i a n i  e m b o î t a i t  l e  p a s  d e  L a z z e r o :  non sarà passata la primavera 
che avremo il tiratoio coperto in casa. 6 2  63 V i n c e n z o  m e t t a i t  u n  f r e i n  à  l e u r  

e n t h o u s i a s m e ,  j u g e a n t  l a  d é p e n s e  i n o p p o r t u n e :  i l  p r é f é r a i t  c o n t i n u e r  à  u t i l i s e r  

l e s  r e s s o u r c e s  h a b i t u e l l e s  e t  n e  p a s  s ' e n g a g e r  d a n s  d e s  f r a i s  i n c o n s i d é r é s ;  a u  

m o m e n t  d e  d é l i e r  l a  b o u r s e ,  V i n c e n z o  h é s i t a i t  t o u j o u r s .

P o u rtan t le problèm e d u  séchage était p lu s im portan t qu 'il ne  parait: les 
p lu ies  d 'h iv e r  ou  de p rin tem p s  re ta rd a ien t rég u liè rem en t l'ach èv em en t des 
bérets causan t des re tards regrettables d ans l'accom plissem ent des com m issions. 
Dans les cas désespérés où la p lu ie  ne sem blait vouloir cesser, on  envisageait de 
faire sécher les bérets dans les fours de boulangers ou sur d e  p e tits  b ra s ie r s^ : 

so lu tions b ie n  p récaires qu i co n trasta ien t avec les réso lu tions a d o p tée s  p a r 
d 'au tres  fabricants:

Cardoso (e Giacchetti) a una bonissima stanza ridotta a stu fa  dove vi 
colloca dozzine 200 berretti, ciascheduno berretto sopra la sua form a 64 

A insi les b é re ts  séch a ien t en  une jo u rn ée . A p p re n an t ce tte  n o u v eau té , 
V incenzo s 'em p o rta it contre les Pacchiani qui en  v ingt tro is  ans d e  fabrique 
n 'av a ien t jam ais  songé à effectuer une telle installation, p reu v e  s 'il en  est des 
faibles transform ations qu 'ava it connue jusque là la m anufacture.

L 'a rrivée  et l'installation  des français stim ula ien t cep en d an t la réflexion 
de n o s  fab rican ts  sur des m u ta tio n s  p lu s  p ro fondes, les in c ita it à peser les

61 Lazzero, 21/12/1807
^  Giuseppe Pacchiani, 1/1/1808
63 Vincenzo, 18/11/1808
64 Vincenzo. 5/12/1808
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1 5 4  „ „
a v a n ta g e s  e t les in c o n v én ien ts  de l 'in tro d u c tio n  des m ach in es . V incenzo 
a ffich a it sa  conviction , d ’a illeu rs  en  op p o sitio n  avec ce q u ’il a v a it  affirm é 
p ré c éd e m m e n t:

io non morirò contento se prima non vedo che in Toscana non siano 
introdotte le macchine da cardare e filare la lana, per ottenere i f i l i  della lana 
più so ttili e con più economia nella cardatura e fìla tu ra .J i sta tu tto  il vero 
pun to  che deve stare a core a chi a volontà d i fa re  andare avan ti e dare 
stabilim ento alla sua m anifattura ...65

Le p o in t crucial, ici com m e a illeu rs , était le  filage e t le cardage d es  laines: il 
fa lla it a lle r chercher fo rt lo in  d es fileuses rég u liè rem en t in d isp o n ib le s  pour 
cause de travaux  agricoles, de ram assage de châtaignes; payer re la tiv em en t cher 
u n  fil inégal et trop souven t grossier. Q uant aux card eu rs , ils e ffectuaien t bien 
m al u n  tra v a il que les fab rican ts  estim aien t p a y e r  à trop  fo rt p rix . Rien 
d  é to n n a n t donc à ce que  l’o n  cherche p a r tous les m oyens à év ite r de tels 
conditionnem ents. V incenzo inc ita it ses fils à l’action:

A nim o Lazzero voi siete giovane e non vi sarebbe una gran cosa che voi 
non dovesse portarvi in qualche paese del N ord e li vedere di potere strappare 
qualche cosa di meccanismo che potesse essere utile al desiderato fin e 65 6 6  * 68 
Les contacts se m ultipliaient:

io o tenuto qualche proposito con questo signore Ternò che a le fabbriche 
di panni a Reims nella Francia e che possédé nelle sue fabbriche le sudette 
macchine da cardare e filare.6 ?

Du reste, 1 adm in istra tion  française, en  la personne d e  De G erando, s ’in téressait 
aux fabricants de Prato:

promese di farci avere quanto prima i disegni delle ultim e macchine per 
cardare e filare la lana con quanto di costo preciso sono importate ai Tem aux e 
le macchine per garzare e cimare i panni, le quali dice che sono di poca spesa e il 
modello di fo rnelli economici.6 ®

Les esp o irs  s a llum aient, d ’a u ta n t q u ’au m êm e m o m en t les in fo rm atio n s  e t les 
p ro p o s itio n s  se m u ltip lia ien t, la  fabrique é ta it co n tac tée  p a r  u n  su isse  qui 

p ro p o sa it d e  v en d re  ses m achines. O n p o u v a it d o n c  com parer, so u p ese r les 

d iffé ren te s  p ro p o s itio n s . C elles d u  g o u v e rn e m en t a p p a ra is sa ie n t les p lus 
désav an tag eu ses: le receveur généra l de Pistoia p ro p o sa it u n  a sso rtim en t d ’une 
cardeuse  e t d e  six fileuses p o u r 50 000 francs, alors q u e  le fabricant su isse  offrait 
ces m êm es m achines p o u r  400 louis. Cette d ifférence d isp ro p o rtio n n ée  n ’avait

65 Vincenzo. 16/12/1807
66 Vincenzo. 16/12/1807
^  idem
68 Lazzero. 5/9/1808



q u 'u n e  seu le  explication  possib le: dubito che il ricevitore di Pistoia voglia farci 
la sua speculazione e guadagnare una moneta ma diavolo si intende acqua ma 
questa è una vera tempesta.69

P o u r  ne p a s  être soum is à pareilles conditions, G iuseppe Pacch ian i offrait sa 
d isp o n ib ilité  à aller quelque tem ps chez le fabricant suisse. V incenzo incitait de  
m ê m e  L azzero  à a ller o b se rv er su r p lace l'honnêteté  d u  co rre sp o n d a n t e t 
a p p re n d re  le bon usage des machines.

Il sem b la it donc  acqu is que la m écan isation  était la vera stradanti q u i 
p e rm e ttra it  de  résoudre les problèm es p lu s  u rgen ts  de la fab rique . C ependan t, 
a p rè s  cette flam bée d ’in térêt en  1808, la correspondance se ta it su r  le devenir de  
to u s  ces pro jets: au cu n  sans dou te  n 'ab o u tit, su ivan t en  cela la  destinée  d es 
in itia tiv e s  pub liques, nous le verrons. La réso lu tion  resta it tou tefo is; en 1810, 
c 'é ta it fina lem en t de Rome que devait a rriver chez les M azzoni u n e  lupa:

G.Rosselli mi dice che la macchina lupa si sta di presente lavorandosi e 
che presto l'avremo;69 70 71 72 73 74 A q u o i L azzero  ré p o n d a it: anch'io ho fa tto  scrivere a 
Poggi per avere la lupa, e d i Francia cioè di Lione voglio vedere se mi riesce 
avere una macchina che carda che costerà franchi 300. ve ne sono anche da 600 
e da 1000 e 10 00077 ; en  ju ille t 1810, o n  p o u v a it enfin e ssay e r la nouvelle  
m a c h in e :  oggi abbiamo provato la lupa ed è una macchina che ci gioverà 
a ssa i.75 S on  p rin c ip a l av an tag e  é ta it l'économ ie  de m a in -d 'œ u v re  qu 'elle  
p e rm e tta i t :  domani si licenzia tu tti i ragazzi spelazzini e cam atini..bisogna però 
dare alla lana un leggiero passaggio di carnato che servirà la fo rza  di un  

ragazzo..due soli ragazzi serviranno per tutta  la lana che si potrà lavorare7 4

O n p rév o y a it de  faire constru ire  d 'au tres  loups car L azzero  estim ait à 
tro is  m ach ines les nécessités de la fabrique. C ependant les M azzon i désiraien t 
é v ite r  to u te s  publicités: la lupa bisogna tenerla segreta quanto si può ; garder le 
sec re t, c 'é ta it en  effet bénéficier seuls des avantages que p ro cu re ra it la nouvelle 
m ach in e . P o u r éviter la d iffusion  de la nouveau té , G aetano s 'o p p o sa it à ce que 
la  fa m ille  e n  fasse co n stru ire  à L ivourne: la cosa si divulgherebbe ed ecco che 
allora non sarebbamo i soli ad avere i vantaggi che ella offre al nostro 
lavoro75 .L’esp rit n 'était pas à la coopération, à la diffusion su r la rge  échelle de 
ces n o u v e a u x  bienfaits. Les m achines é ta ien t com m e les recettes d e  teinture: le
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74Lazzerò, 30/7/1810
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p riv ilè g e  d e  celui qu i 

q u e lle s  lu i p rocura ien t.
en  p o ssé d a it le secret e t jo u issa it seu l d e s  bénéfices
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ê tre  f r a n rh  Î  r T  conv^ c u  que le p a s  de la m écan isa tio n  d evait
re  fran ch i Les M azzoni hésita ien t. En 1810, ils  n 'ach e tè ren t q u 'u n e  lupa.

L é v o lu tio n  d u  com m erce  e t  d es  m an u fac tu res  n e  d u t p a s  le s  in c ite r à 

~  ‘r  Prem *^re  ten ta tiv e  de m écan isation . En 1813, ils sem bla ien t

J  è ¡a s v e r "  r  T  S° ” ° "  SU° Sentim m t0 Che per k  ToSCana non vi è da sperare bene, gtà non s i vede fondamento a l c u n o 7 6

Q u elq u es  mois p lu s  ta rd  cependant, faisait so n  arrivée à P ra to  u n  jeune 
com m is d u n e  m aison  d e  L iège fabrican t des m ach in es  e t qu i cherch a it à

Z  T a '  \  aSS° rtim entS  de m achines: ** «*> «“ une mostre di bellissimi f i l i  
fa t i  a macchina capaa per ripieni, che a mano costerebbe di sola fila tura  £ 1 3 4
la hbbra e alcune miste con ultim a perfezione77  Sans en tre r d an s  le dé ta il de
so n  accue il à P ra to  su r  leq u e l n o u s au ro n s l'o ccasio n  d e  re v e n ir  no tons
1 é to n n em en t e t l 'in té rê t des M azzoni: se fosse vero quanto ci racontasse per il
prodotto del costo della fila tu ra  è certo che sarebbe meglio im pie J e  i l  
macchine che in poderi?®  ®

a c u i t é  6 5 7  L ’a , t e m a t i v e  s e  p r é s e n t a i t  a v e c  u n e  n o u v e l l e

a c u i t é  U  f a b r i c a n t  l i é g e o i s  é t a i t  é g a l e m e n t  c o n v i é  c h e z  l e s  P a c c h i a n i  o ù  o n  l u i

P o u r’ i J J Z  T ?  tOUt à fait « k P * *  à l 'in s ta lla tio n  d e  m achines, 

d  é m e l r  T " '  d6UX famiUeS ne s e n 8a 8e a it ' L azzero  se con ten ta it 
la T  Unfc SOUhaU SemWable à celm  de son P ère  e n  1807: n o n  sarà m ale per 
la Toscana ch e  questa  m aniera d i  lavorare v i  s 'in tro d u ca , ecco che s i  princip ierà

1 ^  Ŝ Ì0 ~  *
D e r c n  U S „ C O n t a C t S  * *  p r i r e n t  “ P ® “ *3 1 «  P a s  f i n - D e  L i è g e ,  l e  f a b r i c a n t  é c r i v a i t  

p e r s o n n e l l e m e n t  a u x  M a z z o n i :  veniam o colla p resen te  dare le  sp ieg a zio n i che

: : : m ca °n 7 ce ancora' e s p e r i a m ° che  w  *  ris° h e rà  * f ™ * « *  * *  s u 0i
per un progetto cost u tile  e desiderabile per la fabbrica d i Prato 8 0 

T o u s  l e s  t y p e s  d ' a s s o r t i m e n t  d e  m a c h i n e s  é t a i e n t  e n v i s a g é s ,  l e  f a b r i c a n t  l i é g e o i s  

n g a g e a i t  à  f o u r n i r  u n  h o m m e  c a p a b l e  d e  m o n t e r  l e s  m é c a n i s m e s  e t  

i n s t r u i r e  l e s  o u v r i e r s .  D e  n o u v e a u ,  l e s  M a z z o n i  é t a i e n t  t e n t é s :  ho letto la 76 77 78 79 80

76 Lazzero, 15/7/1813
77 Lazzero. 8/9/1813
78 Lazzero. 15/9/1813
79 Lazzero. 3/11/1813
80 Liège, 9/11/1814



lettera del fabbricante delle macchine e la spesa non sarebbe troppa, e quando lei 
potrà essere informato del successo che otteranno le fabbriche di Como, 
bisognerà pensare ancora noi a prendere un assortimento che m olto ci sarà 
utile. 81

U tiles les m achines l ’é ta ien t car elles perm etta ien t d 'o b ten ir  p lu s  vite e t 
m ieux  ce q u e  l'on pe inait à faire faire aux  ouvriers. La m écan isa tio n  sem blait 
ê tre  la so lu tio n  à tous les problèm es d e  perfection  d u  travail: il beneficio delle 
macchine troncherà la strada a tante inqu ietud in i per chi ha volontà di 
lavorare, che non avrà più da fare nè con battilani, ne con filatore .82

Les M azzon i c o n tin u a ie n t donc à s 'in fo rm er, a tte n tifs  à to u te s  les 
in itia tiv e s  q u i na issa ien t a lo rs  en  Toscane. Ils d em an d a ien t m êm e  à leu r 
c o n cu rren t B urlam acchi, q u i depu is  lo n g tem p s  avait p ris  le ch em in  de la 
m é ca n isa tio n , de leu r filer c inquan te  liv res d e  laine p o u r  en  o b serv er le 
ré s u lta t .  M o in s  ja loux  d u  sec re t d e  ses in s ta lla tio n s  q u e  les  M azzon i, 
B u rla m a cc h i les in v ita it: spero che ella si risolverà..a dare qu i una corsa, 
lusigandom i che rimarrà contento di tu tti i miei meccanismi che a dire il vero 
producono un ottimo effetto .83

L 'effervescence s 'em p ara it de n ouveau  d es M azzoni, e t spécia lem en t de 
G ae tan o , q u i s 'in fo rm ait p a r to u t, d iscu ta it, ra iso n n a it avec  les spécia listes, 
p ro je ta it u n  fu tu r é tab lissem ent équipé de  tou tes les m achines à filer, carder, 
la in e r  e t to n d re , et en v isa g e a it m êm e d 'a p p liq u e r  la v a p e u r  à tous ces 
m écan ism es. Il s 'en tre ten a it lo n g u em en t avec il celebre meccanico Morosi 
egli ha viaggiato si può dire 3/4 d'Europa e con il suo genio, m ezzi e smania di 
volere osservare.85 G aetano le faisait ven ir à P ra to , pour p ro je te r l 'in sta lla tion  
des m a c h in e s  dans la  fo u lo n n e rie  d e s  P acch ian i. Le p ro je t sem b la it se 
co n cré tise r: le  p lan  d es  tran sfo rm a tio n s  é ta it dessiné  p a r  G ae tan o  et l'on  
co m m en ça it à ra isonner su r les form es de la société: noi con mettere queste 

m acchine bisogna necessariam ente essere a parte della metà del locale 
dell 'ed ifizio  macchine.8 6
P o u r G ae tan o , cet é tab lissem en t é ta it u n e  façon  d 'a ssu re r  de faço n  solide 
l 'a v e n ir  d e  la fam ille . Il p ré v o y a it a in s i la  n a issan ce  d 'u n e  d y n a s tie  

d 'in d u s tr ie ls  m algré eux: gettando un occhiata nel fu turo  di quest'impresa, vi si 
scorge..che va a etemizzare, per così dire, la professione nella fam iglia che ha la 
fo r tu n a  di possedre stab ilim enti così com pleti..nascendo delle persone in 81 82 83 84 85 86

81 Lazzero, 3/2/1815
82 Lazzero, 17/11/1817
83 Burlamacchi. 15/12/1817
84 Gaetano. 28/10/1818
85 Gaetano. 18/11/1818
86 Gaetano. 16/11/1818
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seguito  nella nostra fam iglia  non geniali ne capaci per questa, poco importa 

giacché in questo caso non è più  la testa del'om ini che spinge l'impresa, ma il 
successo (?) di lei ( l’e n t r e p r i s e )  guida la testa, e forse sveglia il genio in quello 
che la possiede e che dovessero dirigerla.87 T out sem b la it p rê t p o u r  u n  aven ir 
g ran d io se , u n  passage décisif e t définitif du  côté de  la fabrique m écanisée.

P o u r ta n t le p as  ne  fu t  p a s  franchi: ho fa tto  rispondere da Pacchiani a 
Morosi: li fec i conoscere che il nostro desiderio è sempre portato per acquistare 
le m acchine, ma che per ora per alcuni nostri particolari ragioni non si 
potevamo d e c i d e r e L azzero  en jo ignait de m êm e à son  frère de  su sp en d re  per
ora tu tto  ciò che potete avere d'idea per quest'im presa e pensiamoci più 
m a tu ra m e n te 89.

En effet, p révoyan t de fa ire  l'affaire en  société, les M azzoni v o u la ien t être 
a ssu ré s  d e s  cap ac ités  f in a n c iè re s  des P acch ian i: conviene prima vedere il 
risultato bilancio e sopratutto come resta Pacchiani87 88 89 9 0  91; les M azzoni c ra ig n a ien t 

en  effet d e  s’engager d a n s  u n e  telle en trep rise  avec  un  associé tro p  affaibli 

é c o n o m iq u e m e n t e t n 'e n v is a g e a ie n t pas n o n  p lu s  d ’e n tre p re n d re  seu ls  
1 a v en tu re  de la m écan isa tion : lo stabilire le macchine per nostro conto sarebbe 

un torto che si farebbe a PacchianLprima conviene stare a vedere sviluppate 

m olte cose e sopratutto  dipende del volere del nostro padre..desiderebbe 
d essere sempre utile alla fam iglia  Pacchiani che c'interessa per parentela e 
lunga amicizia91 ; L azzero  cep en d an t espéra it encore: cosa non si potrebbe fare 
se tu tt i  con genio e testa ferm a si prendesse l'im pegno di spingere la rota, si 
avrebbe una buona fabbrica da fa rsi onore, speriamo che tutto il meglio si possa 
realizzar e.9 2
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Les m ach ines ne se ra ien t p as installées. Les M azzoni se con ten tera ien t 
des ré fo rm es qu 'ils  avaien t in tro d u it dans la fila tu re  m anuelle, e t u tilise ra ien t 
les serv ices des p rem ières fila tu res m écanisées qu i s ’insta lla ien t en Toscane, et 
en  p a rtic u lie r  à Prato. O n  p e u t b ien  en tendu  so u p ço n n er une u ltim e réticence 
de la p a r t d e  V incenzo à accom plir le passage défin itif à l'industrie , à s'engager 
à fo n d  d a n s  une  activité qu 'il env isageait rég u liè rem en t de qu itte r. A cheter les 
m ach ines, c 'é ta it faire u n  choix sans re tour, sans p lu s  la possib ilité  d e  passer 
d 'u n e  ac tiv ité  à une  a u tre , c 'é ta it en  som m e u n  p e u  trah ir le com m erce  et la 

sp écu la tion .. V incenzo n e  s ’y ré so lu t jamais: p a r  so lid a rité  avec les Pacchiani?

87 Gaetano. 16/11/1818
88 Lazzero, 21/6/1819
89 Lazzero, idem
90 Lazzero. 3/7/1819
91 Lazzero, 3/7/1919 
97 Lazzero, idem



Les associés -parents e t am is- sem blaient en effet dans une  s itu a tio n  financière 
douteuse: la fabrique de bérets ne leur avait-elle pas profité?

UNE FABRIQUE RENTABLE?

La m êm e question q u 'en  1799 se reposait en  1819, à la veille d e  la m ort de  
V incenzo: fab riquer des b é re ts  avait-il été p ro fitab le  aux fam illes?  Les deux  
associés avaient-ils m ené de  fron t leurs affaires? Q uestions d ifficiles, les lettres 
p a rlen t parfo is trop de  chiffres et pas assez de  bilans; on se p e rd  d an s  le détail 

des caisses envoyées à L ivourne, des douzaines de bérets m is en  chantier, des 
p rix  de v e n te  tou jours v ariab les  sans que so it p resque jam ais  effectuée la 
so m m e  d e  to u te  ce tte  ac tiv ité . Les b ilan s  se d re ssa ie n t p o u r ta n t  p lu s  
rég u liè rem en t q u ’aux prem iers tem ps de  la fabrique. Bien sû r, jam ais à cadence 
annuelle: o n  se préoccupait d e  tirer les som m es lorsque les affaires a llaien t m al, 
q u a n d  il fa lla it env isager d e  d é la isser l 'ac tiv ité  ou  lo rsq u e  les  s itu a tio n s  
fam ilia le s  l'ex igeaien t. Les seu ls  b ilans d o n t quelques b rib es  n o u s  so ien t 
p a rv e n u e s  d a te n t de 1805, 1808, 1812 e t 1816-17. Lazzero  a ssu m a it dans la 
fam ille  M azzoni la lou rde  tâche de m anier livres e t chiffres, a idés p a r  V incenzo 
Pacchiani e t G iuseppe le p lu s souvent. C ’était une  affaire de longue  haleine, qui 
p re n a it so u v en t p lusieurs m ois. Essayons donc de suivre avec les in téressés le 
ch em in em en t des affaires.

E v a lu e r la p roduction

Si les M azzoni com m e les Pacchiani savaient com bien ils p ro d u isa ien t de 
b ére ts , la chose reste p o u r n o u s assez m ystérieuse. En 1799, on  se souv ien t que 

V incenzo  affirm ait avo ir p ro d u it p e n d an t les qua to rze  an n ées  d e  v ie de la 
fab rique  200.000 bérets tricotés: une m oyenne d 'u n  peu  plus de  14.000 douzaines 
p a r an , ou  d e  275 par sem aine. A quoi il fallait ajouter une p e tite  p ro d u c tio n  de
10.000 bérets tissés, fabriqués p o u r le seul com pte des M azzoni.

C ette  m êm e année , V incenzo e s tim a it que  la fa b riq u e  n e  p o u v a it 
p ro d u ire  p lu s  de 400 douzaines de bérets par sem aine93 94. Ce chiffre sem blait en  
effe t re p ré se n te r  l'o p tim u m  de  la p ro d u c tio n : en  1808, V incenzo  d isa it de  

n o u v eau  q u e  l'on  ne pouvait dépasser 400 douzaines de bérets p a r sem aine9^.A  
l’en  cro ire , 120 douzaines venaien t chaque sem aine de Pistoia; P ra to  en  tricotait 
la m êm e  q u an tité : o n  o b ten a it ainsi 240 d o u za in es  de b é re ts  trico té s  p a r 
sem aine , so it p rés de 12.500 douzaines p a r an. La p ro d u c tio n  de  b é re ts  tissés
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s é ta it  elle  accrue  d ep u is  1799, pu isque V incenzo l ’évalua it m a in te n a n t à 200 
d o u za in es  p a r  sem aine. A  su p p o ser que la p ro d u c tio n  soit stable to u t le long de 
1 an n ée , ce q u i était lo in  d 'ê tre  le cas, on o b tiend ra it ainsi un  m ax im u m  de p lus

de 12.400 d o u za in es  de  bérets tricotés par an  et u n  p eu  p lus de  10.000 bérets 
tissés.

1 6 0

V in c e n z o  c o n s id é ra i t  o p tim a le  c e tte  p r o d u c t io n  e t  r e fu s a i t  
1 a u g m en ta tio n  de la p roduction : ainsi lorsque G iuseppe Pacchiani p ro p o sa it de 
faire  effectuer 160 douzaines p a r  sem aine de bérets su p p lém en ta ires  à Pistoia, 
V incenzo s ’y  refusait ay an t p eu r de  com prom ettre a insi la qualité.

Les qu e lq u es  b ilans qui n o u s  fourn issent les chiffres de  la p ro d u c tio n  
m an q u en t parfo is  trop  de  p réc ision  pour q u 'o n  p u isse  en  d éd u ire  q u o iq u e  ce 
soit: a insi e n  1808, Lazzero  co m p ta it une p ro d u c tio n  de 38.271 d o u za in es  de 
bérets, m ais n 'ind iqua it p as  en  com bien de tem ps ils avaient été fab riqués95. En 

1807, G iu sep p e  Pacchiani co m p ta it que 19.404 do u zain es  de b é re ts  av a ien t été 
p ro d u its  en  d ix  sept m ois, so it u n e  m oyenne de  285 douzaines p a r  sem aine9^; il 
ne s 'ag issa it sû rem en t que  de  b é re ts  tricotés: les chiffres concorden t. Enfin en 
1812, d e rn ie r  chiffre connu , L azzero  com ptait q u 'e n  q u a tre  ans, ils avaien t 
fabriqué 53.000 douzaines de bérets: 13.250 p a r an, 254 p a r sem aine97.

Les re g is tre s  des écoles léo p o ld iennes de  P is to ia , q u i co n sig n a ien t 
rég u liè rem en t leurs bérets aux Pacchiani, fo u rn issen t des chiffres légèrem en t 
in férieu rs à ceux q u ’annonçaien t Vincenzo: en  1802 seu lem ent, elles fo u rn iren t 
en  m o y e n n e  116 d o u za in es  d e  bére ts  p a r  sem a in e ; p o u r  les s ix  années 
co m p lè tes  d o n t  n ous p o ssé d o n s  les consignes (1801-1810), les m o y en n es  
d escenden t à 70 douzaines p a r sem aine.

La c o n c lu s io n  d e  ces é v a lu a tio n s  d iv e rs e s  e s t q u e  l 'o n  p e u t 
ra iso n n a b le m e n t estim er la p ro d u c tio n  m axim um  à 250 à 300 d o u z a in e s  de 
bére ts  trico tés  p a r sem aine p o u r le compte d e  la société  e t san s  d o u te  m oitié 
m oins de  b é re ts  tissés. C om bien rappo rta it ces douzaines de bérets?

Capital, dépenses et profite

A v an t d e  rap p o rte r, les bére ts  faisaient d ép en se r de l’argen t. E ncore une 
fois, les chiffres récoltés so n t b ien  m aigres. T out au  p lu s  sait-on que  les salaires 

h e b d o m a d a ire s  o b lig ea ien t à d é b o u rse r d e s  so m m es én o rm es. E n  1808

!

95 Lazzero, 30/12/1808
9^ Giuseppe Pacchiani. 29/5/1807
97 Lazzero, 9/12/1812
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V incenzo les estim ait à 500 scudi (3500 lires) p a r  sem aine; en  1815, Lazzero 

évalua it à p lu s  de 1000 lires la dépense  hebdom adaire . T ou t d é p e n d a it b ien  
en ten d u  d es  années e t de l'am p leu r de  la p roduction . Il s 'ag issa it toujours de 
m asses considérables d 'a rg en t com ptant d o n t il fallait d isposer ch aq u e  sem aine. 
Les P acch ian i étaien t théo riquem en t resp o n sab les  de ces d ép en ses , mais ils 
avaien t d u  m al à trouver tou tes  ces liquidités. Parfois, üs v e n d a ie n t le grain d e  
leur te rre  p o u r  se fournir des som m es nécessaires. Le plus so u v en t, ils faisaient 
ap p e l aux  M azzoni qu i rem e tta ien t d 'im p o rta n ts  m o n tan ts  e n  co m p tan t à 
Prato. Lors d u  bilan de  1812 p a r exem ple, on  ap p renait que les M azzoni avaient 
rem is 573 000 lires de com ptan t en quatre  ans, so it plus de 143 000 p a r  an. C 'était 
p resque de  quoi couvrir les dépenses de m ain  d 'oeuvre: à ra iso n  de  500 écus p a r 
sem aine, la som m e to tale à débourser p a r  an p o u r  les m anufactu res devait être 
de 182 000 lires.

Les M azzoni e n v o y a ie n t éga lem en t la m ajeure  p a r tie  d e s  m atiè res  
prem ières: a u  cours des quatre  années 1809-1812, ils avaient fourn i 540 890 lires 
en m archand ises à Prato, soit u n  peu  plus de 135 000 lires p a r an.

N i les M azzoni, ni les Pacchiani ne connaissaien t avec exac titu d e  le 
m o n tan t d u  capital engagé d an s  la société. D se com posait essen tie llem en t de 
la ines, d ro g u es , m atières prem ières et sem i-finis qui servaien t à fab riq u er les 
bérets, des bérets eux m êm es et d 'u n  m in im um  d ’outillage. A ucune  d es grosses 

in s ta lla tio n s  ne  fa isaien t p a r tie  de la société . Q uelques é v a lu a tio n s  nous 
p e rm e tte n t d 'en trevo ir les avo irs de chacune d es deux fam illes. En 1807 par 
exem ple, les M azzoni avaien t 102 000 lires de capitaux  en fab riq u e , e t 139.760 
sous fo rm e d e  crédits résu ltan ts  des ventes de bérets; Les Pacchiani avaien t eux 
239 914 lires de  capitaux en fabrique: au total, la société était form ée d e  plus de 
475 000 lires de  capital, une som m e loin d 'ê tre  négligeable, su rto u t à P rato , nous 
le v e rrons. En 1810, V incenzo estim ait que  le cap ital social é ta it d e  l'o rd re  de 
80000 écus (560 000 lires)98. Peut-être  so n  éva lu a tio n  était tro p  incerta ine , en  
tous cas, deu x  ans plus tard  la som m e é ta it considérablem ent réévaluée:

nel fondo di società vi potrà esser di valore circa 40 m scudi avendo preso 
in considerazione une dim inuzione al prezzo dei berretti che si ritroviamo e 
qualche ribasso sopra le lane fin e  che di présente abbiamo 99 

Le cap ita l, com posé p re sq u e  exclusivem ent d e  m atières p re m iè re s  ou de 
p ro d u its  finis, é ta it b ien sûr fortem ent soum is aux  aléas de la conjoncture: une
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p e rp é tu e lle  source d 'a la rm e  p o u r  Vincenzo qui c ra ig n a it à ch aque  in s ta n t de 
v o ir d isp a ra ître  une p artie  de son  avoir dans des b é re ts  dévalués.

C es évalua tions fo rt incom plètes sont les seu les  que n o u s  p ossédons. Si 
les M azzo n i com m e les P acch ian i avaient de  leu rs  affaires u n e  in tu itio n  plus 
p réc ise  q u e  no u s, ils ne  connaissaien t cependan t rien  avec p réc ision . En 1817, 
V in cen zo  s 'in q u ié ta it: voglio intendere l'abozzo del bilancio.M quale bilancio
credo voglia portare ad una somma troppo grossa di capitali infognati nella 
sudetta società A® 0
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Ces cap itaux  fourn issaien t-ils au m oins des bénéfices d o n t on  p u isse  être 
s a tis fa its ?  La m arge  d e  p ro f i t  su r ch aq u e  d o u z a in e  d e  b é re ts  v a ria it 
co n sid érab lem en t en fonction  des  m atières p rem iè res  em ployées, en  ra ison  du 
prix  de  v en te  pratiqué. En 1807-1808, G iuseppe Pacch ian i calculait u n  bénéfice 
de 3 1 /2  lires p a r douzaine; si l 'o n  considère à 25 lires le prix  m oyen  de  vente, 
chiffre sans d o u te  trop élevé, le taux  de bénéfice e s t d e  14%, ce qu i est to u t à fait 

h o no rab le  p o u r  une affaire  d e  fabrication. M ais certa in s  bére ts  se v endaien t 
sans p resq u e  aucun  profit, com m e ces 6600 do u zain es  de  bérets com m uns sopra 
dei quali non abbiamo guadagnato nulla o almeno pochi soldi100 1 0 1  102. T o u t com pte 
fait, la fabrication  avait rap p o rté  selon le bilan de 1807-1808 u n  bénéfice de 13% 
su r le c ap ita l engagé: m i aspettavo di p i î A ^ ,  c o m m e n ta it u n  p e u  déçu  

G iuseppe Pacchiani. En effet, to u t en  étant lo in  d 'ê tre  négligeables, ces profits 
é ta ien t sans com m une m esu re  avec ceux que p o u v a ien t rap p o rte r  l'expéd ition  
d irecte  des bére ts  en Levant. Souvenons-nous de C ardoso , l'un  des concurren ts 
des M azzon i, qu i faisait m iro iter à Vincenzo des p ro fits  de 30% m in im u m  sur 

ch aque  voyage. Ce n ’é ta it pas fan faronnade  de concu rren t: en  1812, Lazzero 
v o u la it sav o ir avec p récision  si le p rix  auquel les b é re ts  avaien t é té  v en d u s  à 

S m ym e é ta it in téressant: il faisait donc le com pte d e  26 p iastres, prix  d e  vente à 

S m yrne, ch an g ées  au tau x  de 205, soit 31.4 lires; de  cette som m e, il fallait 
d é d u ire  les fra is  de  tran sp o rt, d e  douane, de  m agasinage , de  com m ission: un 
p eu  p lu s  d e  deux  livres p a r  do u zain e  de bérets; to u t com pte fait, sans cependant 
p re n d re  en  co n sid é ra tio n  l 'a ssu ran ce  m aritim e, il re v e n a it d an s  les caisse de 
L ivourne  29.2.4 lires p a r  d o u za in e  de  bérets d o n t le  p rix  de rev ien t n ’é ta it que 
de 18.15 lires: le bénéfice p rév u  é ta it p a r conséquen t d e  34%: rien  d 'é to n n a n t à 
ce q u e  le s  e x p é d itio n s  d ire c te s  so ien t u n e  a v e n tu re  te n ta n te  p o u r  les 

sp é c u la te u rs  q u ’é ta ien t les M azzon i; m ais les P acch ian i eux  p ré fé ra ie n t se

100 Vincenzo, 25/6/1817
101 Giuseppe Pacchiani, 29/5/1807
102 idem



conten ter d 'u n  profit p lus m odeste  et m oins risqué: ils avaien t de  to u tes  façons 
bon espo ir de  gagner à l'affaire.

Les m écan ism es d*un len t en d ettem en t

N o u s  re tro u v o n s  p o u r ta n t les P acch ian i en  1817 d a n s  u n e  s itu a tio n  
c ritiq u e . E n  cette an née  q u e  l'on  v o u la it décisive  p o u r  l 'in s ta lla tio n  des 

m achines e t l ’afferm issem ent de  la vocation industrie lle  des deux  fam illes, les 
associés se décidaient à faire le bilan com plet d e  leur situa tion  financière. Les 
b é re ts  a v a ie n t  rap p o rté : l u t i l i  risultati sono £ 33 831.11.8 d iv isi a metà 
ciascheduno103. Mais les capitaux  de chacun é ta ien t loin d 'ê tre  p ropo rtionnés: 
trovo che lei della vecchia ragione è creditore non meno di £ 80/ÀflO4. \à chose 
s u rp re n a it  e t affligeait to u t le m onde: quanto dispiacere mi a apportato di avere 
inteso da voi ..lo sbilancio dei suoi capitali (M azzoni parle ici des Pacchiani) in  
confronto dei miei capitali, cosa che molto m i afflige105; {0 n0n m i credevo di 
tanto A® 6

P ersonne en effet se sem blait avoir tenu  d e  com ptes rée llem en t précis de 
la situa tion . La fabrique avait tourné p en d an t d es années sans que l'o n  se soucie 
v ra im en t d e  faire le po in t des avoirs de chacun. U n  fonctionnem ent vicié avait 
e n tra în é  p e tit  à petit l'accro issem ent d e  la d isp ro p o rtio n  en tre  les associés. 
M azzo n i ach e ta it p ra tiq u em en t toutes les m atiè res  p rem ières, in v estissan t là 
u n  cap ita l considérable. En contrepartie , il encaissait le ré su lta t d e s  ventes e t 
p o u v a it  a lle r  de  l'avan t. P acchiani s 'o ccu p ait de  la fab rica tio n  m ais  assez 
ra p id e m e n t il se révéla incapable de sou ten ir les dépenses h eb d o m ad a ire s  de 
m ain  d 'o eu v re . M azzoni y supp léa it donc po u r la p lus g rande  partie , o n  l'a dit. 
De c e tte  façon , l’investissem ent réel de  P acchiani dans la société  d im in u a it 
n e ttem en t, sans que p o u r au tan t les com ptes cessent de considérer les associés 
p a rtie  p re n a n te  pour m oitié d u  capital com m e des bénéfices. En 1807 déjà, les 
M azzon i ap p ara issa ien t créd iteurs de la société d e  9312 lires: ce n 'é ta it encore 
q u 'u n  p eu  m o ins de 2% du  capital social. Le b ilan  successif, d ressé  en  1812-13, 
e n re g is tra it  u n e  aggravation  no tab le  de  la situa tion : M azzoni é ta i t  devenu  

c réd iteu r de  la société de p lus de 85 000 lires, une  som m e cette fois considérable, 
re p ré se n ta n t p lu s  de 30% d u  capital to ta l de la société. U ne  telle avance de 
cap ita l ne p o u v a it rester infructueuse; Pacchiani devait donc pay er à son  associé 103 104 105
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d e s  in té r ê t s  d e  1 /2 %  p a r  m ois, form a la rendita d i £ 7 il giorno  
p re c is e !07L’en d e ttem e n t é ta it im p o rtan t

Le fac teu r p rinc ipa l d 'u n e  accentuation si ra p id e  d u  d éséq u ilib re  de la 
société e s t à chercher d an s  les circonstances in ternes de la fam ille Pacchiani. Fin 
n o v em b re  1808, G iovachino  Pacchiani é tait a tte in t d 'u n e  congestion  cérébrale. 
T o u s  s ’a lla rm a ie n t:  dio voglia tenerlo in vita m entre è troppo necessario alla 
sua fa m ig l ia ! 0 ^ ;  la d is p a r it io n  du  chef de  fam ille  r is q u a it  e n  effet de 
b o u le v e rse r  l 'o rg an isa tio n  p riv ée  e t p roductive. V incenzo a p p a ra is sa it  avan t 
to u t  p ré o c c u p é  p a r  les  conséquences fu n e s te s  p o u r  la  so c ié té  d 'u n  tel 
é v é n e m e n t: per quanto si vede questo è un corpo morto per il commercio107 108 109 110; 
G iovach ino  m o u ra it q u e lq u es  tem ps après. La succession  s 'o u v ra it, les lourd^ 
calcul d e  l 'h éritag e  se p o u rsu iv a ien t encore des années p lu s  ta rd . D ans ces 
c irconstances, on  co m p ren d  q u e  M azzoni a it é té  am ené à a ssu m e r p lu s de 

responsab ilités financières qu 'auparavan t. C 'est le tém oignage d u  b ilan  de 1812- 
13 que les Pacchiani v o u la ien t faire per accomodare le loro fam iglie .110

M ais les dérèg lem en ts  causés par la m o rt d e  G iovach ino  n 'é ta ie n t pas 
seuls en  cause: V incenzo Pacchiani, désorm ais p ro m u  à la tête de la fam ille, ne 
sem b la it p a s  à la h a u te u r  d e  la lourde tâche q u i lu i incom bait. Le "padre 
p ad rone  d isp a ru , les d iv isions naissaient en tre  ses héritiers:

i n ipo ti (Giuseppe e Felice di Giovacchino) fa n n o  presura grande per 
venire alla f in e  della divisione e si sono dichiarati con lo zio (V incenzo) che 
passata la Fiera se ne vanno a convivere separati. H I  

G iuseppe  ex p liq u a it à V incenzo M azzoni les ra isons de  son choix:

mi afflige il dispiacere che m i dimostrate per la separazione d 'affari col 

z io ' son cert0  perà che un  giorno renderete  g iu s t iz ia  a lla  mia 
determ inazione..questa operazione è stata utilissim a per tu tte  le famiglie...così 
avrò più il dispiacere d i vedere un carro pieno d i materia abbandonato a un 
solo bue, che si sforzava d i tirarlo e che appena poteva strocinarlo...potrei farvi 
m ille riflessioni e m ettervi al fa tto  della sofferenza e delle am arezze che o 
sofferto..ma voi bene conoscete le cose n o s tr e !^ 7

Ce n 'é ta ie n t p a s  seu lem en t les affaires de bére ts  q u i é ta ien t d é rég lées  mais 

l'en sem b le  d e  la gestion  p a trim o n ia le  et com m erciale  de  V incenzo Pacchiani. 
En 1815, G iu sep p e  e t Felice Pacchiani se retiraient officiellem ent de  la société de
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fab rica tion  des bérets. Les com ptes n ’é ta ien t effectués qu 'en  1817 e t signifiaient 
de  n o u v e au  l'am p leu r d u  défic it d o n t nous avons parlé. G iu sep p e  e t Felice 
d ev a ien t, e n  tan t q u 'h éritie rs  e t co n tin u a teu rs  de leur p è re , 46 629 lires aux  
M azzo n i. G iuseppe ra s su ra it  V incenzo: state pur tranquillo che son pronto a 
vendere ancora la mia camicia per s a l d a r v i n 'a tten d an t p as  d 'a r r iv e r  à u n e  
te lle  ex trém ité , une reconnaissance  officielle  de  dettes é ta it p a ssée  d ev an t 
no ta ire . G iuseppe et Felice s 'y  engageaient à rem bourser la som m e en  six ans, 
p a y a n t u n  in té rê t de 5% p a r  an  e t h y p o th éq u an t en  garan tie  d e  ce paiem en t 
d eu x  de leu rs  plus belles terres.

La s itu a tio n  d e  V incenzo  P acchiani é ta i t  encore p lu s  c ritique : n o n  
seu lem en t il était débiteur com m e ses neveux de  la vieille société, celle d 'avan t 
1815, m ais il l'était ég alem en t de celle qu 'il av a it constitué seul avec son fils 
D am iano , avec les M azzoni de  1815 à 1819: sa de tte  envers la nouvelle  société 
s 'é lev a it à 27 000 lires. A u to ta l, il devait aux M azzoni 75 000 lires p o u r  raison 
sociale , soit, selon les calculs de  Lazzero, 38% de  son patrim oine to tal. Les seuls 

in té rê ts  de  cette dette risquait de dépasser les capacités financières de  Vincenzo. 
Les M azzo n i désiraien t cependan t liqu ider le p lu s  pacifiquem ent possib le  ces 
a f f a i r e s ,  per non avere pensieri d'affari con una famiglia che c'interessa per 
parentela e per amicizia da tanti anni ed i disgusti per forzarli a pagare..114 

La p a re n tè le  était de fraîche date: en 1819 M aria M azzoni d ev en a it épouse  de 
D am ian o  Pacchiani, scellant l'am itié  et l'u n io n  d es deux fam illes. Elle apporta it 
u n e  d o t de p lu s  de 28 000 lires. Certes, le m ariage des deux  jeunes gens était 

p ré v u  d ep u is  au  m oins 1814, m ais il venait à p o in t pour sou lager quelque  peu  

les a ffa ires  des Pacchiani. G aetano  l'exp liquait d u  reste clairem ent: la dot ne 
se ra it p as versée mais soustra ite  de la de tte  de V incenzo Pacchiani qu i payerait 
a in si m o in s  d 'in térêts. P our fin ir d 'a rran g e r les affaires, V incenzo Pacchiani 
v e n d ra it  u n e  de  ses p lu s  g randes terres aux M azzoni: la m étairie  de  La Furba, 
s itu ée  à Seano, grande de 559 stiora et d 'u n e  v a leu r totale de 35 000 lires passait 
de  m a in s  en  1820 sans bourse déliée. Pour g a ran tir cette vente, la d o t e t le reste 
d e  sa  d e t te ,  V incenzo P acch ian i d e v a it  h y p o th é q u e r  sa m a iso n  et sa 
fo u lo n n erie , les deux pièces p lu s  im portan tes de  son  patrim oine.

G a e ta n o  tira it la  leçon  des c irco n stan ces: non sono l'in tensità  delle 
fin a n ze  che faccia progredire i patrimoni ma bensì il talento di chi dirige, con 
quella matura e quieta riflessione, economia ragionata115 ; les d eu x  fam illes 
é ta ie n t p o u r  lu i de parfa ites illu stra tions de ce principe: V incenzo M azzoni,
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1 6 6  - .
p a r ti  de  r ie n , avait p u  faire fo rtu n e  grâce à son "génie"; V incenzo Pacchiani, 
h é ritie r, n 'a v a it  su  faire p ro g resse r le patrim oine qu 'il avait reçu.

L azze ro  exp lic itait les reproches que G iu sep p e  Pacchiani fa isa it à son 
oncle. Les causes d u  défic it n 'é ta ien t que tro p  év iden tes: i suoi mali dipendono 

d a l l  am m inistrazione, paga di m inistro, azienda di tintoria, sim ile di garzeria e 
molto credo la g u a l c h i e r a M al dirigés, les d iffé ren ts  édifices de  Pacchiani 

m u ltip lia ie n t les pertes. P ou r la  teinturerie, elles décou la ien t non soltanto dalle 
spese dell opera ma dal fuoco, dalle droghe, poco lavoro e n ien t'attività...se una 
tin ta  ben diretta è poco lucrativa, figuriamoci quanto è dannosa diversamente 
regolata; p o u r  la foulonnerie, la perfidie des hom m es é ta it le m o tif p rinc ipal de 
la p e r te :  senza sorvegliarli congiurano sempre contro il padrone, ce qui
en tra în a it, se lon  les com ptes de G iuseppe Pacchiani, une  perte  de  3500 lires par 
an.

En som m e, la querelle  d e  toujours réap p ara issa it: è una disgrazia quando 
i padroni non sono capaci di conoscere la malizia dei sottoposti m a che al 
contrario i m inistri fanno il controlore ai Padroni^-? ; Pacchiani av a it e n  effet la 
p a ss io n  d e s  hom m es: voi bene conoscete la bontà del signore Vincenzo e non 
sarà tanto facile  che si levi d 'attorno i tintori, garzatori, m inistro, agenti alle 
gualchiere, ed inclusive Pellegrino che è stato riconfermato . 116 117 1 1 8  P ris  d an s  un 
ré seau  de re la tions in te rpersonnelles , Vincenzo Pacch ian i se sen ta it le  devoir 
d e m p lo y e r ses hom m es: ils trava illa ien t, lu i co m m an d a it ( th éo riq u em en t), 
ch acu n  a v a it une  tâche à accom plir, un  devoir au q u e l il ne p o u v a it m anquer, 

sous p e in e  d e  déchoir de  son rô le  social. Le rêve d e  V incenzo P acchiani était 
d  accom plir son  devoir m oral de  fabricant, em p lo y an t ses fidèles o u v rie rs  pour 
le b ie n  de  to u s . Rien de  tel chez les M azzoni qu i em p lo y a ien t q u a n d  ils en 

a v a ie n t b e so in , e t d éb au ch a ien t to u t aussi fac ilem en t. S 'ils c r itiq u a ie n t la 
gestion  de Pacchiani, ils se g a rd a ien t bien d 'investir eux-m êm es d ans la gestion 
d 'éd ifices d e  p roduction .

Du m o in s , l 'en trep rise  des bére ts  les avait elle fait e n tre r  de p le in  p ie d  dans le 
m o n d e  de la  fabrication. Ils en  exploraien t tou tes les bonnes o p p o rtu n ités .

L E S  M U L T I P L E S  E N T R E P R I S E S  DE FABRICATION DES MAZZONI

La p rem iè re  en trep rise  à la q u e lle  p o u v a ie n t p e n se r  les 
M azzon i n o u v e llem en t associés à P rato  était b ien  e n te n d u  le tissage d es draps.

116 Lazzero, 24/11/1819
117 Lazzero, 26/11/1819
118 Lazzerò, 3/11/1819



Leurs associés en  p ro d u isa ien t, toute la ville frém issait d u  b ru it d es m étiers: 
n 'é ta it ce p as  une bonne occasion à saisir?

Fabriquer d es draps

Les d rap s  de  la société M azzoni-Pacchiani

P e n d a n t toutes les années de leu r association, les Pacchiani co n tinuèren t 
à faire tisse r des d raps p o u r le com pte de  la société. Les M azzoni in te rvenaien t 
p e u  d a n s  la  fa b ric a tio n , p re u v e  e n  e s t le  p e u  d 'in fo rm a tio n s  q u 'ils  
s 'é ch an g ea ien t à ce p ro p o s. Les d rap s  re s ta ie n t l'affaire d es  g en s  de  Prato , 
desquels les M azzoni ne se sentaient pas v ra im en t partie p renan te . L eur unique 
p a rtic ip a tio n  active à cette p ro d u c tio n  co nsista ien t en balles de la ines qu 'ils 
en v o yaien t de  L ivourne, p o u r la confection de  pe lo n i et au tres  types de draps. 

Du reste , le troisièm e corps des laines destinées aux bérets su p p léa ien t déjà à 
une p a rtie  de  la p roduction . En aucun cas cependan t, les M azzoni n 'é ta ien t ici 
les m aîtres  d es approvisionnem ents: su iv an t les voies trad itionnelles, les balles 
a rriv a ien t d e  M arem m a, de V iterbo, p a r  l’in te rm éd ia ire  d e  S ienne ju squ 'aux  
P acch ian i q u i co n n a issa ien t d ep u is  lo n g te m p s  les ré seau x  d e s  m archés 
rég ionaux. De même, les ventes s'effectuaient p o u r  l'essentiel lors d e  la Foire e t 
l 'o n  n e  sac h e  que p a rtie  de la p ro d u c tio n  a rr iv a it ju s q u 'a u x  m ag asin s  
liv o u rn a is  d es M azzoni. C 'é ta it lors du  g ran d  rendez-vous de S ep tem bre  que 
les M azzon i e t leurs associés évaluaient les résu lta ts  de leurs efforts de  l’année 
e t p o u v a ie n t p révoir, d 'ap rès  les com m issions reçues, l’év o lu tio n  d e  l'année 
su iv a n te .

Les d ra p s  de la société en  général se vendaien t bien, m ieux q u e  les autres: 
leu r q u a lité  su p érieu re  se p ay a it plus chère. A insi en 1812, L azzero  p o uvait 
confier à so n  père: noi abbiamo venduto tutto  a maggiore prezzo d e lV a ltr f l^ ;  
la d iffé ren ce  avec les concu rren ts  é ta it no tab le : Bianchini ha sacrificato dei 
peloni alti Braccia 2 1/2 a Del Guerra a £ 16..noi si è fa tto  £ 22.* 120 U ne  différence 
de p lu s  de 37% sur le prix  de  vente qui m arq u a it clairem ent l 'o rien ta tio n  de la 
fab rique  v ers  des p rodu its  de  m ajeure qualité. Bien des années é ta ien t en  effet 
passées d ep u is  que Filippo Pacchiani déclaraient fabriquer de m odestes  pièces de 
lin. D ésorm ais , les Pacchiani étaien t entrés dans le cercle restre in t d es  drapiers, 
leur p ro d u c tio n  était recherchée.

Ils ne fab riquaien t p o u rtan t rien qui ne so it com m un à Prato: d es serges, 
d o n t ils s 'é ta ien t fait une  spécialité, des d o b re tti. des pe lon i. tou te  u n e  gam m e
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1 6 8  .  „
de tis su  d estin és  au  p eu p le  d u  m arché régional, n o u s  y rev iendrons. D u  m oins 

ne fab riq u a ien t-ils  pas les tissus p lus vulgaires que m éprisait V incenzo: rascette, 
lendinelle, peluzzO-21.

L eu r p ro d u c tio n  re s ta it b ien  sûr soum ise au x  aléas d e  la con joncture  
rég ionale. Q u ’une m auvaise  année , comme le fu t 1812, fasse considérab lem en t 
b a isse r les  ach a ts  que  le p e u p le  faisait de  d ra p s , e t il fa lla it en v isag e r de 
ré o r ie n te r  les  fab rica tions: Il sig. Giuseppe è convinto che neppure lu i potrà 
pensare d i lavorare corne fin o  a ora perché va a rovinare, il suo parère è di 
lavorare poco e tu tta  roba f in e  corne castorini pelone e non vole più fare 
dobretti e peloni121 122; u n e  réo rien ta tio n  d 'au ta n t p lu s  facile q u 'il su ffisa it de 
m odifier les o rd res passés aux tisseuses à domicile.

La société avait d u  reste  l'avantage de p o u v o ir jouer su r les d eu x  aspects 
rad ica lem en t différents d e  sa production : il fallait l 'in te rv en tio n  d 'événem en ts  
po litiques to u t à fait excep tionnels, comme en cette  année 1812, p o u r  faire se 
con juguer la  crise des d ra p s  e t des bérets. O rd in a irem en t, les deux  p ro d u its , 
destinés à d es  m archés rad ica lem en t différents, obéissa ien t à des conjonctures 
in d é p e n d a n te s . A in si, q u a n d  les d ra p s  s e m b la ie n t d e v o ir  se  v e n d re  
d iffic ilem en t, on  m u ltip lia it les bérets. In v ersem en t, si les fo ires d u  Levant 
com m ençaient à voir s 'av ilir les prix , on tissait p lus d e  draps. A insi e n  1807:

N elle  presen ti c ircostanze d 'incaglio dei berretti, no i s i è quasi 
desistito ...m a bensi le pannine conviene lavorare con a ttiv ità  per rialzare 
giacché il tempo delle pannine è il présente.123

C ette  d iversification  et soup lesse  de la p ro d u c tio n  p e rm e tta it en  fin de 
com pte  d e  p ro fite r  des m eilleu res d ispositions d u  com m erce et d 'em p lo y er 
co n stam m en t les capitaux , les m atières prem ières e t les bras, ce qui a u ra it été 
p lus difficile d an s  le cas d 'u n e  spécialisation p lus poussée.

E valuer la p a rt respective des draps et des bére ts  dans le travail social est 
p a r c o n sé q u e n t difficile. La seu le  ind ication  que G iu sep p e  Pacch ian i fourn it, 
lors d u  b ilan  de  1807, m ontre  que  la fabrication des d ra p s , pour les dix sep t mois 
co n sid é rés , a co n trib u é  p o u r  u n  p e u  p lus de  33% aux  bénéfices to tau x . La 
p é rio d e , o n  v ie n t de le d ire , n 'é ta it guère favorab le  aux  bérets; on  p e u t  donc 
penser que  la  p roduction  de d rap s  dépassait d ifficilem ent cette p a r t  des actifs.

M ais les M azzoni ne  la issa ien t pas s’éch ap p e r les possib ilités d e  profit 
q u 'u n e  gestio n  b ien  com prise de  la production  de d ra p s  pouvait en tra îner.

121 Vincenzo. 8/11/1799
122 Lazzero, 11/9/1812
123 Pacchiani. 26/6/1807
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Les M azzon i, m archands fabricants de d rap s

L 'existence de la société entre  les Pacchiani et les M azzoni n ’excluait pas 
que ch acu n  fit des affaires indépendam m ent. Les M azzoni s 'assoc ia ien t donc à 
d 'au tres  p ro d u c teu rs  locaux p o u r fabriquer e t trafiquer en  d rap s . A  p artir de  
1812 au  m o in s , Banchelli, p e tit  impanna tore local, fabriqua p o u r  les M azzoni 

des peloni e t autres types de  d raps p o u r lesquels la laine lu i é ta it envoyée de 
L ivourne. Les m odalités de l'association d ev a ien t ressem bler à celles qui liaient 
les M azzon i e t les Pacchiani: les uns fo u rn issa ien t les m atières p rem ières, les 
au tres  fab riq u a ien t. C ette  fois p o u rtan t, B anchelli se ch arg ea it lu i-m êm e de 

v en d re  la p roduction . Il l'écou lait lors de la fo ire, comme le fa isa ien t tous les 
fabricants.

En 1812 cependant, u n e  nouvelle  fo rm u le  était in augurée: Banchelli per 
potere vendere la pannina che g li restò da fin ire  (dopo la fiera) ha preso un 
posto a Firenze sopra la strada da S. Michele...vi starà due giorni la settimana, il 
mercoledì e venerdì; Giuseppe gli ha dato della pannina da esitare12^ .  F lorence 
co n cen tra it a insi les p e tits  fabricants e t re v e n d eu rs  de d rap s : Lei vedesse in 
Firenze quan ti banchi v i sono con pannina tanto di Roma che nostrale, che 
pare una fiera  e questi banchi prendono più denari dalle botteghe1 2 5 . Les m ois 
d 'h iv e r , le s  d ra p s  d is p a ra is s a ie n t ra p id e m e n t: venerdì scorso per il primo 
giorno abbenche fosse cattivo tempo prese £.40 al m inu to1 2 6 ; t ra venerdi e 
sabato prese £.400, ha venduto quasi tu tta  la sua pannina ed a n z i oggi ha 
comprato per rivendereX22 u  fallait donc fo u rn ir sans cesse l'é ta l. U ne bonne 
occasion d 'éco u le r la p ro d u c tio n  et de récolter de  l'argent co m p tan t. G iuseppe 
P acch ian i tro u v a it  lu i au ss i l'id ée  in té re s sa n te  e t co n fia it p a r t ie  de sa 
p ro d u c tio n  aux  bons soins de  Banchelli qu i touchait ainsi u n e  p ro v is io n  sur les 
v en tes .

L 'a ffa ire  avait b ien  fo n c tio n n é . Elle se  p o u rs u iv a it  d o n c  l'an n ée  
su iv an te . C e tte  fois u n  a sso rtim en t de q u a ra n te  pièces é ta it  p ré p a ré  p o u r 
1 h iv er. La fo ire  s 'effaçait d e v a n t la v en te  d irecte: porterà tu tta  la pannina in 
Firenze per venderla in dettaglio, così non si corre rischi nei f id i ,  e più si 
guadagna124 125 126 * 128. L 'étalage à ciel o u v e rt s 'é ta it transfo rm é en u n e  s tru c tu re  p lus 
d u r a b le :  ora con la botteghina farà meglio delVanno passato1 2 9 . Les calculs

124 Lazzero, 12/10/1812
125 Lazzero. 16/11/1812
126 Lazzero, 12/10/1812
*22 Lazzero, 26/10/1812
128Lazzero, 15/9/1813
*2^ idem



fo n c t io n n a ie n t  à m erv e ille : il Banchetti nella sua bottega fa  furore, oggi ha 
preso £ .350 e da poco che si sente freddo prende sempre del denaro, ed è bene 

assortito della nostra pannina, in colori di moda, e di più ancora il sig Giuseppe 
ha voluto darli delle pezze di panno per venderle A  30

A insi les M azzoni se tro u v a ien t engagés d a n s  une expérience  nouvelle 
qui té m o ig n a it des changem ents d ans les m odes d e  d is trib u tio n  e t d e  vente. 
L a ffa ire  e n  effe t ne d u ra  p a s  seu lem en t l 'e sp ace  d 'u n e  o u  d eu x  années 
favorab les. La bou tique s ag ran d it au fil des ans^^^- e t p u t ainsi constituer un 
p o in t d  an crag e  perm anen t à Florence. Elle ne  receva it pas q u e  des d raps: les 
M azzoni y déposaien t leurs fam eux os de baleine, e t b ien  d 'au tres  p ro d u its  au 
p rem ier ra n g  desquels p a r  exem ple de la la ine à m ate las, m ais aussi de  l'huile 
et a u tre s  d en rées  com estibles. Inversem ent, la b o u tiq u e  n 'é ta it p a s  le seul 
m oyen  de ven te  des d raps. La société M azzoni-Banchelli continuait d e  vendre  à 
la fo ire, d e  fab riquer su r com m issions, d 'écou ler sa p ro d u c tio n  aux différents 
m arch an d s  in téressés.

D u re s te , les M azzoni m u ltip lia ien t les asso c ia tio n s  avec d e  pe tits  
fabricants. A insi en  1814, V incenzo confiait deux balles  de laines T u g u t a un 
ce rta in  Jaco p o  M archionni, acciò ne fabbricasse tanto panni per conto mio: non 
dovrebbe essere cattivo affare., nella nova stagione i panni di buona qualità e 
ben fa t t i  avranno l'esito  tanto più che sopra i panni fo restieri esiste la 
g a b e l l a c i

C h acu n e  de ces associations concernait des ty p es  d ifféren ts  d e  draps. 
T an d is  q u e  Banchelli fab riq u a it des tissus de  q u a lité  m oyenne, M arch ionn i 
d e v a it ré a lise r  des d rap s  fins d o n t les M azzoni se ch argea ien t d 'en v o y e r les 

é ch an tillo n s  à des m archands de  Sienne ou  de L ivou rne. Ils e sp é ra ie n t bien 
a v o ir  la p ré fé re n ce  su r  la m arch an d ise  é tra n g è re : se questi sono panni ben 
lavorati, creda che bene si potranno sostenere, m entre la pannina inglese la 
sostengono m olto c a ra ^ 3 .

Les assoc ia tions n a issa ien t e t se p o u rsu iv a ie n t tan t q u e  d u ra ie n t les 
b o n n es  a n n é e s  qui p e rm e tta ien t des affaires fru c tu eu ses . Si les p ro p o sitio n s  
v e n a ie n t d u  cercle re s tre in t d e s  fidèles am is, e lles  n 'en  é ta ien t q u e  m ieux 
accu e illie s . A in s i, G iu sep p e  P acch ian i, sép a ré  d e p u is  p e u  de  so n  oncle, 

s 'a d re ssa it à so n  bon padrone e amico Lazzero M azzoni p o u r lu i offrir de  tisser 

q u e lq u es  d ra p s  ensem ble per conto sociale: io metterò le spese di manifatture e 130 * * 133
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130 Lazzero, 19/11/1813
^3  ̂ Lazzero, 22/10/1817 qui parle d'une nouvelle boutique plus spacieuse
*3^ Vincenzo, 15/8/1814
133Lazzero, 12/12/1814



la mia vigilanza e direzione gratuita e faremo a metà gli u tili134; p r js en tre  les 

deux b ranches de la fam ille Pacchiani, la  p o sitio n  de Lazzero  é ta it cependan t 
d é l ic a te :  ditem i con franchezza il vostro sentim ento e tu tto  resterà fra di 
noi...comprendo bene che avendo una società aperta col zio avreste un riguardo 
per questi affari; mais ces sociétés é taien t passagères e t pouvaien t ex iste r à l'insu  
de tous: in caso che vi piaccia nessuno saprebbe niente.

G agnés p a r l'en thousiasm e des d ra p s , G aetano  se m e tta it à dev en ir lu i 
m êm e fabrican t. Sans aide de  qu iconque, il com m ençait à tisser les laines d u  
tro u p eau  in ap te s  à fab riq u er des bérets, e t fo u rn issa it les tisseu ses  de  laines 
supp lém en ta ires  pour arriver à constituer son  p ro p re  assortim ent d e  d raps. Dès 
lo rs , les r is q u e s  n 'é ta ie n t p lu s  p a r ta g é s . V incenzo, su iv i d e  L azzero , 
d é sa p p ro u v a ie n t une telle condu ite : m a rc h a n d s  fab rican ts , ils  p o u v a ie n t 
d is trib u er la laine à de petits fabricants q u an d  ils jugeaient l'année  p rop ice  à la 
vente. Les fabricants se chargeaient de la p roduction , d 'une p artie  a u  m oins des 
fra is . F a b riq u e r  p o u r son  com p te  s ig n ifia it a u  co n tra ire  a s s u m e r  seu ls 

l'ensem ble d e  ces charges et se lancer peu t-ê tre  d an s  des en trep rises hasardeuses 
do n t il risq u a it d 'être difficile de se dégager rap idem ent. A insi, en  1819, G aetano 
ré ité ra it e t v o u la it acheter u n  assortim ent de cen t balles de la ine d e  Suse pour  
les tra n s fo rm e r  en d ra p s . L azzero  s 'y  o p p o sa it: lavorandolo ci vorrebbe 
l'impiego di un bel capitale e andando bene per realizzare ci vorrebbe l'annno  
intero..lavorando così in grande chi sa lo sfogo che potrebbe darsi alla 
m a n i f a t t u r a entre le m arch an d  et le fab rican t, les M azzoni h é sita ien t sans 
cesse. Leur a ttitu d e  face aux d rap s  é trangers tém oignait de l'am b ig u ité  de leur 
p o s itio n .

Spéculer su r  les draps

Les M azzon i, com m e to u s  les fab rican ts  textiles, s 'a la rm a ie n t de la 
p o ss ib le  in tro d u c tio n  des m a n u fa c tu re s  é tra n g è re s . P o u r ta n t , ils  é ta ien t 
é g a le m e n t le s  p rem ie rs  m a rc h a n d s  à s 'in té re s se r  à l 'in t ro d u c t io n  des 
m a n u fa c tu re s  é tran g ères . D ès 1812, V in cen zo  e t L azzero  e n v isa g e a ie n t 
d ’ach e te r à Rosselli les fam eux  d rap s  d e  R om e qu i fa isa ien t u n e  si forte 
co n cu rren c e  à la p ro d u c tio n  toscane. V incenzo  ex p rim a it c e p e n d a n t ses 
scrupu les: * 135
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non la voglio (la pannina di Roma) per doverla esitare in Toscana, atteso 
che ai poveri braccianti della Toscana io di presente non ho la maniera di 
procurarli del lavoro e nepure voglio cercare di togliergleneA^ó  

T o u te  reflex ion  faite, le ga in  p révisib le  l'em porta it su r  les affres de conscience. 
V incenzo ache ta it les d ra p s  rom ains, et Banchelli é ta it chargé de  les revend re  à 
F lo ren ce ; san s  fie rté  to u t  d e  m êm e: vi raccomando di non fare pubblicità 
c o s t i l i ? ;  les M azzo n i o sc il la ie n t sans cesse  e n tre  s c ru p u le s  m o rau x , 

p réo ccu p a tio n s  de fabricants toscans et in térê ts  d e  négociants. A insi, en  cette 
m êm e  a n n ée  1812, V incenzo env isageait u n  a u tre  p ro fit à tire r  d e s  d rap s  
r o m a i n s :  comprare nella Romagna le pannine greggie e poi rifin irle  in 
Toscana138; ie  soucis d u  négocian t était de p e rd re  rap id em en t l'exclusivité: ma 

se fosse affare di convenienza quanto tempo vedreste di stare soli a fare  detto 
traffico* 137 * 139 *; la conscience m ora le  d u  fabricant co n d am n ait une telle possib ilité  
q u i e n tra în e ra i t  il dispiacere d i essere stati la cagione di apportare in Toscana 
più fam e di quella che non vi è.*40
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Le m êm e d ilem m e se ré p é ta it en  1817, à p ro p o s  cette fois d es  tissus 
anglais. A y an t longuem ent exposé toutes les conséquences dép lo rab les qu 'allait 
sû rem en t en tra în e r p o u r la Toscane l'in troduc tion  d e  ces étoffes be lles e t bon 
m arché, les M azzoni se d em an d a ien t im m éd ia tem en t com m ent ils p o u v a ien t 
les in tro d u ire  e t quel usage en faire. Ils pensaient acheter de la frenella  anglaise, 
e t lu i fa ire  su b ir  q u e lq u es  tran sfo rm a tio n s : u n e  p a rtie  s e ra it  fo u lée  e t 
tra n s fo rm é e  e n  castorini o u  v i l to n .  une  a u tre  su b ira it to u s  les ap p rê ts  
sp éc ifiq u es  aux  d rap s  per vedere che figura farà141, certains en  to u s  cas que 
perdere non si potrebbe m a i ï ^

T rah issaien t-ils a insi la fab rique  toscane? P as v ra im en t p u isq u e  dans le 
m êm e  te m p s , ils te n ta ie n t d e  fab riq u er avec les  P acch ian i d e s  d ra p s  à 
1 im ita tio n  d es anglais. Il est do n c  inutile de  v o u lo ir é tique ter les M azzoni de 

faço n  r ig id e . Id éa lisan t la fab rique , ils s 'a d a p ta ie n t à l 'o rd in a ire , so n g ean t à 
d e v e n ir  in d u s tr ie ls , ils c o n tin u a ie n t à sp é c u le r  su r  tou t. N i to ta le m en t 

fab rican ts , n i u n iq u em en t négociants, ils p laça ien t les capitaux  là o ù  le profit 
sem b la it d e v o ir  ê tre  le p lu s  in téressan t: dans les b é re ts , dans les d ra p s , m ais 
ég a lem en t d a n s  toute  sorte  d ’au tre s  spéculations de  fabrication.

*36 Vincenzo, 28/10/1812
137 Vincenzo. 13/11/1812
13^ Vincenzo, 21/10/1812
139 idem
1*® idem
l4i Vincenzo 30/4/1817 
î42 Lazzero, 5/5/1817



173
Spéculer s u r  les fabrications

La ta ille  des os de  baleine et la fabrication  de parap lu ies fu t l 'u n e  de ces 
bonnes affa ires, nous l'avons vu. Fabrication  irrégu lière , d écidée  a u  fu r et à 
m esure des arrivages e t des bonnes parties de m atières p rem ières achetées, elle 
se p o u rsu iv a it au fil des ans, au gré de la fo rtu n e  spéculative. L 'en trée  de p lein 
p ied  d a n s  le m ilieu  p ra té s ie n  m u ltip lia  les occasions. L 'a llian ce  avec des 

sp écu la teu rs  locaux fourn issa it l 'o p po rtun ité  de  sociétés tem p o ra ires, destinées 
à p a rtag er les risques e t les p rofits d 'affaires situées aux frontières d e  la fabrique 
et d u  négoce.

A insi e n  1813, les M azzoni é ta ien t sollicités par leur n o u v e au  gendre e t 
b eau -frè re : il signore Zarrini quest'anno è infervorito a volere trarre la seta ed 
avrebbe in tenzione che noi facessimo quest'affare in sociale1 4 3; [\ s 'ag issa it 
d 'ache ter les cocons, de  faire tirer la soie à P ra to  p a r un  p e tit fab rican t et de la 

re v en d re  e n su ite  aux m arch an d s e t d rap ie rs  de  Florence. Bénéfice p rév u  de 
l’o p é ra tio n : 15%. Les M azzoni p ren a ien t u n  tie rs  d 'in té rê ts  d an s  l'affaire , y 
p laçan t u n  cap ital d 'env iron  6000 lires* 144. Ils n ’é taien t pas les seuls alors à être 
attirés p a r les bénéfices escom ptés du  tirage de la soie: essayan t d e  v en d re  leur 
p ro d u c tio n , ils re trouvaien t parm i d 'au tres  G iuseppe M artini, N iccola Farfalli, 

o rd in a ire m e n t p lus occupés à faire tisser des d rap s . Les p ré v is io n s  en  effet 
é ta ien t optim istes. A près avoir fait visiter la soie p a r les spécialistes d e  Florence, 
L azzero  e s tim ait pouvo ir faire u n  bénéfice de 18%. Ce n 'é ta it q u 'en  novem bre 
c ep e n d a n t q u e  la soie é ta it fina lem en t v e n d u e , avec u n  délai d 'u n  an au  
pa iem en t. Le capital ne  rev ien d ra it donc dans les caisses fam ilia les  que  p lus 
d 'u n  an  et dem i après la m ise de fonds initiale, m ais le bénéfice v a la it l'attente. 
L’an n ée  su iv an te , ils recom m ençaient le m êm e type  de "fabrication". Ce n 'était 
pas là une  nouveau té  à P rato , au  contraire. D epuis fort longtem ps la ville tirait 
la so ie  p o u r  l'app rov isionnem en t d u  m arché florentin . Po in t ici d 'ex p o rta tio n  
d u  p ro d u it sem i-fini vers les places étrangères: c 'é tait aux d rap ie rs  d e  la capitale 
q u 'é ta it av an t to u t destinée la production.

G aetano , comme à son ordinaire , vou la it se passer d 'in te rm éd ia ire  e t être 
en  m esu re  d e  tirer lui-m êm e la soie. En 1815-16, après que la société a it utilisé 
p e n d a n t q u a tre  années consécutives les services d 'u n  tiers, il p re n a it  donc la 
ré so lu tio n  d e  co nstru ire  ses p rop res ch au d iè res . P our cela, il s ’in fo rm a it à 
M o d en a  e t su r to u t d an s  les env irons d 'A rezzo  o ù  é ta ien t in s ta llée s  v ing t 
q u a tre  c h a u d iè re s  del nuovo metodo..qual metodo è quello di tu tto  il Piemonte

1^3 Lazzero, 5/5/1813
144 Lazzero, 25/6/1813



e Francia 145  II d é c id a it d e  constru ire  h u it ch au d iè re s  e t  p o u r  cela de 

ré a m én a g e r to ta lem en t trois p e tites  m aisons, au  g ra n d  effroi de  so n  père  qui 
v o y a it s 'a lo u rd ir  la facture et le poids des investissem ents fixes.

Sa c ra in te  de n e  p o u v o ir  se d é se n g a g e r  fa c ilem en t e n  cas de 
re to u rn e m e n t de  la co n jo n c tu re  é ta it d 'a u ta n t  p lu s  ju s tif ié e  q u e  l'année  
su iv a n te  la soie sem bla it en  crise. Selon les in fo rm atio n s  de  V incenzo , le 

p h é n o m è n e  é ta it g én éra l e t se ra it d u rab le : M ospignotti m i fece inteso che i 
seta io li indrappatori non potranno rattrapparsi per le com m ission i che 
potranno ricevere in seguito dei loro drappi atteso che l'uso dei drappi di seta è 
dim inuito  molto in tu tte  le parti del mondo 146

Si la  soie avait p u  co n tin u e r d 'ê tre  p o u r  F lorence u n e  p ro d u c tio n  
lu c ra tiv e , le ch an g em en t des hab itudes d e  co n so m m atio n  sem b la it devo ir 
p o rte r  u n  co u p  fatal à l'an tique  production. D 'au tan t qu 'aux  v aria tio n s  d u  goût 
se co n ju g u a it égalem ent une red is trib u tio n  m o n d ia le  des cartes p ro ductives. 
G aetano  e n  é ta it conscient: à Florence, disait-il, les d ra p s  de soie se troquaien t 
con tre  d u  fo in  tandis q u ’à L ondres, W ashington, "R ichm uts” (R ichm ond?), on 
fab riq u a it "à la m ode florentine". Lucide, il p rév o y a it les term es de  l ’évo lu tion  
en  cou rs: alla lunga..dilatandosi così, vorrà seguire come lo fu  de ll'A rte  della 
Lana che dal secolo 16 in qua in la nostra Toscana in tanta decadenza è 
andata!47; les Etats-U nis sem blaient devoir ê tre  les nouveaux  m a ître s  d u  jeu: 
molti lionesi e marsigliesi sono andati a mettere su fabbrica in Am erica . ! 48

Q ue restait-il aux Toscans? Les chapeaux de  paille  d o n t se cou v ra ien t le 
chef les m a ître s  incontestés des fabriques, anglais, français ou  am éricains? Dès 
1813 en  effet Lazzero no ta it les p rogrès de la cu ltu re  de  la paille e t e t envisageait 
im m éd ia tem en t le parti à tirer de  cette nouvelle p roduction :

con capitale di una discreta somma si potrebbe mettere in accomandita 
una fabbrica di cappelli di paglia, che almeno presentem ente è un lavoro dei 
più a ttiv i. Lei dovrebbe darci il capitale con ritirarne il fru tto  del 4% e l'utile  

della lovorazione resterebbero per noi tre fra te lli e così resterebbe per noi 
l'im piego d i guadagnare e di riescime con onore.149

Il fa lla it p ro f ite r  im m éd ia tem en t des bonnes affaires que p o u v a it p ro cu re r le 
trav a il de  la pa ille , d 'a u ta n t q u 'o n  ne savait com bien  de  tem p s les bienfaits 
qu  e lle  a p p o r ta i t  p o u rra ie n t d u re r : speriamo che duri molto, m i dispiace che 145 146 147 148 149
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sono affari appogiati alla mode, e aile donne che li portano, troppo variabili150; 

c’est p o u rq u o i G aetano ne s 'y  fia it pas: nessuno trasporto v i o (per il lavoro 
paglia), non m i pare lavoro di base nessunaA51 II ne refusait p as c ep e n d a n t de 
s 'y  lan cer, d 'au tan t, d isait-il, q u 'en  p é rio d e  favorab le  le trav a il ra p p o rta it  de 
faciles bénéfices. Mais si l'on y p laçait des espoirs e t des capitaux, il n e  convenait 

pas  d e  to u t m iser su r u n  seu l p ro d u it. La d iv ersifica tion  des fab rica tions 
sem b la it ê tre  la m eilleure des solutions face à d es p rodu its  sans cesse soum is 
aux aléas d e  la conjoncture agricole, dans le cas des draps, o u  de la m ode , dans 
le cas d es  b é re ts  et des d raps. M ultiplier les p roductions et faciliter les passages 

d 'u n e  ac tiv ité  à l'au tre, en  év itan t de trop  im portan tes  im m obilisations, était la 
m arche  d 'ac tio n  des M azzoni. C 'est po u rq u o i l 'o n  ne peu t s 'é to n n er d e  les voir 
s 'occuper, au  fil des ans, à des productions très diverses.

En 1814 par exem ple, tou jours en association  avec leur gend re  Zarin i, qui 
tenait com m erce  et boutique de  cuivre, ils se m etta ien t à fabriquer d e s  poêles et 
a u tre s  u s te n s i l e s ! ^ .  En 1818, G aetano s 'in té re ssa it de très p rê t à la société 
"P arod i e C om pagni", d o n t s 'occupait en  fait F. Buonam ici, p o u r  la fabrication 
de co n d u its  de  plom b e t de récipients de cuivre: on  lui p roposait d 'ê tre  le garant 
des ap p ro v is io n n em en ts  en  m atiè res  p rem iè res, po u rv u es  à L iv o u rn e , ainsi 
que d u  p a iem en t des o u v r ie rs ^ ^ .

A insi les M azzoni tou ch aien t à tou tes  les fabrications clefs d e  l'un ivers 
p ro d u c tif  d e  Prato: des d raps à la soie, des bérets à la paille, en  p a ssan t par de 
b rèv es  in cu rsions dans le travail d u  cuivre. D ans tous les cas, ils investissa ien t 
assez  p o u r  p ro fiter des bonnes occasions, m ais jam ais assez p o u r n 'ê tre  plus 
cap ab les  de se retirer en  tem ps voulu. U ne stra tég ie  dictée sans d o u te  p a r les 
c a ra c té r is tiq u e s  de la place: au cu n e  p ro d u c tio n  ne sem blait re p ré se n te r  un  
c ré n ea u  su ffisam m en t p o rte u r p o u r in d u ire  u n e  spécia lisation  exclusive. Au 
co n tra ire , to u t variait d 'année  en  année, aucune certitude n 'ex ista it s u r  laquelle 
fo n d e r u n e  stra tég ie  à long  term e. Il fallait évo luer avec la con jonctu re  e t être 

capab le  de  s 'ad ap te r continuellem ent si l'on  vou la it gagner le p lu s  g ros. Là était 
l 'am b itio n  d es  M azzoni qui, e n  fin  de com pte, p référa ien t le risque  d u  négoce 
aux  m isères possibles de la fabrique. 150 151 152 153
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2J2ES M ARCHANDS D ’ABORD

Jam ais la com posante  p ro p rem en t négocian te  de la fam ille n e  s 'esquiva 
d ev an t les réalités de la fabrique.

T r a f i q u e r  d e  t o u t

D ans le dom aine s tric tem en t com m ercial, la spécia lisation  é ta i t  encore 
m oins à l 'o rd re  d u  jour que d a n s  l'univers de  la fabrication. A u  fil d es  lettres, 

se su ccèd en t les m archand ises qu 'achetaien t, tran sp o rta ien t e t re v en d a ien t les 
M azzoni, seu ls ou en société avec de  m ultip les partenaires , com p ag n o n s d 'une 
sp écu la tio n  ou  d  une série  d  affaires. C 'est u n  con tinuel va e t v ien t q u i donne 

le v e r tig e , u n  éch an g e  p e rm a n e n t de p rix , d e  p o ssib ilité s  d 'a c h a t, de 

co n sid é ra tio n s  su r le b o n h e u r  su p posé  d e s  d iffé ren tes  sp écu la tio n s : po in t 
d 'au tre  ligne de conduite  que celle de la m axim alisation  du profit. P o u r cela, il 
fallait av an t to u t bien calculer, risquer à bon escient e t récupérer le p ro fit de ses 
hard iesses e t de  ses calculs. V incenzo se fla tta it d e  réaliser de  b ons achats et 
d 'h eu reu ses  spéculations. Peu  im p o rta it sur quel article  se p o rta it l 'a tten tio n  du 
jour. M ais m algré  la valse des p ro d u its  évoqués p a r  la correspondance, don t il 
se ra it in u tile  d 'én u m ére r la lis te  exhaustive, n o tre  com p réh en sio n  s 'a id e  de 
classification. Les spéculations des M azzoni é ta ien t d 'abo rd  e t av an t to u t liées 

au  trafic d u  port: denrées coloniales de toutes provenances, p ro d u its  d u  Levant 
et d u  P o n en t, la p lu p a r t a rr iv a ie n t e t re p a rta ien t sans fran ch ir la b arriè re  
d o u an ière  de  Livourne: rô le  d 'en trep ô t du  p o rt au q u el partic ipa ien t com m e les 
au tres  les M azzoni qui acheta ien t de l'alun de Rom e e t le rev en d aien t à N aples 
ou à M arseille , faisaient ven ir des laines des Etats d u  Pape p o u r les envoyer en 

P iém ont, e t vers  les pays d u  N o rd  vers lesquels p a rta ien t égalem ent l'encens et 
le co ton  d u  Levant. P ourtan t, leu r établissem ent d an s  l'in térieu r des te rres  leur 

d o n n a it l 'o ccasion  de p a rtic ip e r aux d ivers m ouv em en ts  d 'éch an g e  en tre  le 
p o rt e t la Toscane.

P o u rv o ir  e n  m atiè res  p rem iè res

A u p re m ie r  ran g  des trafics: la laine. M an ip u lan t q u o tid ie n n e m en t la 
m atiè re  p rem iè re  p o u r leu r p ro p re  fabrique, les M azzon i ache ta ien t beaucoup  
p lu s  q u 'ils  n e  consom m aient. S 'ils dédaignaien t in itia lem en t p o u r  le u rs  bérets 

tou te  a u tre  to iso n  que celles d 'E spagne, ils en tassaien t les laines de B arbarie, de 

S m yrne, les laines tu rques e t b ien tô t rom aines. U ne p a rtie  é tait transfo rm ée  par 
les M a z z o n i eu x  m êm es ou  le u rs  associés en  d ra p s , u n e  a u tre  re p a rta it 
im m éd ia tem en t vers d ’au tres  p o rts ; il en restait cependan t une p artie  su r  place.



La p lu s  v ile  se rv a it aux  m ate lassiers  de la capitale e t  se ra it p a rtie llem en t 
v en d u e  au  détail, ap rès 1812, dans la b o u tiq u e  de Banchelli. La laine com m une 

se d irig ea it vers les m agasins des fabricants de  Prato qui ne  s’app rov isionnaien t 

p as d irec tem en t à L ivourne, ou  encore vers Florence d 'où  elle rep a rta it vers les 
centres m in eu rs  de p roduction .

Le circuit de la la ine  n 'allait p a s  seu lem en t du  p o r t v e rs  l'in térieur; les 
M azzon i faisaien t ég a lem en t venir à L ivourne  des la ines d e  V iterbe ou  de  
S ienne destinées aux  m archés sep ten trionaux , consom m ateurs régu liers de ces 
to isons com m unes à b o n  m arché. Voilà q u i renforçait donc  le u r  hostilité  à 
l 'in te rd ic tio n  des exp o rta tio n s  de m atières prem ières qui ne p o u v a it selon eux 
q u 'av ilir  le com m erce, l'ag ricu ltu re  e t la fabrique.

L es S iennois é ta ie n t p o u r ta n t les p lu s  a v an tag és  p o u r  faire  d e s  
sp écu la tio n s  sur la laine toscane, dé ten an t g ran d e  partie d u  m arché  des achats 
e t d es v en tes. S'ils ne  p o u v a ien t tou jours fa ire  d 'aussi bo n n es  affaires qu 'eux  
avec les la ines du  pays, les M azzoni ten ta ien t d 'écou ler e t d e  p ro fiter d 'u n e  
a u tre  façon  de la laine com m une, qu 'elle  p rov ienne  de T oscane ou  du  Levant. 
Ils s 'o c c u p a ie n t en  effet d 'e n  faire filer u n e  partie , p a r  l 'in te rm éd ia ire  de  
B an ch e lli n o ta m m e n t, e t  p o u v a it a in si la re v en d re  a v a n ta g e u se m e n t à 
L ivourne  o u  à Florence, su rto u t quand  les ru d es  hivers e t les dérangem ents des 
a p p ro v is io n n e m e n ts  in c ita ien t à a b a n d o n n e r  le coton. En 1812, L azzero  
re v e n d a it à L ivourne la la ine  filée à P rato  e t gagnait une  lire su r  chaque livre 
d e  la ine  filée. C ette expérim en tation  réussie  incitait à d é v e lo p p e r l'affaire: si 
venderà nelVinverno m entre ancora con il cotone facevano assai camiciole e 
calze e ora le fanno con la lana. Il fa lla it am élio rer le p ro d u it: vorrei trovare 
lana di Roma o nostrale mentre quella di barberia imbianca pocoA54

A in si les M azzoni p assa ien t co n stam m en t du  négoce  à la fab rique , 
p ro fitan t d 'au ta n t m ieux qu 'ils  étaient capables de  saisir quels é ta ien t les articles 
les p lu s  a d ap té s  au m o m en t e t d 'in v estir d a n s  une  légère tran sfo rm atio n  d u  
p ro d u it p o u r  lui faire p ren d re  une plus value appréciable.

Ju sq u 'au  dérangem ent d u  com m erce lié à la guerre e t au  b locus, le coton 
av a it é té  l 'u n  des objets im p o rtan t du  négoce des M azzoni. A rriv an t d u  Levant 
en  filé e t p o u r  p a rtie  te in té  en ro u g e , le co ton  re p a rta it  v e rs  les g ra n d s  

co n so m m ateu rs  q u 'é ta ien t a lors la H ollande, l'A ngleterre  e t l'A llem agne. U ne 
p a rtie  s’a r rê ta it  en T oscane e t p o u rv o y a it a in si aussi b ie n  au x  besoins de  
l 'au toconsom m ation  qu 'à  ceux de la fabrique. Les filés s 'ach em in a ien t vers les 
b o u tiq u e s  de  détail de  L iv o u rn e  et F lo rence , achetés d ire c te m e n t p a r les 
m énages soucieux d e  tisser leurs p ro p res  chem ises, ou v e rs  les fabriques d e  154
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P ra to  e t d ’a illeu rs  q u i d e p u is  u n  certain  tem p s déjà av a ien t com m encé à 
m élan g er le coton et la laine. Les M azzoni p ro fita ien t de tous ces m ouvem ents, 
v e n d a ie n t à L ivourne, P rato  e t  Florence.

Ils  e n  fa isa ie n t a u ta n t  d u  lin , im p o r té  en  g é n é ra l d ire c te m e n t 
d 'A lex an d rie  en  filés lu i aussi e t revendu  en  l 'é ta t au  détail e t aux  fabricants. 
P lu s  q u 'au x  u tilisa teu rs  d irec ts, les M azzoni p ré fé ra ien t p o u rta n t écou ler leurs 
stock su r le m arché florentin , la issan t à d 'au tres  le so in  de tra ite r avec les petits 
fa b ric a n ts  q u 'ils  ju g e a ie n t p e u  fiables, s u r to u t  en  p é rio d e  d e  m au v a ise  
c o n jo n c tu re , per doverlo fidare a codesti impannatori che..a stento  trovano il 
giorno della scadenza per i pagamenti l'affare allora ci riuscirrebbe peggio155. 
Les fab rican ts  de P rato  n 'é ta ien t pas, à en croire les M azzoni, tou jo u rs  de bons 

p ay eu rs, p o u r  eux i mesi diventano anni e t le nég o cian t voyait ainsi s 'en raciner 
d an s  de m auvaises m ains son précieux  capital.

Ecouler les  p rodu ite  fin is?

Les M azzoni é ta ien t ég a lem en t ré ticen ts à s ’occuper d e  l'écou lem en t à 
L iv o u rn e  d e  la p ro d u c tio n  d e  ces p e tits  fab rican ts  de to iles. S ans d o u te  

d  av an tag e  p o u ssé  p a r 1 ob ligence  que p a r  l 'a t tra it  d 'u n  p ro fit excep tionnel, 
L azzero  re c ev a it en  1814 d e s  to iles  de d eu x  fab rican ts  d e  P ra to , Calò e t 
M annocci. il av isa it im m éd ia tem en t une française  in téressée à ce com m erce, 
M aria Rosa A rtaud , p u is  il s 'ad ressa it aux m arch an d s de T rapani, aux  espagnols 
e t aux  cata lans qui tous v isita ien t les toiles m ais n 'en  offrait que  fort peu . A yant 
p ris  un  d em i p o u r cent de  p rov ision  sur la vente, L azzero  av isa it so n  père  que 
se mai lei s'im pegna non prenda meno del 1% di provisione perché è 
meritevole la seccatura che v i bisogna e prenda una caparra15 6 • V in cen zo  

re p ren a it c ep en d an t des toiles; Lazzero cette fois s ’em p o rta it d e v an t les pertes: 
sono affaracci e poi il vergognoso contegno di questi fabbricanti che fanno le 
testate d i una qualità mediocre, ed il resto pessimo, manca alla m isura due 
braccia per pezza operare si chiama da ladri157 158; u n e  n o u velle  co n firm a tio n  de 
la "qualité  d e  Prato". L azzero  recom m andait à son  p è re  d 'év iter ab so lu m en t ce 
g e n re  d  a ffa ire s ,../#  m i conosce, ho tutta la pazienza ed...il piacere d'essere utile, 
ma qui conosco di farci poco bene.1 5 &

Les M azzo n i se tro u v a ie n t c ep e n d a n t e n co re  m êlés à l 'a ffa ire . Ils 
sem bla ien t déso rm ais aux  p rises avec les fabricants qu i ne p o u v a ien t a tten d re  la 

v en te  e t so u h a ita ien t recevo ir p a r  avance le p rix  d es  toiles, q u itte  à p ay er un

155 Lazzero, 10/8/1812
156 Lazzero, 10/3/1815
157 Lazzero, 12/7/1815
158 idem
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pour cen t d 'in té rêt par m ois jusqu 'à  la ven te  effective: u n  p rê t  à peine voilé. 

L 'in term édiaire  juif qui d ev a it s’occuper de p lacer les toiles n ’é ta it pas non p lu s  

dans une  situation  florissante: è un disperato , ed i denari della caparra li 
furono presta ti159 160 161; V incenzo  av an ça it d o n c  fin a lem en t l 'a rg e n t ,  e sp é ra n t 
v en d re  ces m auvaises to iles  dans une  p é rio d e  d u  re s te  fa v o rab le , p o u r  
récupérer son capital.

P lacés  d e v an t la p e rsp ec tiv e  de sem blab les a ffa ire s , les M azzon i 
so u h a ita ie n t se p ré o c cu p e r le m o ins p o ssib le  de v e n d re  s u r  la p lace de 
L ivourne les p rodu its  de P rato , se co n ten tan t de  continuer à ap p ro v is io n n er le 

m arché des m atières prem ières, qu'il s 'agisse de la laine, d u  lin  e t d u  coton ou  
encore d u  cuivre d u  L evant. L argem ent fo n d é  sur le négoce  d es p ro d u its  
co loniaux, le com m erce des M azzoni fu t com m e bien d 'a u tre s  p ro fo n d ém en t 
affecté p a r  les bou lev ersem en ts  de la p é rio d e  française. Les décisions d u  
g o u v e rn e m e n t p ro v o q u a ie n t en  e ffe t l 'av ilissem en t g é n é ra l d es d en rées  
co lo n ia les . Les M azzon i s 'in q u ié ta ie n t d e  la to u rn u re  d e s . é v én e m e n ts  
/ incaglio dei generi coloniali vuole essere un gran m alanno ..fin ite  le 
speculazioni e diventeranno capitali m orti e moltissimo pericolosi.^ 60

P o u rtan t, les capitaux  allaient encore tro u v er à s 'em ployer, les difficultés 
d ap p ro v is io n n em en t rav iv a ien t l 'in té rê t p o u r  les den rées de to u te  p rem ière  
nécessité.

Les bonnes affaires des temps de pénurie

La pério d e  française ne créa p as  l'engouem en t d e s  M azzo n i pour les 
denrées com estibles. Dès les prem ières années de la co rrespondance , nous les 
su rp ren o n s  en  train  de  v en d re  des grains en  m êm e tem ps que d u  coton et d u  

lin. Ils se chargeaien t de fo u rn ir à P ra to  des échantillons de g ra in s  é trangers, 
f ro id e m e n t accueillis: malamente qui si adattano a grani forestieri.161 En effet, 
les cam p ag n es  de P ra to  p ro d u isa ien t d u  b o n  grain  e t la v ille  n 'av a it p a r  
co n séq u en t pas beso in  d 'ê tre  fournie en  céréales de qua lité . P a r contre, les 
M azzo n i p o u v a ie n t la p o u rv o ir  e n  fèv es, lu p in s , c é ré a le s  in fé r ie u re s  
q u 'ap p o rta ien t sans cesse les navires en  provenance du  L evant, d e  la Baltique, 
de Rome, N aples etc.

A p a rtir  de 1810, la crise des au tres secteurs sem blait p o u sse r les M azzoni 
à ren fo rce r leurs in té rê ts  d an s  le d o m aine  d es denrées a lim en ta ires . L eurs 
le ttres se rem p lissen t d u  p rix  des d iffé ren tes  sortes de  co m estib les  su r les
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p rin c ip au x  m archés toscans: L ivourne, bien sûr, P ra to , P isto ia , P ise e t Florence. 

Ils é ch an g en t annonces d 'arrivages, ordres d 'achat, réflexions g én éra les  ten d an t 
à p ré v o ir  l'évo lu tion  d u  com m erce. L'exercice é ta it c ep e n d a n t a rd u : s ’il é ta it 
d ifficile d e  p révo ir le vo lum e des récoltes, il l'é ta it encore p lu s  d e  d ev in er les 
d éc is io n s  d e s  au to rité s  en  m atiè re  d 'a u to r isa tio n  à l ’e x p o rta tio n . L azzero  

e x p r im a it  ce tte  conscience d ’u n e  sp éc u la tio n  h a sa rd e u se : lo speculare in 
com m estib ili è un i n d o v i n a r l o u  fa lla it c o n s ta m m e n t p a r ie r  su r  des 

facteurs aussi divers que les récoltes, les besoins, les arrivées d e  g ra in s  étrangers 

e t les a u to risa tio n s  d 'ex p o rta tio n . Le jeu  sem b la it v a lo ir la  p e in e . Il é ta it 

c e p e n d a n t in u tile  de  s 'y  r is q u e r  sans u n e  p a rfa ite  c o n n a is s a n c e  de la 
con jo n ctu re  in ternationale . P lu s  que tout au tre  com m erce p e u t-ê tre , celui ci 
réc lam ait u n e  atten tion  constan te  e t perspicace d es  éq u ilib res in te rn a tio n au x . 
C haque  le ttre  en provenance des autres places é ta it chargée d ’in fo rm er su r les 
v a ria tio n s  des cours. A insi e n  ce début d ’année  1810: nei grani seguitano le 
lettere di Genova a portare calma per motivo dei ribassi in Spagna ed il 
Genovesato oggi riunito al Piemonte ha ricevuto molto com m estib ili163. Vers 

av ril de ch aq u e  année, on  com m ençait b ien  sû r à s ’in fo rm er d e  la p rochaine  

réco lte , les spécu la tions se fa isa ien t su rto u t fin  a o û t p u is  il fa lla it a tten d re  
l'époque d e  la soudure p o u r v en d re  avec le p lus d e  profit. T o u t d é p e n d a it des 
années, si 1 o n  a tten d a it trop  p o u r vendre, le bénéfice  e sco m p té  p o u v a it se 
volatiliser à 1 annonce d  une p rochaine bonne récolte; m ais en  se p re s sa n t trop, 
on  risq u a it de  laisser à d 'au tres  les p lus gros profits. Les M azzoni ten ta ien t leur 
chance, e sp é ra n t deviner juste.

Q ue trafiquaient-ils donc? La m ultiplication d es ren se ig n em en ts  a encore 
u n e  fois d e  q u o i é to u rd ir. N o u s  les voyons ach e te r à P ra to , P is to ia , Pise, 
D icom ano , p o u r  la Toscane; R om e, Bologne, M odena  p o u r  l'I ta lie , L ivourne 
p o u r  les ca rg a iso n s  e n  p ro v e n a n ce  d u  L e v a n t e t d u  s u d  d e  l'Ita lie  
e sse n tie lle m e n t. Ils v e n d a ie n t de  m êm e à L iv o u rn e , P ra to , F lo ren ce , ou  

re n v o y a ie n t à l 'é tran g e r les cargaisons si les sp éc u la tio n s  y é ta ie n t  p lu s 
favorables. De cette avalanche de  transactions, on  p e u t re ten ir q u e lq u es  grandes 
d irec tions. D 'u n e  façon générale , le bon grain  toscan, qu 'il so it de  P rato-P isto ia  
ou d e  la m arem m e, était d irigé vers Livourne p o u r la consom m ation  locale du 
p o r t  o u  p o u r  1 expo rta tion . P ara llè lem en t, les d e n ré e s  de m o in d re  valeur, 
fèves, lu p in s , m aïs, seigle, orge etc, étaient envoyées vers les m arch és  toscans 
p o u r  sa tis fa ire  les besoins des paysans et des m o n tag n a rd s . Si la réco lte  de 
ch â ta ig n es  é ta i t  faible, il é ta it s û r  que le p rix  des céréales les p lu s  p auv res 162 163
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a u g m en te ra it; c 'est ce q u ’ex p liq u a it L azzero  en  1812: la raccolta di castagna si 
conferma assai cattiva perciò il granturco deve costare caro nel fu tu ro  inverno 
m entre la montagna dovrà venire al piano per provverdersi, poi v i sono i 
contadini del piano che hanno bisogno sicché si può congetturare che i siciliani, 
le fave, le vecce..costeranno ben care164 165 166 167 168; c 'é ta it donc sur ces céréales de p au v re  
q u ’il fa lla it spéculer lors d es m auvaises années. Les paysans e n  effet cibano di 
vecce, orzole, siciliano, si adattano male a comprare grano165/ s u r to u t  s'il é ta it 

é tran g e r. O n  m élangeait d o n c  parfo is le seig le  e t le g ra in  ro m a in  ou  levan tin  
p o u r  ob ten ir u n  segalato  qu 'achetaien t les paysans.

Les années 1811-1812 é ta ien t ici com m e a illeu rs  te rr ib le s . M êm e à 
L iv o u rn e , le pain  n o ir gagnait du  te rra in  et su rto u t les sub stitu ts  les p lus vils: è 
incredibile il vedere la quantità di stiacciate e Polende di farina gialla che in oggi 
qui mangiano in vece di p a n e r à -  les M azzon i p ro fita ien t de  ces tem ps d e  

m isè re  to u t  en  so u h a ita n t vo ir s 'am é lio re r la s itu a tio n  des p lu s  p au v res: 

co n trad ic tio n  perm anente  en tre  l'âm e d e  négocian t et celle de p h ilan th ro p e . En 

to u s  cas, V incenzo n o ta it avec plaisir le développem ent d e  la consom m ation  
d e  p o m m es de  terre, en  particu lier dans les zones m ontagneuses, sou s  la double  
in flu en ce  d e  récoltes désastreuses de g ra in s e t de la connaissance  q u 'av a ien t 
p r is  les conscrits de la g rande arm ée des bienfaits de cette p i a n t e l i

Q u a n t aux bons g rains, la spéculation  se m ain tenait grâce aux  dem andes 
d e  l ’é tran g er. Les années françaises é ta ien t de  ce po in t de vue  tou rm en tées. En

1 in te rd ic tio n  d  exp o rta tio n  con traria it to u s  les p lans des spécu lations: è 
un  gran dire di queste proibizioni d 'estrazione, tutto  rovina e si forma col 
commercio non più libero anche la mancanza, nessuno per imprigionare robba 
ne spedisce, eccoci il nostro paese che è doventato nulla anche per questo 
com m ercio^68 . U n m ois p lu s  ta rd , la s itu a tio n  é ta it inchangée: per i grani qui 
tu tto  è ferm o, mentre Livorno oggi non da più regola.169

En 1812, par contre, la m auvaise récolte sem ait la p an iq u e  d e  la disette e t 
1 o n  se m e tta it à chercher p a rto u t des grains. Les M azzoni essay a ien t de  résister 
e t d e  p ro fite r de ces su rsau ts  d u  commerce. Si les exportations é ta ien t aléatoires 
e t les  p rix  changeants, il é ta it au  m oins certain  que  Livourne m an g era it du  p a in  

e t c o n so m m era it de la farine: les M azzoni s ’a ttacha ien t donc  à en  fo u rn ir
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L iv o u rn e  e t Pise. A  p a rtir  d e  1811, une p artie  d u  g ra in  q u ’ils ach e ta ien t en  
T o sc an e  é ta ien t m o u lu  à P e trio lo , p rès  de F lorence , d a n s  le  m o u lin  d e s  
P a c ch ia n i à Prato , o u  à P ise. Les M azzoni e sp é ra ie n t a v a n t to u t  serv ir les 

b o u la n g e rs  livournais, co m p tan t fourn ir cent sacs de fa rine  p a r  sem aine, u n  
tie rs  d e  la consom m ation hebdom adaire  de  la v ille  selon leu rs  e stim atio n s17^, 
e t  g a g n e r une lire su r chaque sac vendu. Lazzero é ta it op tim iste: Vaffare traffico 
fa rina  per la nostra fam iglia  può essere buono, e non vi è da sgomentare d i 

vendere..sacca 20 il giorno senza neppure stare f is s i  al m agazzino..bisogna  
venderla a pronto contanti e avere una dozzina di compratori f i 7 ^ A u c u n e  a u tre  
fam ille  n 'é ta it  p lus ad ap tée  à ce négoce que la leu r, p a rtag ée  e n tre  P rato  e t 
L iv o u rn e 170 * 172. Ce bel op tim ism e laissait place à d e  p lu s tristes consta ta tions lors 
d e s  p re m ie rs  b ilan s: le vendite fa tte  di fa rine  non ci porteranno utile e 
veram ente così non si viene compensati dalle nostre fa tiche  ed era meglio 
l'avere venduto il grano in natura173.

P o u rtan t, ce com m erce continuait les années su ivan tes, avec les m êm es 
am bitions. L'absence de  p ro fit im m édiat é ta it a ttr ib u é  au m an q u e  d 'expérience: 
ora contentiam oci di lavorare perché una pratica la dovevamo fa r e 1 7 4 . La 
d é g ra d a tio n  des cond itions économ iques des h ab itan ts  re m e tta it  cep en d an t 
s é r ie u se m e n t en  cause la consom m ation  de p a in  blanc, les b o u lan g e rs  que  

p o u rv o y a ie n t les M azzoni connaissaien t tous des difficultés. A u  lieu  de vendre 
co m p tan t, les M azzoni d ev a ien t accepter des échéances longues e t dangereuses. 
En 1813, Lazzero reconnaissait que leur ten tative n 'av a it p as été couronnée de  

succès: ho veduto che nel corso di anni due di traffico con fare  lo speculatore e 
essere ostinati nelle vendite delle farine, niente di guadagni si è fa tto .1 7 5 176

Il con tinua it cep en d an t à ê tre  attiré  par u n  gain  qu 'il e s tim a it tou jours 
possib le . M ais la p ra tique  de  ces années avait o u v e rt les yeux de V incenzo qui 
d is t in g u a it  tro is sortes de bou langers: i boni che non comprano farine ma grani 
e t  n  é ta ie n t donc pas concernés p a r leu r com m erce, i mediocri che comprono 
fa r in e ,  c eu x  qu 'ils se rv a ien t, e la terza classe che non rendono i succhi e non 
pagono le farine^76. L azzero  so n g ea it a lors à ren o n cer à l 'en trep r ise : mi sono 

m olto  scoraggito, vedo che non si può contare per stabilire un traffico 
a n n u o ..tu tto  batte nei fidi..se ne manca uno e ci porta via il valore d i cinquanta
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sacchi di farina, e belle  fr itto  il guadagno di un anno di lavoro e di fa tic a l7 7 . 
Les a m b itio n s  g ra n d io se s  é ta ien t n e tte m e n t re d im e n s io n n é e s , m ais les 
M azzo n i fo u rn issa ien t to u jo u rs  le b o u la n g e r  M an n e tti d e  L iv o u rn e , e t 
en v o y aien t occasionnellem ent quelques sacs d e  farine à A lessand ro  M artini qui 
les écou la ien t pour eux à Florence. C on tra irem en t aux affirm ations alarm istes, 
le trafic d e  farine était profitable: en 1814, Lazzero  calculait un  bénéfice de quatre  

m ille  liv re s* 178. De m êm e, de septem bre à m ars  1816, sur les 1365 sacs de grains 
m o u lu s  à Pise, les M azzoni retiraien t u n  bénéfice de près de 6,5%. N éanm oins, 
le g ra in  e t les autres denrées alim entaires représen taien t le gros d u  trafic e t des 
bénéfices: si en  1816, les farines rap p o rta ien t 2600 lires, le com m erce de g ra in  
av a it lu i p e rm it d 'encaisser 17 000 lires de bénéfice.

B ien d 'au tres  p ro d u its  a lim en taires é ta ien t su scep tib les  d e  s 'en tasse r 
d a n s  les m agasins de  L ivourne en a tte n d a n t le juste m om ent d e  la vente. En 

décem b re  1811, le dépô t d es M azzoni é ta it em pli de farine, de riz , d 'hu ile  et de 
co ton . L 'hu ile  é tait en  effe t u n  article de p rem iè re  nécessité , p ro d u it  p a r la 
rég io n  e t qu i pouvait être écoulé sans p roblèm e. En 1816, G aetano  se m ettait en  
tê te  de p ro d u ire  de l'hu ile  de lin, et il faisait travailler n u it et jo u r à cet effet le 
m o u lin  des Pacchiani, insoucieux des récrim inations de so n  père  qu i prévoyait 
u n e  issu e  funeste  à cette nouvelle  id ée  fixe de  son fils. M ieux valait, selon  
V in cen zo , sa is ir les b o n n es  occasions, q u 'e lle s  se p ré s e n te n t sou s  fo rm e 
d 'an ch o is , de  m orue ou  de  fèves, voire m êm e de  vin français, q u e  de  se lancer 

d a n s  d e s  o p é ra tio n s  de tran sfo rm a tio n s  h asa rd eu ses . A ussi re fu sa it-il d e  
p a rtic ip e r à la nouvelle fabrication d u  sucre d e  châtaignes, qui occupait en ces 
années les espoirs des spéculateurs.

Si la période française avait renforcé la p a r t s tric tem ent com m erciale de  
l’ac tiv ité  d es  M azzoni, c 'é ta it p lus sous l'effet de  la lan g u eu r des bére ts  et des 
d ra p s  q u e  p o u r cause d 'u n  changem ent d 'o rien ta tio n  de la vocation  fam iliale, 
d o n t le m a ître  m ot res ta it la d iversité e t la spéculation , le passag e  p erm an en t 

d u  com m erce  à la transfo rm ation , du  négoce à la fabrique. Q u a n d  tous deux 
fa isa ien t d é fau t, il resta it encore  des so lu tions p o u r ne p a s  la isser do rm ir les 
capitaux .

Le co m m erce d 'argen t

C 'es t en  novem bre 1809 que les M azzon i évoquaien t p o u r  la p rem ière  
fois le p lacem en t d 'u n e  som m e d 'a rg en t, à co u rt term e, tro is  m o is , au  taux
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d 'in té rê t usuel de u n  dem i p o u r  cent p a r m ois. U ne so lu tion  de  p is  aller, p o u r  

q u e  les cap itaux  ra p p o r te n t u n  m inim um : meglio così che avergli inoperosi179; 

d o ré n a v an t, ce genre de p lacem ent allait se m ultip lier. Il s ’ag issa it o u  de  p rê ts  à 
p ro p re m e n t parler, m ais to u jo u rs  à court term e, o u  d ’escom ptes d e  lettres d e  
change, e n  ce tem ps o ù  tous é ta ien t pressés d ’avo ir de  l’argent.

C e s t pourquo i les M azzoni s 'in form aient p récisém ent de  la "solidité" d e  
ch aq u e  d em an d eu r e t s 'a ssu ra ien t qu'il a u ra it en  tou tes occasions les m oyens 
d e  g a ra n tir  sa p a ro le  e t sa  signature: il fa lla it connaître  n o n  seu lem en t ses  
a ffa ire s  com m erc ia les , m a is  ég a lem en t l ’é te n d u e  d e  ses b ie n s  fo n c ie rs , 
é v e n tu e lle m e n t h y p o th é q u és  e n  garan tie  d u  p rê t  consen ti. U n  p a tr im o in e  
"imbrogliato" pouvait donc ê tre  m otif de refus.

Les M azzoni p ré fé ra ien t p rê te r aux négocian ts, com m erçan ts, tra fiquan ts  
e n  to u t genre , car ils p o u v a ien t savoir quels é ta ien t les m otifs d u  p rê t e t é ta ien t 

a ssu ré s  q u 'ils  av a ien t su ffisam m en t de cap ita l c ircu lan t p o u r  e ffec tuer le s  
rem boursem en ts . A u co n tra ire , il fallait se m éfier des po sséd an ts: non so quali 
bisogni possa avere uno che non ha im pegni c o m m e r c i a l i ^  ; dico che 
trattandosi di fare impieghi con possidenti sono affari longhi per sortirne. 181

Les requêtes d es  com m erçan ts é ta ien t d 'a u ta n t  m ieux v en u es  qu 'on  les 
connaissait bien; les M azzoni p rê ta ien t à L andrin i d e  Pise, leu r co rrespondan t, à 
M artin i, R eali, C icam belli d e  P rato , à C ard o so , u n  d e  leu rs  co n cu rren ts  en  

b ére ts . A  p a rtir  de 1813, les d em andes se m u ltip lia ien t p o u r  e sco m p te r les 
le ttres  d e  change, en  p a rticu lie r à Prato: la rota che mi fanno per fare  deli sconti 
di cambiali è cosa da non credere. Il numerario manca a tu tti e senza speranza 
di risorsa.™2 A L ivourne, la s itua tion  était à p eu  p rès  sem blable: v i era da farvi 
delti o ttim i impieghi, molte g ire con accettazione delle prime firm e  e v i era un 
buon fr u t to -1 8 3  Senn, M o sp igno tti e t F ranchetti s 'é ta ien t chargés d e  faire ces 
b o n n es  affaires. F lorence é ta it év idem m en t l 'a u tre  g ran d  p ô le  d e  ces affaires 
f in a n c iè re s  e t u n  in te rm é d ia ire  de la p lace  p ro p o s a it  ré g u liè re m e n t aux  
M azzon i d e  possibles p lacem ents.

D ès 1812, les M azzoni av a ien t déjà engagés de fortes so m m es dans ces 
a f f a i r e s :  il riscontro delle somme impiegate tra cambiali e b iglietti è di scudi 
35000/M . se il cambio è sotto  sopra al 6% si passa scudi 200 di cambio 
a ll a n n o i a .  m ais y in cenzo  s 'in q u ié ta it d e  ce com m erce p a rtic u lie r: questo  

traffico non si potrà al certo continuare perchè in tu tt i  i versi sono affari assai 179 180 181 182

179 Lazzero> 11/12/1809
180 Gaetano, 5 .4 .18 13
181 Lazzero, 27/3/1812
182 Vincenzo, 25/6/1813 
l 8  ̂ Gaetano, 5/4/1813 
l 8^ Vincenzo, ?
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pericolosi. 1 8 5  186 II ne s 'ag issa it pas en  effet d u  placem ent tran q u ille  qui a ssu ra it 

généra lem en t aux cap itaux  les plus d ivers u n e  rente sûre e t sans risque. Dans le 

jeu  de  l'escom pte, u n e  s ig n a tu re  en faillite  e t tous les com ptes p o u v a ien t ê tre  
rem is e n  question , d 'a u ta n t  p lus fac ilem en t en  période de d é ran g em en t d u  

com m erce. L 'année su iv an te  cep en d an t l'ac tiv ité  se p o u rsu iv a it, le b ilan  de
l’an n ée  1813 e n re g is tra it di impieghi a Livorno e Prato aviamo sopra le pezze 
40 M l86

G aetan o  était le p lu s  acharné à p ra tiq u e r l'escom pte, p e u  soucieux d es 
a v e r tis se m e n ts  de son  p è re : lunedi ne prese per lire 24/M  e il cambio di tu tte  
importa lire 37, la più lunga scade venerdì il cervello non gli manca per fare le 

ragioni e i contl.m a in queste circostanze non è a proposito questo contegno,187  188 

Le com m erce était d ans u n e  situation  instab le  qui pouvait en tra în e r des revers 
d e  fo r tu n e s  in a tten d u s; d e u x  m ois p lu s  ta rd , Lazzero e t V incenzo  é ta ien t 
obligés d e  se rendre à Florence pour sou ten ir leurs intérêts dans les nom breuses 
faillites q u e  connaissait a lors la place: les inqu ié tudes de V incenzo é taien t ainsi 
ra p id e m e n t confirm ées. D u reste, il av a it tou jours été très p ru d e n t p o u r confier 
so n  a rg e n t  e t in te rd is a it  à sa fem m e d e  p rê te r  à q u ic o n q u e  sans so n  
a u to r is a t io n , car, d isa it- il ognuno cerca di fare il mercante con il denaro delli 
a ltr i  188. jj fa llait donc  co n naître  son  m o n d e , faire le tri des bon n es  et d es 

m a u v a ise s  affaires, ne  p a s  se la isser e m b arq u e r dans les p lu s  incerta ines 
av en tu res , e t pour cela d isposer d 'u n  so lide réseau  d 'am is, de co rresp o n d an ts , 
de  connaissances, ind ispensables à la bonne réussite  des en trep rises.

L'IMPORTANCE DU RÉSEAU

Sans relations, sans "amis", po in t de  com m erce. Au fil des an s, V incenzo 
s ’é ta i t  b â ti u n  réseau  de connaissances e t d 'a lliés , avait n o u é  d e s  re la tions 
d 'a ffa ires  e t d 'am itiés.

L'horizon du négociant

N é g o c ia n t o u  m arch an d -fab rican t de b é re ts , V incenzo tro u v a it  ses am is e t 
associés essen tie llem en t d an s  le m ilieu grec e t ju if de L ivourne, o u  parm i les 
fab rican ts  e t traficants de Prato . Là se tro u v a ien t ses assises, le p o in t de  départ, 
vo ire  d 'a rriv ée , de p resque tou tes ses affaires.
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E n d eh o rs  d e  ces d e u x  p laces, se tro u v a ie n t b ie n  e n te n d u  d es  
co rrespondan ts  d o n t le n o m b re  s'accroissait p e tit à petit. N ous av o n s déjà eu  

l'occasion d e  les ren co n tre r lo rsq u ’il s'agissait d 'ap p ro v is io n n e r la fabrique o u  

de  v end re  les bérets. M ais seu ls  certains d 'en tre  eux  ren tra ien t égalem en t d ans 
le cercle des relations d u  négocian t Mazzoni: Rosselli à Rome, M odena  à Gênes. 
V enise, A ncône ou T rieste  n  apparaissaien t p lus lorsqu 'il s 'ag issa it d e  trafiquer 
au tre  chose que des bérets.

Les re la tio n s  d a n s  la  p én in su le  é ta ie n t som m e to u te  lim itées . A 
1 é tran g e r, elles sem b la ie n t inexistantes! les frè re s  M istral de  S a in t Rem y, 

fourn issan t les chardons de la fabrique, sem blaien t ê tre  les seuls é tran g ers  avec 

qu i M azzoni en tre ten a it d irec tem en t co rrespondance. Q u'il s 'ag isse  d 'écrire  à 
M arseille, ou  m êm e à N ap les  e t en  Piém ont, V incenzo M azzoni s 'ad ressa it à 
ses am is' négociants d e  L ivou rne  qui se chargeaien t de le faire p o u r  lui.

M azzon i n  a v a it  d o n c  r ie n  d 'u n  g ra n d  n ég o cian t, e n tre te n a n t  u n e  
co rrespondance  in te rn a tio n a le  e t ayant des in té rê ts  d is p e r s é s -s u r  les p lu s  
g randes places de com m erce. Son négoce é ta it cen tré  su r L ivourne e t l'horizon  
de  ses re la tions bo rné  à la Toscane. Dans le d u ch é  en  effet, les contacts d e  
M azzoni s étaien t étoffés. A  Florence, il connaissait désorm ais b ie n  le m onde 

des affaires. De plus, 1 in s ta lla tio n  de la bou tique d e  Banchelli, p u is  les relations 

d e  p lus en  p lus in ten ses  av ec  u n  certain  A lessan d ro  M artin i, fo u rn issa ien t 
ap rès 1812, de solides p o in ts  d 'ancrage d an s  la capitale. A  P ise, les M azzoni 
p o u v a ie n t co m p te r s u r  le s  L an d rin i, avec q u i ils c o r re s p o n d a ie n t  e t 
trafiquaien t. A Sienne e t en  M arem m e, les voyages répétés de G aetan o  avaient 
co n trib u é  à la fo rm atio n  d 'u n  réseau  de re la tio n s  in d é p en d a n t d e  celui des 
Pacchiani. A u détour d 'u n e  le ttre , on  découvre q u 'à  D icom ano, g ros m arché de 

g ra ins, les M azzoni tro u v a ie n t égalem ent facilem ent à qui pa rle r e t sans aucun 
d o u te  en  était-il ainsi de  tou tes les principales places de m arché et d e  com m erce 
d u  D uché, signe là encore  d u  développem ent de l'économ ie rég ionale.

M ais lorsqu il s 'ag issa it d e  trouver des associés, les M azzoni n e  se fiaient 
q u ’à leurs connaissances p ro ch es  de Livourne ou d e  Prato.

La valse des sociétés

La société ex istan te avec les Pacchiani po u r la fabrication des b ére ts  n ’était 
q u 'u n e  p a rm i les m u ltip les  associations d ans lesque lles  é ta ien t im p liq u és  les 
M azzoni. C 'é ta it la seu le  qui concernait la fabrication  p ro p rem en t d ite  e t ce fu t 
a u ss i la p lu s  d u rab le . M ais les sociétés de  com m erce fleu rissa ien t à chaque 
affaire , il n e  s ag issait p a s  de  sociétés régu lièrem en t e t légalem ent contractées
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m ais le p lu s  so uven t d 'associa tions p assag ères  concernant un  acha t ou tou t au 

p lu s une  série de spécu la tions.

A u  p re m ie r  te m p s  d e  la c o rre sp o n d a n c e , le  tra fic  d es den rées  
a lim en ta ires  e t des m atiè res  p rem ières en tre  L ivourne e t P rato  avait été fait en 
société  avec  Z an n o n i d e  P rato : les M azzo n i alors n 'y  ré s id a ie n t pas e t ils 
en v o y a ien t à leur associé  les p ro d u its  nécessaires. Le tem ps é ta it encore aux 

essais: la société, d isso u te  e n  1799, n 'a v a it p a s  porté  tous les avantages qu 'en  
e sp é ra it M azzoni, a u  con tra ire . V incenzo e s tim ait que les tren te  mille lires de 

bénéfice é ta ien t le p ro d u it  d e  douze m ille  lires de bons achats qu 'il avait réalisé 
en  la ines e t coton. Il re s ta it encore d e  no m b reu ses  m archand ises à vendre et 
b e au c o u p  de  crédits à recevo ir. M azzoni ex p liq u a it avo ir con tinué  la société 
so u s  la p ressio n  des con tinue lles  so llic ita tions de Zannoni. M ais ce faisant, les 
d e u x  associés  s 'é ta ien t im m iscés  su r  le te r ra in  d 'u n  p lu s  p u is sa n t qu 'eux, 
M anuel F ing, qui av a it la m a in  m ise su r  ce trafic  depuis p lu s d e  quarante ans, 
aux  d ires de  Vincenzo^®^.

V in cen zo  M azzo n i n e  se d é c o u ra g e a it  p o u r ta n t p as, e t co n tinua it 

d 'a p p ro v is io n n e r  P ra to , le  p lu s  s o u v e n t  d é so rm a is  e n  so c ié té  avec les 

P a c ch ia n i, q u i s 'in i tia ie n t a in s i au  n ég o ce , d ev en an t les p a rten a ire s  des 
sp écu la tio n s  sur l'hu ile  d 'o live , l'huile d e  lin, su r  le grain e t le coton, le vin. Le 
p re m ie r g en d re  de M azzon i, N iccola Z a rrin i, négociant, d ev in t après 1810 le 
seco n d  p a rten a ire  p rin c ip a l des affa ires des M azzoni. Il ten a it com m erce de  
c u iv re , e t p o u r  cela les M azzo n i l 'e n  ap p ro v is io n n a ien t régu liè rem en t, en  
o u tre , les d eu x  fam illes sp écu la ien t ensem ble  su r les farines; Z arrin i entrainait 
les M azzon i dans le tirage  d e  la soie: il é ta it p e u  d 'affaires qu 'o n  ne discute e t 
n 'exécu te  e n  com m un. R ien d e  b ien  fo rm el d a n s  tou t cela: q u ’u n e  spéculation 

se p ré se n te  e t l'une  des fam illes en  a v isa it l 'au tre  qui d é c id a it o u  non d 'y  
partic iper; les dépenses, les risques et bénéfices é ta ien t partagés p a r moitié.

Les a lliances p riv ilég iée s  se fo rm a ie n t donc d an s  le cercle  fam ilial, 
q u o iq u 'il so it m alaisé d 'a ffirm er qui p récéda it, d u  m ariage ou  des affaires. M ais 
de n o m b reu ses  au tres associations, p lu s  éph ém ères , se liaient. A  L ivourne, les 
M azzon i s 'associaien t à leu rs  am is Rosselli, M ospignotti, Sebach, Franchetti etc 
p o u r  ache te r les cargaisons d e  grains o u  de fèves, de co ton  et d e  lin. C hacun 

p re n a it  la  p a r t  qu 'il d é s ira it e t s 'o ccu p ait de  rev en d re  ce qui lu i revenait, à 

m o ins que  les partenaires n e  d éciden t d e  fa ire  cause com m une p o u r  soutenir 
p lu s  a isém en t les p rix . La lis te  de ces associations spéculatives com prendra it 
v ra ise m b la b le m e n t p re sq u e  in té g ra le m e n t les  affaires d es  M azzon i. Bien 
q u 'am is  d e s  g rands négocian ts , ils se tro u v a ie n t cependan t dans u n e  situation
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d 'in fé rio rité  qui leur fa isait parfo is subir d 'am ères déceptions. Q u 'u n  o rd re  soit 
m al d o n n é , e t les "bons am is" en  profitaient. A insi M o sp igno tti d e v a it faire 
v en ir d u  coton, m ais rien  n ’ay an t été spécifié q u a n t aux assu ran ces , il avait le 
ch am p  lib re  po u r ten te r de  gagner le p lus: lui dirà che ha fa tto  la sicurtà se 
arrivono e se non arrivono, dirà che non la ha fa tta  e saremo t r u f f a t i l o • je 

m êm e M osp igno tti n 'av a it cu re  de partager tro p  g én é reu sem en t les bonnes 

affaires. L azzero  le co n sta ta it am èrem ent: io in quest'affare (il s 'ag it d 'u n  achat 
d e  g ra in s  en  p ro v e n a n c e  d 'A lex a n d rie )  fig u ro  come il prezzem olo nelle 

polpette, e volevo che m i consegnassero la m ia porzione ma il signore 
Eustachio ha voluto che lasci fare a loro e che si faccia un affare sociale.191 
Les M azzoni se trouvaien t a in si facilem ent à la m erci de leu rs  t ro p  pu issan ts  
p a r te n a ire s , qu i p o ssé d a ie n t re la tions e t in fo rm a tio n s  in te rn a tio n a le s ; il 
su ffisa it q u 'u n e  ru m e u r de  h au sse  de p rix  c ircu le  p o u r q u e  les g ra ins se 
v e n d en t p lu s  cher: Giamari ci a coglionato nel vendere il suo grano di romagna 

a lire 31 l/4..non si potrà e s i t a r e de la m êm e façon, les in te rm éd ia ire s  de  

com m erce, p lus rap idem ent au  courant des hausses de  prix en  p ro fita ien t pour 

ach e te r à d es  p a rten a ires  ignares: Acciardi venne a sorprendere Gaetano di 
Domenica per comprare il siciliano193.

La m éfiance é ta it donc le m ot d 'o rdre : il fa lla it v e ille r au x  am is, ê tre  
constam m ent sur le qui-vive p o u r ne pas se faire b e rn er d an s  des associations 
tro p  inégales. Telle é ta it la ran ço n  à payer par le p e tit a sp iran t à tra fiq u e r avec 
les g rands. C 'était la règle d u  commerce, V incenzo le savait m ais s 'en  lassait 

p a rfo is : basta, non vedo il momento di levarmi di questo mondo m entre mi 
sono annoiato di starcfl-94- L azzero  é ta it lu i a u ss i p e ss im is te  s u r  l'h o m o  

n e g o c ia n tu s : non vi è dubbio che non c'è un dito di pulito in n e s s u n o ^ S .
A lors, fallait-il env isager d e  quitter le com m erce? L 'ennu i d e  V incenzo, 

e t la m au v aise  conjoncture, l'am enait à des a ffirm ations rad ica les: noi siamo 
boni solo a perdere. D ans ces tem ps difficiles, il a p p a ra is sa it  o p p o r tu n  de 
tro u v e r u n e  so lu tion  a lte rn ativ e  à la fabrique et au  com m erce: non pensi a fare 
impieghi d i denari perchè vedo che nel commercio non si deve avere sorte, ed 
è la meglio se ci capiterà comprare un poco di terreno per goderselo in pace, 
senza tante in q u ie tu d in i.^  6 190 191 192 193 194 195 196
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Face à la crise gén éra le  d u  com m erce, les M azzoni, com m e beaucoup  
d 'au tre s , songeaien t à acheter des terres e t à v iv re  de leu rs ren tes. A  partir de 
1811, leu r volonté d 'in v estissem en t foncier d ev ien t nette  e t affichée. L 'année 
p récéd en te , Lazzero estim ait encore la décision  p rém aturée: prima di risolversi 
ad acquistare terreni, bisogna aspettare ancora qualche anno, ed il denaro ogni 
giorno va mancandoci terreni ribasseranno di 2/6198; p o u r  les te rre s  com m e 
p o u r  les g ra ins, il fallait savo ir attendre  le m om en t favorable p o u r  acheter. U ne 
a u tre  ra ison  poussait Lazzero à tem poriser: non è bene levarsi d i c a p i ta l i^ 9 # 

In v e s tir  d a n s  la te rre  s ig n ifia it re tire r au  com m erce de  p réc ieu x  fonds. La 
fa m ille  s 'y  ré so lv a it lo rsq u e  le négoce  o u  la fab rique  sem b la ie n t d evo ir 
ra p p o r te r  m oins que la ren te  foncière. L 'achat de terra in  d e v en a it alors une  
g a ra n tie : per stabilire una porzione dei nostri capitali senza tim ori,'a ltrim en ti 
non è conveniente tenerli o inoperosi o im piegati nelle circostanze presenti 
n e ll'in c e r te zza  del commercio m entre tu tte  g li affari sono quasi tu t t i  
pericolosi.200

M ais p o u r  q u e  l 'in v e s tis se m e n t fo n c ie r ra p p o rte , il fa lla it  cho isir 
ju d ic ieu sem en t les terrains e t ê tre  prêts à changer de vie. P o u r L azzero  en effet, 
il fa lla it s 'occuper d irec tem en t de la gestio n  des terres: per noi, a volere fare 
d e ll'a cq u isti di terreni acciò rendessero il fr u t to  dell'im pegno bisognerebbe 

lasciare affa tto  di stare qu i (à Livourne) per invigiliare di persona tu tto  
a ltr im en ti goderebbe il contadino e arricherrebbe l'agente.201 Le p ro p r ié ta ire  
ab sen té is te  é ta it condam né à la perte; les M azzoni en tendaien t au  contraire  tirer 
to u t le p a rti possible de ces placem ents, ce qui supposait u n  contrô le perm anen t 
d es paysans.

C ette  réso lu tion  faite, il fallait g u e tte r la bonne affaire: non bisogna che 
stare alla finestra  per aspettare qualche buona occasione..allora veramente la 
nostra fam iglia  potrebbe chiamarsi s i s t e m a ta c i  Dès lors, V incenzo , Lazzero, 
G ae tan o  se renseignaient, a lla ien t visiter, com paraien t les d iverses p ropositions 

e t c a lc u la ie n t avec la p lus g ran d e  r ig u eu r les possibles re v e n u s  de  la rente. 
L 'in v estissem en t qu'ils en ten d a ien t faire é ta it de  conséquence: en  février 1812, 
L azzero  s ignala it la vente d 'u n e  fattoria  com posée de dix sep t m éta iries  situées 
en  p la in e , p o u r  une som m e to tale de tren te  m ille  écus; o n  p a rla it ensu ite  de
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deux  m étayeries appartenan t aux  Salviati; en  ao û t 1812, les visites redoublaien t: 

la fattoria  de  dix sept m étairies que les Pazzi p o sséd a ien t à P rato  é ta it en  vente 

a insi q u e  trois autres terres situées à Castello: è un luogo bellissimo. Non è però 

per noi perchè la nostra premura deve essere di fare un impiego che presenti 
utilità, cosa che oggi non lo dimostra detto locale, sicché è un luogo di piacere 
per qualche signore.203 Entre le plaisir d u  se ig n eu r e t l'in té rê t d u  m archand , la 
d ifférence  était de taille, m êm e lorsque tous d e u x  sem blaien t fa ire  la vie d u  

possédant.
A ucune proposition  n 'ap p ara issa it p le in em en t satisfa isan te . En 1813, la 

quête  se poursuivait. C ette fois, les M azzoni to u rn a ie n t leurs re g a rd s  vers une  
fa t to r ia  com posée  d e  v in g t  deux  m é ta ir ie s  s itu é e  e n tre  E m p o li e t 
C astelfiorentino  que T assinari avait acheté p eu  d e  tem ps a u p a ra v a n t quaran te  

cinq m ille écus. En aoû t 1814, G aetano tra ita it va in em en t p lu sieu rs  te rres sises à 
P a n ta n o  e t a lla it v is ite r  u n e  fa tto r ia  à S. D o n a to . A in si le s  M azzon i 
p ro m en a ien t leurs regards e t leu rs possibles in té rê ts  dans u n e  v aste  zone de la 
Toscane. Point de préférence p o u r Prato o u  ses env irons, m ais p lu tô t pour la 

zone centrale d u  m étayage e t des rentes élevées.
A u  bou t de tan t d 'effo rts , les m étairies d e  Salviati e u re n t la préférence 

des M azzoni. U n accord é ta it finalem ent passé , le rêve se réa lisa it enfin ...trop  
tard : en  1815, les M azzoni cherchaient va inem en t à rep ren d re  leu r paro le. C’est 

q u 'en tre  tem ps, la situation  com m erciale s 'é ta it red ressée. L azzero , si acharné à 
l 'ach a t, reg re tta it m a in te n an t leu r engagem ent: m i dispiace per quest'anno di 
dovere levare una somma così in contante mentre i denari possono fare un bel 
giro204. A u  contraire, les M azzoni étaient obligés d e  s topper les spéculations: 
non si fanno  affari per mettere tu tto  in sacco e pagare i poderi.205 D o ré n av a n t, 

les M azzon i se souciaient de  rendem ents: nei nostri poderi, il grano grosso fa il 

27/1, il grano gentile tra 18 e 20206.
Q uelques mois p lus ta rd , Gaetano achetait la  m étairie d u  C astagno  que la 

fa m ille  te n ta it  l 'an n ée  su iv a n te  d 'a ffran ch ir: certo con i livelli non si può 
a rrich ire i® ?  N éanm oins, si l 'o n  ne s 'en rich issa it p as, on  ne  d e v a it pas non  
p lu s  p e rd re  e t Lazzero  p a rtic ip a it aux en ch ères  d 'a ttr ib u tio n  d e s  te rres  des 
in s t i tu t io n s  p ieuses: m i è stato aggiudicato un podere a livello da questi Ceppi 
per il canone di lire 1414 Vanno..tutto  in un  sol pezzo lavorato, vitato, 203 204 205 * 207
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seminatoZQÜ; ü  en ex p lic ita it l ’in térêt: il livello si paga con solo prodotto délia 

granella il vino è tutto  utile209.

Si la fièvre de terres avaien t gagné les M azzoni lors des m om ents les p lus 

critiques d u  com m erce, e lle  se p o u rsu iv a it ap rès  la R estau ra tio n , désorm ais 
partie  p ren an te  de la  s tra tég ie  de d iversifica tion  du  p a trim o in e  fam ilial. Les 
terres ga ran tissa ien t e t n o u rrissa ien t le com m erce, les M azzon i a jou taien t le 
g ra in  de leu rs  terres aux convois qu 'ils  en v o yaien t à L ivourne, leu rs  paysans 
cu ltiva ien t le m ûrier e t les cocons d esque ls  leu rs  pa trons tira ie n t la soie. Le 
com m erce, la fabrique et les terres, c 'était ce que  léguait V incenzo M azzoni à ses 

fils. A l 'h e u re  de sa m o rt, le 20 a o û t 1820, Lazzero, G ae tan o , G iu liano  se 

re tro u v a ien t à la tête d 'u n  patrim oine  vaste  e t diversifié.

Les terres qu 'ils se partagea ien t é ta ien t au  nom bre de  cinq, tou tes  situées 
d ans les env irons de  Prato . En 1834, la  seu le évaluation  d e  tro is d 'en tre  elles 
p o rta it à u n e  som m e globale de  plus de  130 000 lires. C 'é ta it cep en d an t encore 
b e a u c o u p  m oins q u e  la v a le u r  des im m eu b le s  situées ta n t à P ra to  q u 'à  
L ivourne: tro is  m aisons à P ra to , p o u r une  v a leu r to ta le  de 35904 lires, la 
m aison  d 'hab ita tion  de  L ivourne, évaluée 8982 lires. La p a r t p rinc ipa le  revenait 

à u n  étab lissem ent situé  Borgo Reale à L ivourne: l'évaluation  de  1820, 130 471 
lires , d é p a s sa it  de lo in  la  v a leu r d e  to u s  les au tres b ien s  im m o b iliers, 
rep ré sen tan t à lui seul près de  40% d u  pa trim o in e  im m obilier des M azzoni. La 
sp é c u la tio n  im m obilière  é ta i t  très fo rte  d a n s  cette n o u v e lle  ex ten sio n  de  
L ivourne. Les M azzoni y investissa ien t dans des im m eubles de rap p o rts . C 'est 
en  1802 q u 'av a ien t com m encé les in v estissem en ts  dans ce n o u v e au  q uartie r 
p a r le  ra c h a t d 'u n  vaste  im m euble , su rélevé de  deux étages en  1804. L 'année 
su iv an te , V incenzo rach eta it à V ignozzi deux m aisons de deux  e t tro is étages 
(hu it à n e u f pièces p a r étage) avec jard in , p u its  e t annexes que ce de rn ie r avait 
fait constru ire  de toute pièce après l'achat du  te rra in  en 1793. T ous les étages de  
ce v aste  im m euble é taien t loués, ainsi que  les boutiques, des bouchers  y é taien t 
installés, p u is  une fabrique de  corail. Les d iverses locations de cet é tab lissem ent 
p ro d u is a ie n t v ra isem b lab lem en t l'essen tie l d e s  cinq m ille  lire s  d e  ren trées  
an n u elles  de  loyers. A u to ta l, les tro is frères se rép artissa ien t u n  patrim o ine  
im m obilier e t terrien évalué  à 394 000 lires.

Il e s t beaucoup  p lu s difficile de  saisir la véritable a m p le u r d u  capital 

c ircu lan t d an s  les différentes affaires de  com m erce et de fab rica tion . C herchan t 

v ra isem blab lem ent à en  d ire  le m oins possib le , Lazzero e t G aetan o , véritables 
m aîtres d es affaires de com m erce, ne déclara ien t que ce qu 'il é tait im possible de  208 209
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d iss im u le r : la p lu p a rt des p ap ie rs  de com m erce; le ttres de  ch an g e , p a g h e rò . 

c ré d its  d e  tou tes so rte s  re tro u v é s  p a rm i les affaires d u  d é fu n t  lors d es  
in v en ta ire s  après décès210: u n  total de p lu s  de 257 000 lires, d o n t 32000 lires de 
c réd its  inexigibles (12.5%). O n  notera la p a rt re la tivem en t m o d e ste  de P ra to  
d a n s  les affaires des M azzo n i (m oins de  10% des le ttres de ch an g e  et d es 

pagherò)- De plus, G iuseppe  M artini à lu i seul devait p lus de 60% d u  total des 
créd its d e  Prato.

Le cap ita l to ta l q u e  n o u s  co n n a isso n s  s 'é lève  d o n c , e n tre  b ie n s  
im m o b ilie rs  e t c réd its  d iv e rs , à 615000 lires. C e n 'es t là q u 'u n  com pte trè s  

pa rtie l pu isqu 'il y m anque l'évaluation  des affaires de fabrication, qu 'il s'agisse 
d e  d ra p s  ou  de bérets, et q u e  nous n 'avons égalem en t q u 'u n  ap erçu  très lim ité 
des capitaux  engagés dans les affaires com m erciales.

Q uoiqu 'il en soit, V incenzo avait to u t lieu  de reposer en  paix . L 'avenir 
d e  sa fam ille était so lid em en t assuré, ses fils p o u v a ien t cho isir la  voie qu 'ils  
en ten d a ien t suivre. M algré ses nom breuses m enaces, V incenzo n 'a v a it pas m is 
à exécu tion  le projet q u ’il caressait parfois:

vi lascerò per testamento che mai e poi mai voi altri v i imbarazziate più 

in  commercio , di nessuna specie di m ercanzia , a ltr im en ti vo i altri v i 
ritrovereste a accattare come tan ti ne ho ritrovati a Livorno,211 
A u  con traire , depuis leu r p lu s  tendre  enfance, les fils de  V incenzo  M azzoni 
av a ien t été  éduqués au  négoce et à la fabrique. Il fau t reven ir su r les principes 
éduca tifs  de  la famille.

3 LE DEVENIR DE DEUX FAMILLES

ASSURER LA CONTINUITÉ DE L'ENTREPRISE FAMILIALE 

E d u q u e r les fils aux affaires 

U n e  fo rm ation  sur le tas

V incenzo  a tte n d a it san s  do u te  avec im p a tien ce  que  ses fils p u issen t 
u tile m e n t le seconder d ans ses affaires com m erciales. En a tte n d an t cette heure, 
il m e tta it to u t en  oeuvre p o u r les orienter dans le d ro it chem in  de l'honneu r e t 

d e  la m anufactu re . L 'appren tissage  de la lecture e t de  l'écriture com m ençait au  
se in  m êm e de la fam ille. Le com m is, hom m e de  confiance, se ch arg ea it de la 
tâ c h e  si les paren ts  ne  p o u v a ie n t y p o u rv o ir  eux-m êm es. En 1799, A ndrei 
re c e v a it  u n  p o u rb o ire  per l'incomodo che si prende di (insegnare) i fig lioli
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nello scrivere212. O n leu r a p p ren a it le catéchism e et leur in cu lq u a it le respect 
de D ieu p a r  la p ra tiq u e  rég u liè re  d e s  d év o tio n s  et la fréq u e n ta tio n  de la 
m e s s e 21^. P o u rtan t, V incenzo  p ro fessa it la  tolérance: ne  fa isa it-il pas ses 
m eilleures affaires avec les grecs o rthodoxes de L ivourne et les ju ifs su rtou t, 
qui d ém o n trè ren t leu r am itié à sa m ort en  exp rim an t tout leu r resp ec t à ses fils. 
Lazzero, G aetano , to u s  les au tres  en fan ts, e t m êm e le com m is d e  bou tique , 
a p p re n a ie n t donc de  V incenzo à respecter les opinions d 'au tru i: Bisogna nel 
mondo am arsi tu tti come prossimo e considerare il nostro prossim o tu tte  le 
nazioni abbenche di differenti religioni della n o s t r a l i .  P o u r in c u lq u e r  à ses 
e n fan ts  le s  p rin c ip es  de  b ase , V incenzo le u r  p ro c u ra it d es o u v rag es  d e  
"philosophie morale" que l'a îné était chargé de  lire à ses cadets.

C et enseignem ent fam ilial cependan t ne suffisait pas p o u r fa ire  acquérir 
aux en fan ts  les fondem ents solides d 'u n e  bonne éducation. En décem bre 1792, à 
sep t ans, L azzero  fa isait son  entrée au  sém inaire  de P ra to ^ lS . Bon élève, il 

fa isait l 'o rg u e il de ses paren ts: Lazzerino a l'allegria del seminario., sta benone e 
studia e si farà un omo216 V incenzo é ta it fier d e  son fils q u i, à n e u f  ans, é ta it 
capab le  d e  répondre  au  courrie r, et fa isait l'ad m ira tio n  d e  tous: questi signori 
Pacchiani sono rim asti assai meravigliati nel vedere la franchezza  di questo 
ragazzo e con bella maniera tratta e risponde alle persone che l'interrogano e 
con che riflessione e serietà come se fosse omo di e tà?U . V incenzo  se félicitait 
d an s  ce d o m a in e  encore d 'av o ir  effectué u n  b o n  placem ent: se non avessimo 
acquistato altro che l'avere potuto dare, anzi procurare, questa educazione a 
questo nostro figlio, abbiamo ottenuto quanto s i poteva d e s id e ra re? ^ . Il av a it 

to u t lieu  d 'ê tre  sa tisfa it d e s  vertus d e  L azzero : obbedentissimo, studioso e di 
buon talento219.

P e rsu ad é  de la nécessité  d 'une bonne  éducation , V incenzo l'é ta it encore 
p lu s  de  celle  de l'obéissance. Aussi la p rô n a it-il constam m ent à ses enfants: 
raccomando ai nostri fig lio li di essere boni e di esser ubbidenti; le p rem ie r 
tém o ig n ag e  qu 'ils p o u v a ien t en  d o nner é ta it de  seconder leu r pè re : Figlioli 
state di bono animo mentre vi o procurato la vostra felicità e voi procurate la 

mia con abbadare voi altri al lavoro??®. 212 * 214 215 216 * * 219 220
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D ep u is  quelques années en  effet, L azzero  avait q u itté  le  sém inaire  e t 
com m encé à s'in itier aux p ra tiq u es  du  com m erce e t d u  trav a il d e s  bérets. Le 
to u t p re m ie r appren tissage  d u  fu tu r n égocian t concernait la  co rrespondance: 

é lém en t ind isp en sab le  de la  bon n e  m arche  d e  l'en trep rise  fam ilia le , le p lu s  
g ra n d  so in  d ev a it ê tre  m is à sa ré d a c tio n . T o u t m a n q u e m e n t é ta it u n  

té m o ig n a g e  de laxism e: rilevo cosa sarà nelli a ltri affari Vattenzione che anno  
g li nostri figlioli221 ; V incenzo iron isa it e t fe ig n a it alors de  re g re tte r  les fra is  
e n g a g é s :  rilievo come abbiamo bene speso g li  nostri denari nel fa rg li 
insegnare221 222. Il convenait su r to u t de ren fo rcer l'en g ag em en t d es  fils dans les 
ac tiv ités . P o u r cela, il en v isag ea it de les fa ire  v en ir à P ra to  a fin  de le u r  

a p p re n d re  l'a r t de la fabrique: voi Lazzero potrete unito a Gaetano tirare avanti 
questa manifattura e senza avere bisogno di me223 . Il fallait donc  q u e  les deux  

frères ap p ren n en t tou tes les branches d u  m étier. D ésireux c ep e n d a n t de ne p as  

dégoû ter ses fils, tou t juste âgés de  douze e t q u a to rze  ans, il leu r garan tissait des 
m o m en ts  de  dé ten te: non pensate non sarà la corda tanto serrata,. e ..avremo la 
metà del giorno libero da potersi divertire2 2 4 .

M algré  ces p ro p o s apa isan ts , Lazzero  et G aetano , ap rès  av o ir reçu u n e  
éd u ca tio n  de  base re la tiv em en t brève, se tro u v a ie n t p le inem en t engagés d an s  
les affaires. Leur fo rm ation  com m erciale e t tech n iq u e  se fa isa it su r  le tas, en  
étro ite  co llaboration  avec leu r père. Point ici d e  voyage de  fo rm atio n  au  lo in  

ch ez  d 'a u t r e s  n é g o c ia n ts  o u  fa b ric a n ts . T o u te s  les é n e rg ie s  é ta ie n t 
in d isp en sab les  sur place. L azzero  e t G aetano  ap p re n a ie n t donc rap id em en t à 
m an ier les bérets, acheter les laines, ra isonner su r  tous les objets d u  com m erce. 
Ils  d e v e n a ie n t a in si trè s  p réco cem en t les p r in c ip a u x  in te r lo c u te u rs  d e  
V incenzo, le secondant dans tou tes ces opéra tions.

Les p ra tiques de  la fam ille Pacchiani n 'é ta ie n t alors p as  d ifférentes. Les 
en fan ts  g ran d issa ien t au  m ilieu  des bacs de  te in tu re , ils a p p re n a ie n t de leurs 

a înés les secrets de l'a r t et les principes de  la fabrique. Ils ne so rta ien t point de  
P ra to  n i m êm e de l'u n iv ers  fam ilial. A insi, on  p e u t  im ag iner la fo rm ation  de  
G iu sep p e , s 'in itian t au p rès  d e  son  père G iovacch ino  et de so n  oncle  V incenzo 
d es  connaissances ind ispensab les à leur en trep rise .

Les fils recevaient, en  récom pense de  leur assistance, des p a rts  anticipées 
d e  le u r fu tu r  hé ritag e , d o n t cependan t les p è re s  g a rd a ien t l 'en tie r  u su fru it.

221 Vincenzo 23/10/1799
222 Idem
22^ Vincenzo, 1/11/1799

22* Idem
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A insi e n  1808, V in cen zo  M azzo n i d é c id a it  de  d o n n e r  à ses  fils les 

étab lissem ents récem m ent acquis et ag ran d is  de Borgo Reale; les m otivations 

de cette  d o n a tio n  in te r  v iv o s  é ta ie n t c la irem en t sp éc ifiées: anno assai 
contribuito a lV ingrandimento della sua fo rtuna  mediante l'assiduo travaglio e 
indifesa applicazione dai medesimi impiegata a vantaggio delle commerciali 
speculazioni da detto signore Vincenzo M azzoni imaginate ed intraprese. La 
d o n a tio n  a v a it  u n  d o u b le  bu t: assicurare cioè i m edesim i una g iusta  
ricompensa della loro a ttività  ed industria e impiegare sempre p iù  i medesimi 
alla vigilanza ed assistenza degli affari ed a maggiormente rendergli attacati e 
zelanti per l'interesse della fam iglia .225

Les deux  fils aînés n 'é ta ien t pas les seuls à faire partie dès que  possible de  
l 'en trep rise  fam iliale; à l 'h eu re  de m o u rir, V incenzo la issa it u n  d o n  de cent 
c in q u an te  sequ ins alla signora Vincenza sua amatissima fig lia ..avuto riguardo a 
la d i lei cooperazione ai lavori e fabbrica di Vincenzo nel tempo che viveva 
nella casa paterna e alle spese m olto m aggiori fa tte  dal m edesim o per 
l'educazione e istruzione delle altre figlie e che non aveva fa tte  per essa226. 

effet, ta n d is  que les p rem ie rs  en fan ts  é ta ie n t engagés le p lu s  ra p id e m en t 

possible d an s  les affaires de  fabrique et de com m erce, le so rt des p u în és  évolua 
sen s ib lem en t.

Les voies d 'u n e  bonne éduca tion

Les Pacchiani m o n trè ren t l'exem ple: a lors que v ingt ans au p a rav an t, les 
en fan ts  é ta ie n t destinés à su iv re  dès leu r p lu s  jeune âge le tra v a il de leurs 
aînés, on  d écid a it en 1808 d 'envoyer u n  fils au  collège. Lazzero ex p liqua it à son 
p ère  les avan tages d 'u n e  telle  dém arche, certes coûteuse, m ais ren tab le: sono 
denari bene im piegati perchè si tratta d 'im parare a vivere ed acquistare 
educazione? ? ? . Il fallait donc envisager une te lle  so lu tion  p o u r le p lu s  jeune 
des frè re s  M azzoni: cosi acquisterebbe educazione cosa troppo necessaria che 
nelle case non possono i ragazzi acquistare228

L 'appren tissage  d irect au  sein d u  noyau  fam ilial é ta it d e v e n u  inadap té  
aux nouvelles exigences sociales de nos m archands. Il ne suffisait p lu s  de savoir 
travaille r, il fallait acquérir les connaissances de  base de to u t no tab le . Les fils se 
succédaien t donc au collège: en  1810, C esare Pacchiani y fa isait éga lem en t son 
en trée . En 1812, V incenzo M azzoni, poussé p a r  la famille P acch ian i e t la p eu r 

de la conscrip tion, envisageait d 'envoyer G iu liano  au collège de P ise per dare * 227 228

A.S.F., Notarile moderno, Mugnai, p. 37728 
U à  a .S.F., Notarile Moderno, Cecconi, 36063, Codicillo Vincenzo Mazzoni 1819
227 Lazzero, lettre 275, 1808
228 idem
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al medesimo una apertura al suo stato, acciò non stia nel mondo nel fiore della 
gioventù un ignorante senza averlo indirizzato a niente per potersi guadagnare 
il vitto nel tempo del suo bisogno229. La culture était donc un  moyen de gagner 
sa vie et de sortir de son état. Vincenzo espérait que son fils saisirait l'enjeu et 
s appliquerait suffisamment: così farsi omo capace di procurarsi il campamento 
senza avere bisogno di nessun altro che del aiuto di Iddio* 230 231 232. Lazzero appuyait 
cette décision: così non passerà la sua gioventù n e ll inazione e la sua vita 
nell'ignoranza2 3 1  C 'était la résolution sage d 'u n  père qui avait il dovere di 
procurargli ogni mezzo possibile per la sua istruzione, per il suo stabilimento di 
v ita 232 Damiano Pacchiani, le fils de Vincenzo, suivait la même voie. Ainsi 
les enfants se retrouvaient sur les bancs des m êmes institutions. Toutefois, 
pour pouvoir espérer rentrer au collège, il fallait déjà posséder les bases 
indispensables de latin, de lettres et de géométrie. Giuliano n 'avait jusqu'alors 
suivi que le catéchisme; les Pacchiani proposaient de le confier à un maître 
florentin qui l'accueillerait chez lui. Lazzero, eu  égard pour son jeune âge, 
préférait le faire étudier dans les écoles du  collège de Prato et faire venir un 
précepteur à domicile. En attendant une décision, il dem andait au  moine che 
l ha istruito nella dottrina..(di) insegnarli qualche principio di grammatica 
latina così non avrà perso questi giorni senza studiare233 * 235. Il s'agissait bien de 
s'initier aux humanités.

Les garçons n'étaient pas seuls concernés par cette recherche d'une 
éducation plus raffinée. Si Vincenza, l'aînée des filles Mazzoni, n 'avait sans 
doute pas dépassé le stade du catéchisme, il en allait différem m ent de ses 
soeurs: bisogna che io pensi ancora a Maria la quale la voglio mettere in un 
Conservatorio almeno per il corso di anni due234* qqsì potrà apprendere una 
buona educazione, imparerà a vivere nella società e si renderà capace d'essere 
una buona madre di famiglia, renchérissait Lazzero, qui insistait sur la nécessité 
d une telle mesure per il bene di questa ragazza di naturale tanto fiero233.

Le collège, voire l'université, apprendraient aux fils à vivre en honnêtes 
hommes et à gagner leur vie, tandis que les Conservatori formeraient les filles 
à leurs devoirs de mère de famille. Maria, Nunziata, Donata Mazzoni faisaient 
toutes un ou deux ans de Conservatorio, qui à Florence, qui à Prato. Elles en
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remerciaient leur père: creda che sono veramente grata di quanto fa per la mia 
educazione e farò tutto il possibile per profitame. Confesso che per il tempo 
passato mi sono un poco trascurata ma ora procuro di rimettere quanto ho 
mancato. Studio quanto posso per imparare bene e farmi o n o r e r à  
L'honneur semblait être le concept dominant du  discours familial: qu'il s'agisse 
d'apprendre les fondements de la vie en société, des humanités, de fabriquer 
des bérets ou de réussir de bonnes affaires, le succès était recherché pour le 
surplus d'honneur qu'il apportait à la personne, et par son intermédiaire, à 
l'ensemble du clan familial. Si désormais, on semblait chercher à l'extérieur les 
honneurs de la culture et de la civilité, ceux de la fabrique restaient strictement 
liés à l'activité des aînés. Au moment d 'apprendre à travailler, Giuliano 
Mazzoni comme Damiano Pacchiani trouvaient dans le sein de l'entreprise 
familiale le commencement et la fin de leurs activités. Le collège enseignait les 
humanités, les frères la pratique du métier. La formation pratique de Giuliano 
était confiée à son frère Lazzero: io velo raccomando acciò voi. lo fate stare 
assiduo acciò questo povero ragazzo si impratischa a conoscere cosa è il 
guadagnarsi il vivere237; Lazzero dirigeait donc l'éducation mercantile de son 
frère, essayant de l'intéresser petit à petit aux affaires: faccia scrivere a Giuliano 
queste particelle, e li faccia tenere registro di tutto perchè principi a prendere 
attacamento al guadagno onesto e agli affari, senza occuparsi del mondo si 
sovente buono a poco. Qu'on décida de les faire étudier ou de les initier aux 
pratiques de l'entreprise familiale, les enfants devaient respect et obéissance à 
leurs aînés, soumission aux décisions de leur père, chef de famille et seul apte à 
décider du sort de chacun pour le bien de l'ensemble du corps familial qui à 
cette seule condition pouvait vivre, prospérer et se perpétuer.

Le rêve de Punité

Tous devaient agir en conformité aux vues du padre e padrone^S, Qu'ils 
aient quinze ou trente ans, les enfants restaient dans un statut d'infériorité qui 
les em pêchaient de prendre des décisions autonomes. Un seul commandait 
pour tous. Si Giuseppe Pacchiani cherchait à expliquer à son père que le lin 
valait mieux que le coton, il recevait des gifles pour son im pertinence et sa 
hardiesse à contester le bien fondé des décisions paternelles. Q u 'un fils ne se 
plie pas aux résolutions des aînés, et immédiatement il était accusé de rébellion. 236 237
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Pour empêcher qu il ne vienne aux enfants des rêves d'indépendance, le 
mieux était qu'ils restent le plus longtemps dans une minorité juridique qui les 
em pêchait de rien faire sans le consentement de leurs parents. Au moment de 
favoriser Lazzero et Gaetano de la donation des établissements de Borgo Reale, 
V incenzo hésitait devant 1 ém ancipation nécessaire pour que le don soit 
valable. Il avait peur de perdre ainsi son autorité sur ses deux plus fidèles 
soutiens. Giuseppe Pacchiani, une fois de plus, le rassurait en lui m ontrant 
l'exemple de son propre père qui avait déjà émancipé ses fils et pourtant ella 
conosce bene che non ha perso nulla della sua autorità, e che egli è Padrone 
come Vera prima239. Le patron  décidait de tout, des achats comme des 
fabrications, des mariages et des vocations. Il tranchait en dernière instance 
entre les diverses propositions et réglait les contestations. Point d ’autre autorité 
que la sienne. Les amis de la famille pouvait bien sûr essayer de temporiser les 
litiges, mais ils prêchaient surtout la soumission des fils au père.

Ce rêve d'une unité idyllique et d 'une autorité sans faille connaissait 
bien des accrocs. Chez les Mazzoni, le dernier fils donnait bien des soucis. Se 
révélant sans doute peu enclin aux études, on essayait de le former à ses futurs 
devoirs de négociant, mais il préférait s ’occuper de chevaux et de chasse, 
fréquenter la jeunesse oisive de Prato et poursuivre des chimères. Ainsi, en 
1817, il voulait devenir musicien et s’enfuyait à Florence prendre des cours de 
trompette. Il trouvait refuge chez Banchelli, puis chez Zarrini qui tentait de le 
raisonner, en vain: fino a qui non mi è riuscito malgrado le mie preghiere di 
ritornare in di lui casa, e di stare alla consuete obbidienza dei genitori^-40# 
A bandonnant finalement la musique, il souhaitait ensuite se vouer à la 
carrière militaire: vostro fratello Giuliano è determinatissimo a volere fare il 
militare, in tutte le maniere vole entrare nel corpo delle guardie d'onore del 
Granduca...figuratevi in che agitazione misero la vostra madre queste 
novità...Nicola Zarrini e Geppino Pacchiani hanno fatto di tutto per distrarlo da 
questa sua volontà e non è possibile241. Des in term édiaires de  confiance 
tentaient de réconcilier le père et le fils, qui depuis la fugue à Florence ne se 
parla ien t plus, mais la rup ture  semblait consommée: ha detto a Zarrini che 
tutto quello che fa di non piacimento a suo padre e a sua madre lo fa  per esser 
mandato via di c a s a Deux mois plus tard cependant, Giuliano rentrait dans * 240 * 242
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le giron familial, sous l'influence apaisante de son frère Lazzero, venu à Prato 
remplacer son père dans cette difficile circonstance.

L 'in subo rd ination  de G iuliano n 'é ta it au fond q u ’u n  caprice 
d'adolescent, il rentra rapidement dans l'ordre familial. Vincenzo eut beaucoup 
plus de peine à se faire obéir de son fils Gaetano. A partir de 1812, les rapports 
s 'envenim aient au po in t que Gaetano ne com m uniquait p lu s aucune 
information commerciale à son père, refusait de lui parler, lui répondait avec 
brusquerie et mépris:

dal vostro fratello niente posso sapere..e come volete che io mi possa 
comportare con costui che è senza rispetto, senza ragione, senza raggioncinio e 
senza il minimo principio di sapere vivere al mondo.24^
Le m anquem ent de Gaetano était d 'autant plus grave qu'il compromettait la 
bonne entente nécessaire aux affaires commerciales, l'unité d 'action et de 
décision nécessaires aux spéculations. Gaetano prétendait s'occuper seul de 
tout. Une lutte de pouvoir semblait en cours entre le père et le fils indocile: 
tutto lo fa per spirito di dominare* 244 ; qualche volta io sortivo dei monchi 
(moniti?) dicendoli che il padrone sono io e voglio sapere tutto quello che mi 
interessa.24^ Le fils contestait les capacités du père, ne supportant plus son 
autorité: il più che mi rispondeva cosa gli importa di sapere se non intende 

niente.24**
Le père dénonçait cette prétention à l'indépendance: in Gaetano vi si 

conosce la sua falsa bramosia di dominare e sorpassare la mia volontà in quello 
che pole riuscirgli e siccome sempre diceva che a studiato l omo e perciò lo vole 
fare valere, io però gli rispondevo andate a farve rendere i quattrini dello 
studio che avete fatto per Vabilità che avete acquistato;242 * * * Le but de Gaetano 
n 'était que trop clair aux yeux de Vincenzo: ridurmi un bono da niente, acciò io 
mi mettesse in una seggiola da riposo a fare la cacca248# La cohabitation 
houleuse continuait, au grand désespoir de Vincenzo: la vita da cane che mi 
tocca passare con questa razza di vero cane di Gaetano è impossibile che la possa 
durare.249 250 Il envisageait donc de se résoudre à une solution extrême: se campo 
io un altro poco costui (Gaetano) in casa mia non ci sta, e già ho pensato di 
coglionarlo per quando sarò morto2^ ^ . Tous essayaient de le dissuader, en
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prem ier lieu sa femme: vostra signora madre animata dallo zelo che a per i 
figlioli mi sta pure puntando che per mettere fora di casa Gaetano ci vogliono 
altre ragioni di quelle che io o e non gli bastano2 5 1 . Giuseppe Pacchiani tentait 
lui aussi de rendre Vincenzo plus compréhensif: bisogna, o mio caro amico, 
convenire che ciaschuno abbiamo un carattere proprio e che molte mancanze 
dipendono molte volte più del temperamento che dal cattivo cuore. Io posso 
assicurarvi che il signore Gaetano l ho ritrovato sempre di un eccellente cuore 
sebbene non dimostri tanto delicato e sottomesso quanto il signore Lazzero.252

Lazzero semblait être en effet le fils parfait, obéissant à son père, répétant 
mot à mot ses pensées et cherchant par tous les moyens à m aintenir l'unité et 
la paix de la famille. En bien des occasions, il se substituait à Vincenzo. A son 
père il prêchait la patience: abbia sofferenza e compatisca il Naturale, e poca 
riflessione di Gaetano, che poi conoscerà di fare m a le ^ ^ . A son frère la 
soumission, lui rappelant les devoirs du  bon fils: sono dispiacente e confuso 
per il contegno poco plausibile che tenete verso nostro padre, io non so 
comprendere quale sia il motivo che voi non dobbiate uniformarvi nei suoi 
giusti sentimenti e farli participe di tutto l affari. Il rispetto e il dovere verso dei 
genitori è troppo giusto che i figli lo esercitino, noi dobbiammo tutto al 
medesimo, e dunque dobbiamo esserli riconoscenti per tutti i versi. Voi vedete 
che un omo avanzato in età come è nostro padre, che non avrebbe bisogno 
d'inquietudini per vivere e perchè procurargline? non mi pare giusto. Noi che 
dobbiamo cercare di tenerlo quieto e allegro, per vedere che esista fino che la 
Provvidenza vole, acciò il medesimo come timone regoli la nostra famiglia, 
come mai dovete non farlo stare contento? Non mi racapezzo, è pure un padre 
sensibile, un padre senza doppiezze..so bene che il vostro carattere è tutto 
docile, pieno d umanità, ma dunque il vostro naturale non corrisponde, voi 
siete poco riflessivo e perciò considerate al male che potete cagionare non 
tenendo la dovuta pace che dovete nella famiglia254.

Le rêve d un bon fils était de voir un père tranquille et respecté, une 
famille unie et travailleuse: io spero che lei proverà il piacere di vedere tre figli 
uniti che avranno in mira l'affetto della famiglia e quello di tirarsi avanti con 
onore, e con fatica, come appunto lei ci va insegandcP-^. Lazzero se voulait 
rassu ran t: i nostri affari per la fabbricazione berretti lusingano per un felice 
avvenire e la nostra situazione contenta ogni onesto galantuomo. Lei può * 253 254 255
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come capo principale della famiglia, e che ha il merito d'avere fatto tanto bene
per noi, può oggi starsene tranquillo*^.

D'une chose au moins Vincenzo pouvait être content: ses deux fils 
avaient pris le goût du  commerce et de la fabrique, engagés dès l'adolescence 
dans les affaires de commerce, ils avaient la plus grande maîtrise des pratiques 
et des hommes. L'unique préoccupation était de savoir ce qu'il adviendrait de 
la famille après la mort du patriarche, maintien de l'unité ou déchirements:

Chi sa per l'avvenire quali saranno i pensieri dei componenti la famiglia 
nostra, tu tto  vedremo al cadere della maschera che oggi per ragione ci 
copre..spero che la virtù ci sarà sempre di guida, l'Economia e l onore ci 
saranno d'appoggio per farsi onore nella carriera che si percorre..ci servirà solo 
seguire ciò che ha fatto il padre nostro con raro e costante esempio. Vedremo 
ciò che nascerà dopo l'urto che deve seguire, questo è l ordine delle cose del 
mondo, il disordine come è di fatto ne porterà l'ordine, spero certo che avremo 
costante unione e la nostra onestà ci farà trionfare.*$7

NÉGOCE ET INNOVATIONS THF.7 I.FS MAZZONI

Dans les mois qui suivirent la mort de Vincenzo, rien ne changea de 
l'organisation familiale. Lazzero à Prato et Gaetano à Livourne faisaient ce 
qu'ils avaient toujours fait du  vivant de leur père: ils trafiquaient de tout, 
raisonnaient de bérets et de fabrique.

La résolution de la division du  patrim oine était cependant prise 
immédiatement: une affaire qui prendrait des années. Seuls Lazzero et Gaetano 
étaient exactement au courant des affaires de commerce et de fabrique et 
pouvaient se former une juste idée de l'am pleur du patrimoine. Giuliano, de 
peur d 'ê tre  trompé, refusait de signer l'inventaire après décès q u ’il était 
pourtant allé contrôler de près à Livourne, affirmant que ses frères cachaient 
beaucoup  de choses. Les "cabales", comm e les appela ien t Lazzero, 
commençaient et ne se finiraient qu'en 1836. Des années de procédure pour 
établir les droits de chacun, et en particulier pour établir la part "légitime" 
revenant de droit aux femmes. Vincenzo avait confortablement doté ses filles 
et espérait dans son dernier codicille qu'elles se contenteraient de cette coquette 
somme (trente mille lires) sans réclamer à leurs frères de comptes exacts du 
patrimoine. Mais il semblait évident que le m ontant de la dot était inférieure 
au m ontan t de la part "légitime". Les soeurs Mazzoni, particulièrem ent 256 257

2 0 1

256 Lazzero, 10/7/1818
257 Lazzero, 26/12/1919



Vincenza et son mari Niccola Zarrini, se liguaient donc contre leurs frères: 
rumoreggia di grandi cose, e revisioni di bilanci delle società e rendimenti di 
c o n t f i S S

Fils contre filles, tels étaient les clans en présence: la trina maschile deve 
trovarsi d accordo a fare testa con le fem m ine^^^) celles-ci é taient de toutes 
façons en position de faiblesse: ..in fondo è certo che si faranno coglionare. Ma 
nonostante ci daranno delle inquietudini. ^ * 0

Les inquiétudes duraient en effet bien des années. Dans l'immédiat, le plus gros 
dommage qu elles causaient à Lazzero et Gaetano était de ne pouvoir suivre le 
cours norm al de leurs affaires commerciales, toutes les opérations étant 
suspendues dans 1 attente d 'une résolution. Petit à petit cependant, les trafics 
reprirent leurs cours.

Il est difficile de distinguer avec exactitude ce que faisaient encore en 
commun les deux frères M azzoni de ce que chacun exerçait pour son propre 
compte. Jusqu'à la division définitive du patrim oine les biens n'étaient pas 
form ellem ent répartis et nous ignorons ce qu 'il advint des capitaux de 
commerce. Une division de fait s'effectua sans doute à l'am iable, chacun 
restant au  courant des affaires de l'autre: les deux frères continuaient de 
s'inform er, de s'entraider, et éventuellement, de collaborer. Chacun d'eux 
cependant, emprunta un itinéraire spécifique.

Les affaires de Lazzero

Tout laisse penser que Lazzero continua de s'occuper de la fabrication des 
bérets. Affectionné, comme il se plaisait à le dire, à cette production qu'il avait 
largement contribué à perfectionner, il y a lieu de croire qu'il n'abandonna pas 
à la m ort de son père une industrie qui prom ettait encore un bel avenir. En 
l'absence d'informations précises, on peut supposer que Lazzero s'allia à son 
fidèle ami Giuseppe Pacchiani et qu'ensemble, ils perpétuèrent l'association et 
la production de leurs pères. La société se poursuivit avec les héritiers de 
Giuseppe, mort en 1830. Ainsi, en 1834, Pacchiani et Mazzoni apparaissaient 
ensem ble parmi les registres du  Conservatorio de Santa C aterina comme 
propriétaires de la laine que les jeunes filles s'occupaient à tricoter en bérets2^!.

La nouvelle génération, celle de Lazzero et de Giuseppe, fit le pas décisif 
de la mécanisation devant laquelle leurs pères avaient finalement reculé: ainsi 
se réalisait le rêve de la fabrique. L'établissement Mazzoni-Pacchiani s'imposait 258 259 260 *

258 Lazzero, 1/10/1821
259 Lazzero, 21/3/1821
260 Lazzero, 1/10/1821
2^1 S.A.SP, Conservatorio di Santa Caterina, B.70
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dès lors comme l'un des tous premiers de la cité. Sa renommée lui valut d'être 
honoré, en 1837, de la présence des souverains; ils se m ontraient soddisfatti 
delle macchine e della precisione di lavoro262.
La mémoire de Vincenzo Mazzoni et de Giovacchino Pacchiani avait tout lieu 
d'être flattée de cette nouvelle manifestation de reconnaissance ainsi que de la 
constance de l'amitié qui unissait les deux familles. Alessandro Pacchiani en 
laisserait une nouvelle preuve en favorisant Lazzero Mazzoni du  plus gros legs 
(cinq cent sechins) prévu par son testament de 1844^63. Renouvelant le geste de 
tester en 1848, il laissait cette fois cent cinquante sechins aux héritiers de 
Lazzero già suo socio e in benemerenza dei benefizi da esso ricevuti.264

Lazzero Mazzoni était devenu un personnage suffisamment important à 
Prato pour être pleinem ent accepté parm i l'élite de la ville: la famille avait 
reçue la noblesse citadine, en même temps que les Pacchiani en 1831," non tanto 
in riguardo del ricco patrimonio che possiedono quanto alla civile educazione e 
decoroso modo di vita che tengono265; l'année suivante, Lazzero prenait pour 
épouse Teresa di Luigi Vai, représentante d 'une des plus anciennes familles de 
la noblesse citadine. Apportant à son futur époux une dot de huit milles écus, 
elle consacrait surtout son entrée à part entière dans le monde de la noblesse 
locale et symbolisait l'ascension sociale des Mazzoni. Les oncles de la future 
épouse, les chevaliers Vaio, Andrea et Francesco di Antonio Vai contribuaient 
pour m ille cinq cents écus à la do t onde dare una prova del pieno loro 
aggradimento del sudetto matrimonio^*&. La famille de la mariée tenait 
cependant à imposer quelques garanties de statut: Teresa devait bénéficier 
d 'une femme de service personnelle et partager avec la maison le ou les autres 
serviteurs. Ses oncles et frères prévoyaient surtout avec soin le cas d'une mort 
prém aturé de l'époux: Lazzero volendo dare un attestato del suo trasporto per il 
matrimonio che va a contrattare..ed una prova anticipata del suo coniugale 
affetto augmentait la dot de sa femme de quatre mille écus si celle-ci restait 
veuve sans avoir eu de fils267: une façon comme une autre de dim inuer 
d 'autant les éventuelles prétentions des deux frères de Lazzero. Témoins de ce 
contrat et de ce mariage: le noble Giuseppe Cicambelli, un allié de longue date 
de la famille, le beau-frère, lui aussi devenu noble, Niccola Zarrini et enfin 262 263 264 * * 267

2 0 3

262 Salsiccioni à Lazzero, 23/9/1837 (1.3767)
263 S.A.F, Notarile moderno, Cecconi, p.36064
264 A.S.F., Notarile Moderno, Cecconi, p.36064
263A.S.F., Deputazione sopra la Nobiltà e cittadinanza, F.88; pour les Pacchiani, les arguments étaient les 
suivants: antichi cittadini di Prato, per il loro modo di vivere, educazione e ricco patrimonio, e p e r  le risorse che 
somministrano ad una buona parte della popolazione con il lavorio della loro ottima fabbrica d i beretti.
2^6  A.S.F., Notarile Moderno, Cecconi, p.36047
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l'associé, ami fidèle et noble de fraiche date, Alessandro di Giuseppe Pacchiani. 
N ouveaux nobles d ’origine m anufacturière et ancienne noblesse soudaient 
ainsi des liens durables et profitables. Les Mazzoni-Vai allaient se reposer dans 
la résidence de campagne du  frère de Teresa, tandis que Lazzero renforçait si 
besoin en était les contacts de la famille avec les milieux d ’affaire florentins.

Lazzero, en effet, ne s’était pas fixé à Prato. Il continuait à osciller entre 
les trois grands pôles de l’économie régionale: Prato, Livourne et Florence. A 
aucun moment, la fabrication des bérets ne devint pour lui l’entreprise 
prédominante. Il continuait d ’être mêlé aux spéculations du  port et fortem ent 
intégré aux affaires des négociants grecs et juifs. On ne peut donc s’étonner de 
sa prise de participation, en 1833, dans une société en accomandite que dirigeait 
Alessandro Collavecchia: destinée à commercer avec les échelles du Levant et 
la Barbarie, et à effectuer compre e vendite di ogni genere in piazza e spedizione 
a l l 'e s te r i* ,  elle regroupait trente huit négociants livournais mais également 
pisans et génois, parmi lesquels de vieilles connaissances de la famille Mazzoni 
tels Franchetti, Monteri, Fernandez.

Lazzero ne lim itait pas son action à Livourne. Il savait égalem ent 
profiter des nouvelles opportunités qu’offrait le panorama productif régional. Il 
faisait affaires avec les plus grands de Florence notamment, un  milieu en
pleine ascension et affirmation, dans lequel était également bien intégré son 
frère Gaetano.

Gaetano, affairiste, voyageur et experimentatPur

A en croire les propos de son père, Gaetano était une espèce de fou a- 
social: bisogna assolutamente che questo vostro fratello la fissa passione del suo 
amore proprio labbia fatto mancare qualche tendine al suo cervello* 269 *. Folie 
du  fils rebelle à son père, mais dont celui-ci reconnaissait cependant la valeur: 
da vero a del foco e del talento, non si pole negare270#

Gaetano était entré en manufacture et en commerce de la même façon 
que son frère: dès son plus jeune âge, formé à l’école paternelle. Sa curiosité 
sem blait très vite s’étendre à de vastes domaines. Si l’on ne sait où il avait 
"étudié l’homme", il nous apprend en revanche son désir de perfectionner sa 
culture personnelle. Ainsi en 1818 écrivait-il à son frère: ora o fissato il maestro 
di greco letterale, pure quello di matematica per la quale scienza vi o avuto
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sempre grande passione271. Il prévenait à l'avance les possibles critiques: è vero 
queste distrazioni se pure si vogliono chiamare non sono compatibili con le 
nostre incombenze, ma pure il tempo lo troverò272.

Sa volonté de savoir ne s'arrêtait pas là: assesto pure una libreria ma 
piccola ma di boni autori. Mystère sur l'identité de ces "bons auteurs". Sans nul 
doute y trouvait-on Savary et son dictionnaire de commerce, qui constituait 
depuis des années déjà une des lectures favorites de la famille, Chaptal figurait 
vraisem blablem ent en bonne place parm i les au teurs "scientifiques" 
directement liés à la manufacture, de même que le Dictionnaire Technologique 
de Payen dont Gaetano possédait l'édition française. M aigres indications. 
Gaetano se tenait régulièrement au courant des nouveautés, achetant dès sa 
parution le dictionnaire de Repetti sur la Toscane et collectionnant sans doute 
les auteurs les plus récents susceptibles de le renseigner sur ses multiples 
centres d'intérêts. Une certaine culture était en effet selon lui indispensable à 
l'hom m e moderne.

A ussi faisait-il de vives recom m andations pour son frère cadet: è 
necessario che egli s'istruisca anche alla letteratura a prendere genio a qualche 
tintura di scienze sia di chimica o meccanica, cose tutte arcinecessarie alla 
branca che sembra inclinato cioè il lavoro271 272 273* Si Giuliano profitait peu de ses 
conseils fraternels, Gaetano les m ettait en application pour lui-même et 
cherchait à se perfectionner dans les multiples branches qui l'intéressaient. 
A pprenant le grec, la mathématique, la chimie, la mécanique, la botanique, 
l'anatomie...de quoi affoler ses proches qui pensaient sans doute comme le sage 
A ndrei que Gaetano avait Videe come i grappoli d'uva, che ancora non si sa 
quanto vino spremuto daranno274 275. Le commis était pourtant plus prudent que 
le père pour lequel les passions de Gaetano étaient la marque de son caractère 
fro n d e u r: è sempre andato avanti con il suo vagabondismo e con idee 
stravaganti al incirca di essere pazzo275. u  décrivait consterné les dernières 
folies de Gaetano qui exprimait sa volonté de devenir chirurgien et s'enfermait 
dans sa chambre pour faire des expériences sur les minéraux, à moins qu'il ne 
sorte prendre des cours de trompette a l l e m a n d e 2 7 6 .  Toutes passions d 'autant 
plus alarmantes que Gaetano ne semblait pas transporté par la manufacture de 
bérets.
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Par contre, il était toujours le premier à se porter volontaire pour partir 
en mission hors de Livourne: s'il fallait aller en Maremme acheter des grains, il 
y courait, profitant de son voyage pour lier connaissances e t observer les 
moeurs et les pratiques. Il se proposait d'aller à Ancône quand le commerce de 
Livourne semblait totalement bloqué, puis il désirait se rendre en Corse vendre 
les draps et les grains. Enfin, sans doute désireux de quitter le giron familial, il 
caressait le projet d'aller s'établir à Smyrne, afin de profiter directem ent des 
avantages du négoce au loin. Aucun de ces projets de fuite n'aboutit. Gaetano 
resta basé toute sa vie à Livourne.

Il fut néanmoins le seul de la famille à voyager à travers toute l'Europe: 
en 1828, il commençait un long périple qui durait deux années et le portait à 
travers l'Italie, la France, l'Angleterre, La Hollande, la Belgique et l'Allemagne 
à la visite des principales villes touristiques et manufacturières^??. Reprenant 
la tradition des voyages de formation et d'information, Gaetano portait son 
attention aussi bien à la nature des hommes, à la culture des sols qu'aux 
innovations m anufacturières et aux chefs d ’oeuvre de l'art. Il rappelait lui- 
même quelques années plus tard l'esprit dans lequel il entreprit ce voyage:

(avevo la) fissa massima di osservare ocularmente in quei santuari di arti 
e scienze quanto poteva concorrere ad acutare le mie imprese di fabbriche di 
famiglia, oltre che applicare a noi quanto di meglio adattabile utilmente in 
agricoltura o altro^S.

A  Turin, il s'arrêtait plusieurs mois pour suivre un  cours de chimie, 
science qu'il jugeait désormais indispensable, sans le secours de laquelle sarete 
ciechi nelle tenebre facendo a tentonfi79. Il fallait donc tout m ettre en oeuvre 
pour en promouvoir l'enseignement. S'il louait l'établissement de Turin, il ne 
pouvait que remarquer la supériorité étrangère, en ce domaine comme en bien 
d 'au tres: per la nostra Italia bello stabilimento questo, ma niente a che fare con 
quei tanto vantati di Parigi, che vedrò pure, e Londra

U n double sentiment d'infériorité semblait en effet envahir Gaetano: vis 
à vis de l'Italie septentrionnale tout d'abord, et notamment de Turin, vis à vis 
de L'Europe du Nord ensuite qui apparaissait inconstablement plus développée * 278 * 280
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577 S.A.S.P; Fonds Mazzoni, B.7: Gaetano passe par Gênes, Savona, Nice, Cuneo, Ceva, Mondovi, Pinerolo, 
Torino, Carciono, Varallo, Novano, Lugano, Bellinzona, Arona, Brieg, Domodossola, Ivrea, Aosta; il franchit 
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alors vers Londres en passant par Boulogne et Calais; de Londres, il se rend à Liverpool puis visite le pays de 
Galles, Birmingham, Sheffield; en septembre 1829, il quitte l'Angleterre en direction d'Ostende et de Bruxelles, 
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à Stuttgart; rentre en Italie par Milan et en Toscane par Bologne où il anive en janvier 1831
278 Gaetano, L.3711 (1837)
27^ Gaetano, Torino, 24/11/18128
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que la malheureuse Toscane. Pour être en mesure de mettre à plein profit son 
voyage, Gaetano s'instruisait également à Turin dans la langue anglaise, ce qui 
ne l'empêcha pas de regretter sur place de comprendre bien peu la langue des 
autochtones.

En tous cas, lors de sa visite des principales places manufacturières, 
Gaetano avait sans doute en mémoire son admonestation à Lazzero, alors qu'il 
était encore dans la capitale piémontaise:

Animo Lazzero, trovate un locale adatto ed in un anno di tempo vi 
faccio vedere come si sviluppa in Toscana l'arte della lana..o già parlato ai 
fabbricanti delle macchine, superbi lavori nel loro genere, g lartisti vi sono ora 
d'avanzo, per l'Europa oggi sono cose vecchie281.
Il ne négligeait aucune démarche pour multiplier les contacts avec les 
fabricants, être introduit au coeur des manufactures, observer les nouveautés 
et se faire expliquer en détail le fonctionnement des machines, dont il prenait 
les plans pour en rendre compte imm édiatem ent à son frère. Perm ettant à 
Gaetano d'accumuler informations et contacts, ce voyage fut donc sans doute 
d 'une grande utilité pour la modernisation postérieure de la fabrique Mazzoni- 
Pacchiani. S'ils avaient jusque là erré dans l'archaisme, selon les propres 
termes de Gaetano, ils pouvaient désormais se mettre à la page européenne. 
C'est ce qu'il répétait convaincu à son frère en 1839:

alla lunga i metodi di bona fabricazione si estendono in tutta  
Europa..ogni Stato supplirà da per se ai suoi bisogni^

G aetano ten ta ien t égalem ent d 'in trodu ire  en Toscane d 'au tres 
nouveautés qu'il avait eu l'occasion d'observer en Europe. Ainsi le trouve-t-on 
engagé dans de m ultip les expérim entations de caractère scientifique, 
agronom ique et industriel. On se souviendra en effet de ses efforts pour 
acclim ater en Toscane l'insecte kermes et les arbustes sur lesquels il se 
développait. De la même façon, il faisait venir des semences de lin d'une espèce 
identique à celle qu'il avait vu pousser en Flandres:

è una sperienza di grande utilità per la Toscana introducendo in questi 
luoghi (il s'agit des alentours de Bagni alla Porretta) una nuova coltura di lino 
che possono manifatturare^-^.
Il espérait ainsi renouveler les bienfaits qu'avait apporté au pays l'introduction 
par son père du travail des bérets. Gaetano s'appliquait également à mettre au 
po in t les machines perm ettant le travail du  lin. En octobre 1838, il 281 282
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com m uniquait au père supérieur de Camaldoli la prochaine mise au po in t 
d 'une nouvelle machine: ho in costruzione la macchina pettinatrice del lino, 
che Camaldoli possederà come la prima eretta in Toscana 4

Gaetano avait de grandes ambitions en matière de construction de 
machines; depuis des années, il s'intéressait à l'art mécanique, s'inform ait et 
s ingéniait à se tenir au courant de tous les nouveaux mécanismes. En 1817, il 
s'enthousiasm ait des prem iers moulins à vapeur installés à Livourne. A yant 
désorm ais acquis savoir et connaissances supérieurs, il dem andait à 
1 administration florentine la permission de construire à Follonica un motore a 
vapore di modica forza applicabile a movimento macchine cardature, filatrice a 
lana e lino^&S. L 'adm inistration sollicitée refusait la proposition, au grand 
scandale de Gaetano qui faisait rem arquer: quali somme rilevanti non sono 
passate in Inghilterra in pochi anni per l'importare di tali motori284 285 286 287. Outre la 
machine à vapeur des moulins de Livourne, la papéterie de S. Marcello s'était 
égalem ent dotée d 'u n  tel m oteur. G aetano voyait là un  m ouvem ent 
inexorable: il vapore nelle sue conseguenze applicative nel mondo rovescia 
affatto i metodi tutti dell'arti e la cosa è in via tale che potrà essere trattenuta 
ma non al certo impedita l'applicazione ovunque esista il genere umano 
civilizzato.287 Pourtant Gaetano ne réaliserait pas son rêve de m ettre en route 
en Toscane la fabrication de tels moteurs.

En attendant, il continuait de se préoccuper de faire venir d 'un peu  
partout les semences de plantes aussi utiles à l'agriculture qu 'à l'industrie 
comme 1 indigo, le coton, la china-china américaine et enfin la betterave pour 
laquelle il s'enthousiasmait. Les vergers des monastères semblaient destinés à 
accueillir les expérimentations de Gaetano qui envoyait un  peu partout ses 
graines, expliquant les soins à donner aux nouvelles plantes et attendant le 
com pte rendu  détaillé des résultats. Ainsi, Gaetano sem blait incarner le 
personnage de l'expérim entateur em piriste, scientifique autodidacte, qui 
devenait le symbole et l'expression des temps nouveaux. Il représentait un  
genre en voie de multiplication, puisque dans ces mêmes années se tenaient les 
prem iers congrès des scientifiques italiens, preuve supplémentaires de l'intérêt 
grandissant porté aux nouveaux développements de la pensée; une pensée qui 
restait étroitem ent liée à l'expérience elle-aussi quotidienne du  négociant.

En effet, ses m ultiples expérimentations ne détournaient pas Gaetano de 
la poursuite des affaires commerciales. En 1827, il prenait deux actions, pour lui
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et son frère, dans la société des tabacs, renouvelée en 1831 jusqu’en 1838. Il 
retrouvait d'ailleurs dans cette affaire C. Lampronti, que la famille connaissait 
bien par ailleurs, et sans doute de nombreux autres juifs, ses amis. Gaetano était 
en effet aussi lié que son frère aîné au milieu livournais et en particulier au 
grand négoce juif avec lequel il collaborait de nouveau dans la société de 
l'Aiola pour l'exploitation des mines de fer, comprenant quatre principaux 
partenaires, outre les frères Mazzoni: de nouveau C.Lampronti, P. Benini, le 
directeur, G. Semiani et Abraham Servadio, toutes personnalités connues de la 
famille. Cette orientation vers la participation à l'exploitation des gisements de 
matières premières toscans, un peu insolite pour les Mazzoni, naissait sans 
doute de l'intérêt de Gaetano pour la minéralogie: au cours de ses multiples 
voyages en Toscane, et en particulier en Maremme, G aetano faisait de 
nom breuses observations sur les richesses du sous-sol toscan, constituant 
également une collection particulière de minéraux et se faisant parfois gratifier 
du titre de "professore di mineralogia e chimica". Il conjuguait donc science et 
négoce, persuadé de leur nécessaire alliance pour le bienfait de la Toscane288 *.

Il ne négligeait cependant pas les entreprises uniquement commerciales, 
héritages des activités paternelles. Ainsi, il maintenait à Florence relations et 
commerce avec Banchelli, déjà associé de son père, et surtout avec Alessandro 
Martini qui tenait bottega di attrezzi e masserizie ad uso di drogheria situato in 
Firenze in Mercato Vecchio sotto il vocabolo délia Madonna. Par contre, on 
peut imaginer la réaction désapprobatrice qu'aurait eu Vincenzo apprenant que 
son fils voulait organiser dans sa m aison de Borgo Reale à Livourne rien 
moins qu 'une école de sculpture "mazzoniana"^-^.

En tous cas, entre Livourne, Florence et ses nombreux voyages, Gaetano avait 
délaissé Prato. S’il y possédait encore des domaines, il en confiait la gestion à 
son frère Giuliano qui, lui, avait fait souche dans la petite ville du  Bisenzio.

G iuliano, le "possidente"

Giuliano se trouvait dans la situation "typique" du cadet de famille, arrivant à 
l'âge de l'adolescence alors que la situation familiale é ta it dorénavant 
consolidée et solidement prise en mains par le père et les deux aînés. Il pouvait 
donc se perm ettre le luxe de faire bien peu. Nous l’avons déjà rencontré
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fuguant de la maison paternelle et fréquentant la jeunesse oisive de Prato, qui 
aux dires de Lazzero était fort nombreuse.

En ju in  1817 arrivait cependant l'epoca della sua rigenerazione di costumi e 
d idee...si è allontanato da tutte quelle pratiche che male lo circondavano, ora 
poi sorge in lui l'idea della moglie che non saprei disapprovare se avesse 
qualche anno di più.290 291 Giuliano battait sa coulpe pour ses fautes passées et 
expliquait à son père les inclinations de son coeur: possono alle volte i fig li 
traviare per un momento, ma deve tu tti consolare vedendoli ritornare 
nell'ordine delle cose ai sistemi di famiglia e rendere la quiete a tutti e a se 
stessi...Avendo esaminato la mia inclinazione, mi trovo portato a quella del 
matrimonio, amo di farlo e di prendere una persona d'onore, che una capace di 
fare la mia felicità, e che abbia delle virtù da essere un giorno bona madre di 
famiglia e questa io l'avrei trovata nella figlia del cancelliere Bertini di questa 
c o m u n e ^ l .

La jeune fille était de bonne famille, mais Vincenzo m ettait p lus d 'un an à 
donner son accord à un mariage qu'il n 'avait ni prévu ni décidé. Convaincu 
sans doute par Lazzero que in questi casi non ci si mette ripari, peggio torna il 
contratare, meglio è l'accordo che mantiene la quiete nella famiglia292, il 
acceptait finalement l'union. Encore restait-il à traiter le difficile problème de la 
dote. Le père de la prom ise s'exprim ait clairem ent: per quanto io sia 
determinato di fare alla mia figlia la maggiore dote possibile, pure sono molto 
lontano dal darle quel tanto che da la casa Mazzoni (on se souvient visiblement 
à Prato de la dot de cinq mille écus versée par Vincenzo lors d u  mariage de 
Vincenza en 1810) e molto più da ciò che meritare potrebbe la medesima casa 
Mazzoni293. Vincenzo ne venant pas à Prato, Bertini se décidait à discourir par 
courrier de ces arrangements qui se faisaient d'ordinaire de vive voix: 
bisogna ora discorrere d'interressi per l'oggetto che io possa supplire a questo 

mio dovere per quanto lo permettono le mie risorse: torno a ripeterle..che sono 
spiacentissimo di non potere dare una dote secondo i meriti della casa Mazzoni, 
io esibisco la meschina dote di scudi 1500 pagabili in due anni, cioè scudi 1000 
prima della dazione dell'anello e scudi 500 dopo col frutto 5% con ipoteca di un 
credito per beni venduti con riserva di dominio.294
Les conditions effectives d u  contrat signé en 1819 étaient encore moins 
avantageuses: sept cents écus seulement étaient versés avant le mariage, dont

290 Lazzero, 23/6/1817
291 Giuliano, 20/6/1817
292 Lazzero, 3/6/1818
29^ Gaetano Bertini, 27/5/1818 
29^ Gaetano Bertini, 23/10/1818
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trois cents en trousseau; pour le reste, il faudrait attendre un délai de trois ans 
avant que le réglement soit e ffectuées. j jn  mariage sans grands honneurs et 
sans grandes pompes dont Lazzero rendait laconiquement compte à son frère 
Gaetano, absent:
domenica prossima segue li sponsali del nostro fratello Giuliano, ecco sarà 

fatta anche questa, e non si fa nessun pranzo, li sposi con le due madri vanno a 
desinare al Ristorante Vigna, e così si leviamo l ' i m b a r r a z z i . ^ 6

S'il n'apportait pas d'honneur à la famille, ce mariage avait au moins le 
mérite d'avoir ramené Giuliano sur la voie du  travail manufacturier:

quando uno a fatto pensiero di prendere moglie, bisogna che si istruisca 
in tutto per poterla mantenere297; farò vedere ai miei fratelli che voglio stare 
occupato come loro e agire in tutto che finora hanno creduto che volessi fare il 
vagabondo ma si sono ingannaii‘298; basta sapere una branca di lavorio 
lanificio e che questa manifattura a da essere il mio sollievo e il mio 
campamento .299
Il commençait donc à s'instruire du travail de la fabrique et à s'occuper de la 
boutique des Pacchiani, en compagnie de Damiano Pacchiani, son futur beau- 
frère et compagnon d'âge. Tous deux rivalisaient alors pour faire voir à leurs 
aînés qu'ils s'étaient jusque là trompés en jugeant sévèrement leurs capacités et 
leur comportement.

Cependant, la mort de Vincenzo Mazzoni mit Giuliano en possession 
d 'u n  héritage appréciable qui lui permit de mener une vie de possédant-rentier 
sans plus se préoccuper de bérets et de draps, à son grand soulagement sans 
doute.

Ainsi, seuls les deux aînés Mazzoni suivirent la voie du commerce et de 
la fabrique tracée par leur père. L'éducation mercantile du cadet semblait s'être 
relâchée sous l'effet de la réussite préexistante qui ne justifiait pas son 
engagem ent immédiat dans les affaires de commerce et de fabrique de la 
famille, mais également sous l'effet d'une certaine recherche de reconnaissance 
sociale qui éloignait les fils de la fabrique. Si cela avait pu être le cas de Giuliano 
M azzoni, pour qui l'on avait préféré envisager la fréquentation du collège 
p lu tô t que l'apprentissage de la manufacture, cette tendance sem blait encore 
p lus m arquée chez les Pacchiani, et expliquait, selon Gaetano Mazzoni, une 
partie de leurs déboires. * 296 297 298 299
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296 Lazzero, 12/1/1819
297 Giuliano, 2/1/1818
298 Giuliano, 3/4/1818
299 Giuliano, 9/4/1818
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LES DESTINS DIVERGENTS DES PACCHIAMI 

LfiS m alheurs de Vincenzo et de Damiano

La fabrique de bérets riavait pas vraim ent profité à Vincenzo Pacchiani, 
obligé, lors du règlement général des comptes, on se le rappelle, de céder à 
V incenzo Mazzoni l'une de ses plus belles terres. Lazzero et Gaetano 
attribuaient son infortune à la mauvaise gestion de ses affaires de fabrique, et 
en particulier à son incapacité à se séparer des hommes, ses ouvriers et commis 
fidèles et à réformer les mauvais usages. L'avenir de Vincenzo et de sa famille 
semblait incertain:

resta ai Pacchiani la vigilanza ai poderi e alla gualchiera e sempre sarebbe 
une famiglia facoltosa ma gl'individui che la compongono non mi sembrano 
adatti a fare la loro felicità, potrebbero ancora applicarsi ad un piccolo lavoro di 
pannina ma che faranno se Damiano non mostra zelo o se non ha capacità? 00 

Il ne suffisait pas d'avoir été, il fallait continuer à maintenir le prestige de la 
famille sous peine de ne conserver que Vinutili memorie della genealogia delle 
loro famiglie?®^.

Depuis quelques temps, Damiano, destiné à la fabrique, s'était mis au 
travail, de concert avec Giuliano Mazzoni; mais s'il faisait preuve de bonne 
volonté, il semblait dénué de talent. Gaetano m ettait en cause le système 
éducatif des Pacchiani qui éloignait trop les enfants de la m aison et de la 
fabrique.

En effet, dès que la famille Pacchiani était parvenue à sortir du rang des 
simples artisans, les fils avaient quitté les bains de teinture. Le prestige et la 
reconnaissance s'acquéraient par les études, et en particulier, par la vocation 
cléricale des aînés. Le prem ier fils de Giovachino, Francesco, devint abbé et 
prodigua ses conseils éducatifs à toute sa famille ainsi qu'à celle des Mazzoni. 
Le fils aîné de Vincenzo, Luigi, suivit un parcours parallèle et devint lui 
chanoine, une des fonctions ecclésiastiques les plus prestigieuses, réservée aux 
fils de 1 élite urbaine, nous y reviendrons. Les aînés étaient donc poussés en 
dehors de la maison du  fabricant vers celle de Dieu.

Il fallait cependant que la fabrique continuât de tourner: les puînés se 
voyaient confier la charge de perpétuer la vocation familiale et de poursuivre 
l'entreprise. Tel était le rôle de Giuseppe et Felice Pacchiani, les deux fils de 
Giovacchino, et de Damiano, fils de Vincenzo. Les deux prem iers, nettement 
plus âgés, avaient sans doute reçu l'essentiel de leur formation dans la maison 300 301

300 Lazzero, 8/11/1819
301 Gaetano, 24/12/1819



paternelle. Damiano au contraire partait pour le collège de Pise, ainsi du reste 
que le fils aîné de Giuseppe, Cesare. Qu'avaient en commun le collège et la 
fabrique? Bien peu, si l'on en croit Gaetano ou si l'on se penche sur les 
programmes d'études, strictement fondés sur l'apprentissage des humanités 
classiques: une culture de rentier qui n 'avait rien à voir, par exemple, avec 
l'enseignement scientifique que prônait et tentait d'acquérir Gaetano. Une fois 
revenu du  collège, il fallait donc ou se soumettre au véritable apprentissage de 
la fabrique, ou se mêler à la jeunesse oisive de Prato, ce que fit sans aucun doute 
Damiano Pacchiani qui, du reste, ne recevait pas de son père les principes réglés 
d'une sage économie. La situation familiale se dégradait donc lentement.

Dès 1822, Lazzero Mazzoni pensait qu 'un curateur devait aider Vincenzo 
Pacchiani à mettre de l'ordre dans ses affaires et celle de son fils qui se révélait 
encore p lus désorganisé que son père, dépensant sans com pter la fortune 
familiale, mettant en péril ce qu'il lui restait de biens: une histoire commune 
qui finissait par l'interdiction de Damiano, considéré toute sa vie durant 
comme m ineur et assisté d ’un collège de tuteurs dont faisaient d'ailleurs partie 
les Mazzoni. Dictant pour une dernière fois son testament, Vincenzo Pacchiani 
privait son fils de la propriété de ses biens, ne lui en laissant que l'usufruit:

dichiara il testatore di avere così disposto a riguardo del sudetto signore 
Damiano non già perchè siano in modo alcuno diminuiti i sentimenti di amor 
paterno verso il medesimo, ma unicamente perché ha stimato esser necessario 
di regolare in tal modo la sua disposizione onde prevenire il caso, che il signore 
Damiano e i di lui figli trovinsi mancanti di quella decorosa sussistenza, che 
esso con tante fatiche e privazioni ha procurato di assucurargli e perchè una 
dolorosa esperienza ha pur troppo fatto  conoscere a detto signore testatore 
essere detto suo figlio Damiano per troppo correntezza soggetto ad essere 
ingannato e messo in mezzo.302

L'héritière de Vincenzo Pacchiani, outre Luigi, était Emilia, fruit du  
mariage de Damiano et de Maria Mazzoni. Elle hériterait également en 1836 de 
son oncle paternel, et se trouvait ainsi à la tête d'un patrimoine foncier resté 
considérable puisqu'il comprenait, outre l'antique maison d 'habitation de la 
famille Via del Palazzuolo, au moins cinq grandes métairies et la foulonnerie 
de Santa Lucia, dernier vestige de l'activité fabricante de la famille. Désormais 
inutile aux "activités” strictement rentière de la famille, l'édifice était loué et 
finalement vendu en 1850 au cousin Alessandro Pacchiani, devenu lui le plus 
puissant industriel de la ville.
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La powrsiûte de l'ascension manufacturière; Giuseppe et Alessandro Pacchiani

Le jugement de Vincenzo Mazzoni sur les qualités manufacturières du 
jeune Geppino Pacchiani s’avérait au fil des années de plus en plus justifié. 
Après le décès de son père en 1811, il prenait en main sa succession, tant à la 
tête de la famille que de la fabrication, en société, comme son père l'avait 
voulu, avec son oncle. Il semblait alors le principal acteur de la réussite des 
Pacchiani. Au sein de la fabrique, il réglait, contrôlait et orientait le travail, à tel 
point que la moindre de ses maladies était capable d'entrainer dans la maison la 
confusion la plus totale. Par ailleurs, sa participation à la ''mairie" de l'époque 
française l'aidait sans doute à obtenir des avantages non négligeables, tels 
1 attribution des commandes officielles pour l'habillement des troupes. 
Giuseppe multipliait alors les voyages à Florence, profitait de ses entrées dans 
les cercles officiels pour tenter de faire pencher les autorités vers de "justes 
décisions" qui favoriseraient les habitants de Prato et sa famille, dont c’était la 
dernière ressource, en cette époque de crise des draps et des bérets.

Giuseppe s’irritait par ailleurs de devoir supporter le poids d'une famille 
nombreuse et insouciante des problèmes de fabrication. La séparation de l'oncle 
et des neveux sanctionnait les difficultés à maintenir l'union et la concorde 
quand les destins et les préoccupations divergeaient trop évidemment. 
Giuseppe et son frère Felice devaient repartir sinon de zéro, du moins se 
reconstruire une réputation, laissée à l'oncle, et une clientèle. Entreprise 
facilitée par la connaissance qu'avait Giuseppe du monde de la fabrique et du 
négoce. Il continuait donc de tisser des draps et de fabriquer des bérets, d'abord 
seul puis en collaboration avec son ami de toujours, Lazzero Mazzoni.

Felice, d’abord activement associé au trafic de laine, ne semblait plus 
ensuite y prendre partie. En 1827 advenait donc la division des intérêts 
communs aux deux frères, essentiellement composés de biens immobiliers. 
Depuis la séparation officielle d'avec leur oncle, le patrimoine s'était enrichi de 
quelques 50 000 lires, se montant à près de 250 000 lires répartis entre la maison 
d'habitation de la Via Palazzuolo, augmentée par de nombreux achats en 1815 
et 1817, et huit métairies situées à la Chiesa Nuova, Montemurlo, Montale et S. 
Piero Aiolo. Solidement appuyé sur ce patrimoine foncier, Giuseppe pouvait 
désormais se lancer pleinement dans les entreprises de fabrication, tandis que 
son frère se contentait sûrement de jouir de ses rentes. L'année suivante 
pourtant, la santé de Giuseppe vacillait et il mourait en avril 1829 n'ayant pas 
eu le temps de régler minutieusement sa succession. De nouveau survenait 
l'incertitude. La plus stricte union était recommandée à ses héritiers:
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i s u o i f ig l i  C esare e A lessa n d ro  cam m in a n d o  su lle  tracc ie  del f u  loro  

genitore, restando u n i t i  d i persona e d i beni non  potrà essere q u e s to  sistem a che 

u tile  a s u o i rec iproch i in te r e s s i . .L ’om bra  della  vostra in f lu e n z a  potrà  fa r l i  

c o n se g u ir e  q u e i v a n ta g g i . .n o n  res ta  a d u n q u e  p e rsevera re  n e l l ' in d u s t r ia  

m a n ifa ttu r ie ra  da loro  p o sse d u ta , in s tr e tta  econom ia p e r  m a n te n e re  ciò che  
h a n n o . ^ Q S

Stricte économie et union que garantissait non seulement Lazzero, mais 
surtout la mère d'Alessandro et Cesare, Umiltà Angelucci épouse Pacchiani. 
Dès la mort de celle-ci, en 1839, les deux frères décidaient de leur séparation de 
biens. Depuis longtemps déjà, ils avaient suivi des chemins différents.

Seul Alessandro suivit la voie manufacturière tracée par son père. Son 
aîné, Cesare, ancien collégien de Pise et de Paris, préférait la carrière militaire et 
devenait capitaine commandant du second bataillon des Chasseurs Royaux 
volontaires aux f r o n t i è r e s ^ ^ :  ia "désertion des aînés" vers des carrières de 
prestige était décidément un phénomène bien ancré dans la famille.

Mais cette fois, le fils cadet reprit avec brio la flamme manufacturière 
paternelle: en association avec Lazzero, nous l'avons vu, Alessandro continua 
à s'occuper de bérets et de draps et devint le véritable responsable d'un des tout 
premiers établissements mécanisés et concentrés de la ville. La maison de la 
Via del Palazzuolo avait subi assez de transformations pour devenir une 
véritable fabrique. L'habitation du "patron", certes, y était toujours située, mais 
les espaces étaient dorénavant strictement séparés; la proximité ne signifiait 
plus symbiose mais contrôle permanent sur les ouvriers. La fabrique restait 
cependant une entité disloquée entre la rue Palazzuolo, la rue S. Giorgio^OS et 
plus tard la foulonnerie de Santa Lucia où étaient installées par Alessandro, 
avant la fin des années 1830, nuove in d u s tr ie  per la cardatura  e fila tu r a  della  

lana e p er  la gua lca tura  e perfezionam en to  delle  m a n ifa ttu re .̂ 06

Ainsi, l'entreprise d'Alessandro comprenait toutes les phases du travail 
manufacturier, depuis la préparation et le filage des laines jusqu'à leur 
transform ation en bérets ou en draps. La fabrique comprenait 
approximativement deux cents ouvriers internes, que le patron favorisait 
d'aumônes et de dons lors des grands événements familiaux, qu'il s'agisse de la 
naissance des enfants de Lazzero -sarà d is tr ib u ita  ai lavoranti di fabbrica  la solita  

e lem o sin a  com e f u  p ra tic a to  alla n a sc ita  d e lla  vostra  b im ba  ed  essi n o n  * 3

303 Gaetano, 21/4/1829
3®^ A.S.F, Notarile moderno, Costantini, p. 38686
3®̂  A.S.F., Notarile moderno, Cecconi, 36064, Testamenti
3®^ A.S.F, Notarile moderno, Cecconi, 36057: vente de la foulonnerie Santa Lucia 1852
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m a n c h e r a n n o  d i e sse rn e  g r a t P 0 7 . ou de la rédaction des dispositions 
testamentaires: lascia a tito lo  d i  gra tificazione a t u t t i  i suoi lavoran ti de  fabbrica, 

n iu n o  e c c e tta to , nel n u m e ro  a p p ro ss im a tiv o  d i  d u e  cen to  u n o  zec c h in o  a

t e s t a i ,  n prenait la peine de préciser exactement qui devait bénéficier de cette 
générosité:

q u e sto  legato deve com prendere  solo q ue lli che  prestano  la loro  opera, o 

d e n tro  la fa b b r ic a  annessa  a lla  sua  casa d 'a b ita z io n e, o nella  fa b b r ic a  e alle  

m a cch in e  p o s te  in  via  S . G iorg io  e non co m p ren d e  le persone  che  ricevono  

lavoro per fa r lo  alla loro casa. Ces travailleurs à domicile, dont Alessandro 
ignorait le nombre exact, étaient traités comme les métayers: in te n d e  che ai 

d e tt i  la vo ra n ti sia condonato  o g n i debito che avessero  in  corren te  colla fabbrica.

Fabrique et travail à domicile coexistaient donc pour le plus grand bien 
de 1 entreprise et de la production. Le tissage était classiquement l'activité 
principale demeurant dispersée dans la ville. Par contre, le changement de 
taille et d organisation entraînait 1 apparition d'un personnel étranger à la 
famille, jusque là inconnu: secrétaires, ministres, qui recevaient des primes 
plus fortes (cinquante sechins, autant que le cousin Damiano). La fidélité des 
vieux ouvriers était elle aussi récompensée, comme pour réaffirmer le 
maintien du caractère familial de l’entreprise. Mais le "rêve du fabricant" s'était 
bel et bien réalisé: Alessandro était devenu industriel.

2 1 6

Arrivés au terme de ces multiples parcours, que retenir? Diversité, tel 
semble au fond être la principale conclusion de cette longue fréquentation des 
Mazzoni et des Pacchiani. Diversité des types d'entrepreneurs d'abord: du 
teinturier au grand industriel, du petit mercier au négociant et marchand 
fabricant, les deux familles semblent nous présenter des modalités bien 
différentes d'entrepreneurs liés à la fabrication: vers qui penchait le coeur des 
entrepreneurs de Prato? C'est la question essentielle que nous nous posons. 
Mais la diversité est bien plus ample: elle concerne les activités que l'on a vues 
m ultiples, les domaines d'intervention ne se limitaient aucunement aux 
bonnets, ni même à la seule branche textile: une absence de spécialisation 
exceptionnelle, ou lot commun d'entrepreneurs agissant dans des secteurs 
variés, selon les opportunités variées d'un marché à la fois incertain et 
multiple? Car, là encore, c'est bien la diversité qui domine: les Mazzoni comme

Alessandro Pacchiani à Lazzero, 5/4/1837
A.S.F, Notarile moderno, Cecconi, p.36064 testamento Alessandro Pacchiani, 1844



les Pacchiani ne semblent jamais en position de force sur les marchés où ils 
agissent, mais la diversité les aide à maintenir une souplesse de jeu qui fait au 
fond leur force et leur réussite. Les territoires sont à la fois vastes et incertains: 
une caractéristique commune?
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Les Mazzoni et les Pacchiani nous ont conduit au coeur des activités, de 
l'achat à la vente, de la fabrication à ses secrets et à ses perpétuelles remises en 
cause, des soucis familiaux aux hésitations des spéculations, au fil des ans et du 
renouvellement des générations, de la fabrique. Avant de tenter de suivre 
l'ensemble de leurs collègues, concurrents ou amis, il faut changer de point de 
vue: au sortir de l’étude de cas, repartir des champs d'action dans lesquels 
agissaient les acteurs des activités textile de Prato.

Les territoires manufacturiers, ce sont les différents marchés sur lesquels 
intervenaient les entrepreneurs; marchés toujours incertains de la vente, de 
l'approvisionnement, de la main d'oeuvre; après avoir vu comment s'y 
démenait Mazzoni, comment il organisait ses espaces, qui ne coïncidaient pas 
forcément avec ceux de Prato, il faut envisager d'un point de vue plus global, 
celui de l'ensemble d'un groupe, à l'échelle d'une ville, quels étaient ces 
espaces concurrenciels dans lesquels les entrepreneurs de Prato essayaient tant 
bien que mal de se glisser; Mazzoni fut un obsédé de la perfection, mais il 
s'adapta pourtant souvent à faire dans la médiocrité payante; l'orientation de 
Prato semblait différente, on l'a assez vu à propos des démélés qui opposait 
souvent les deux associés: quels furent les choix opérés et pourquoi? Tous les 
entrepreneurs connaissaient-ils les mêmes affres quant à l'approvisionnement 
en matières premières, que nous avons vu constituer l'un des principaux casse- 
tête de notre entrepreneur, toujours aux prises avec la cherté des bons produits, 
et toujours à la recherche de drogues ou de laines de milleure qualité au 
moindre prix, une équation instable, difficile à tenir et dont la réussite pourtant 
conditionnait largement la production et la fabrique. De même, la main 
d'oeuvre: les mêmes chemins étaient-ils suivis par tous, comment s'organisait 
l'espace social de la fabrique? Selon les voies traditionnelles de la manufacture 
aux champs? Les femmes de Mazzoni habitaient en ville qu'il s'agisse de Prato 
ou de Pistoia: une constante?

Mais le territoire manufacturier, c'est également l'espace institutionnel 
dans lequel évoluaient les entrepreneurs: Mazzoni ne nous a pas vraiment 
fourni l'occasion d'entrevoir cet aspect de la gestion manufacturière, lui qui 
agissait en dehors de la corporation et qui se souciait peu de délaisser ses tâches 
quotidiennes de marchand-fabricant pour les salles de réunion des conseils de 
pouvoir. Mais fut-il si indifférent aux institutions? Jamais il ne refusa les 
soutiens et les récompenses du gouvernement; au contraire, il les sollicita 
parfois; il s'occupa de faire breveter ses inventions quand les français



^ ̂  y ^
importèrent en Toscane leurs nouvelles institutions, et, au fond , il ne sem blait 

pas si hostile à ces étrangers d'outre-A lpes qui apportaient égalem ent des
com m issions m ilitaires. L'espace institutionnel était-il à conquérir, à utiliser, 
ou à redouter?
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C h a p itre  5

Ü E T A T , LE M A R C H E , LES E N T R E P R E N E U R S

Entre le marché et les entrepreneurs: les institutions. L'Etat, la 
corporation, la commune: trois centres institutionnels, trois centres de pouvoir 
et de législation, de réglementation, dont les décisions et les orientations 
influencent, voire orientent la production, les conditions de l'échange, local, 
régional, international: en un mot conditionnent les entrepreneurs et les 
développements de la manufacture. Un rôle qui a souvent été pensé a priori 
comme négatif, source de contraintes, d'entraves qui auraient été néfastes au 
développem ent harmonieux d'une entreprise dont on supposait que la 
liberté était la condition essentielle de croissance.

L'historiographie nous a appris récemment à poser le problème en 
d'autres termes que le bien ou le mal, incitant plutôt à étudier les différentes 
logiques à l’oeuvre, la façon dont elles correspondaient ou non aux voeux des 
entrepreneurs1. Car ceux-ci ne restaient pas nécessairement témoins passifs de 
décisions prises en dehors d'eux: eux-mêmes porteurs de demandes 
institutionnelles, ils pouvaient essayer d'orienter dans un sens qu'ils 
estim aient leur être favorable les décisions des différentes institutions: 
tentatives qui aboutissaient ou non en fonction du poids qu'ils avaient su 
prendre dans les différences instances de décisions, de la place de leurs activités 
dans le cadre de l'ensemble de la .communauté, l'un et l'autre étaient bien 
enten du  intimement liés. La sim plification est dans ce domaine 
particulièrement néfaste à une bonne intelligence des mécanismes à l'oeuvre; 
la variété des points de vue sert à recomposer un cadre global: politique des 
institu tions, demande institutionnelle des entrepreneurs, conjugaison 
harmonieuse ou non des deux orientations. Préséance oblige, c'est vers l'Etat 
que nous nous tournerons d'abord.

1 VISIONS PE LA TOSCANE L'ETAT. LES INTELLECTUELS, LES ENTREPRFN FI JR s

Au fil du temps se succédèrent dans la représentation des gouvernants 
comme des milieux "intellectuels" diverses images de la Toscane, de ses

^ous pensons bien sûr en premier lieu à l'ouvrage de J.P.Hirsch Les deux rêves du commerce. Entreprise 
et institu tion  dans la région lilloise (1780-1860), Paris Editions de l'EHESS. 1991
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activités et de sa nature: visions cohérentes'avec les caractéristiques d'une 
époque, elles déterminaient l'orientation générale de la politique étatique. 
Prato, centre manufacturier textile, semblait toujours avoir eu de la peine à 
s intégrer de façon harmonieuse dans ces représentations globales et par 
conséquent à s’insérer parfaitement dans les politiques mises en oeuvre par les 
différents gouvernements: plus qu'une compréhension réciproque, il faut
plutôt penser les rapports en terme d'adaptation plus ou moins forcée, voire de 
résistance.

La résistance, c’est ce qui caractérisa, aux dires des historiens locaux, la 
période du gouvernement Médicis, accusé d’avoir continuellement mené une 
politique de faveurs vis à vis de l’industrie de la capitale, au grand détriment 
de la province et en particulier de la manufacture textile de Prato: que ce soit 
sous Come I ou sous Ferdinand I, les lois inspirées par l'invidiosa concorrenza2 
auraient peu à peu contraint les lanaioli de la ville à abandonner les tissus 
prestigieux qu’ils fabriquaient naguère à l’instar de Florence pour se replier 
définitivement sur une production de qualité courante que leur imposa la 
capitale et pour elle la législation du Grand Duc. Particulièrement visées les lois 
de 1551 et 1643: elles imposaient aux fabricants de province de ne fabriquer que 
des draps étroits ne dépassant pas un certain prix, les condamnant ainsi alla 
produzione forzata del solo articolo ordinario3 4, et limitaient les possibilités de 
circulation, à l’intérieur du Grand Duché comme à l'extérieur, des draps 
provinciaux désormais obligatoirement consommés sur le lieu de production. 
L’orientation productive de Prato naîtrait donc de ces restrictions législatives. 
Décrivant ces mesures, l'accent de E. Bruzzi, historien de la laine et bon  
représentant du patriotisme local, se fait dramatique: i coercitivi e tiranneschi 
provvedimenti di quella dannata legge dovettero ricadere tutti nel modo il più  
grave su Prato; su questa infelice straziata vittima delle nequizie della famiglia 
medicea e dello stesso legislatore, cui fu  devota ed ossequiente. Infatti a chi ben 
giudichi non solo direttamente, ma anche indirettamente quei dispositivi 
colpivano e colpirono senza eccezione questa nobilissima Terra, che 
continuava a fare sforzi inauditi, incalzata dalla necessità, per ripristinarsi nella 
sua civica missione4.

Ces lois reflétaient en fait l'organisation de la Toscane telle qu'elle était 
et devait être aux yeux de ses dirigeants: une région économiquement intégrée, 
où existait un partage des fonctions entre les différentes zones, chacune

2 E.Brazzi L 'A ne della lana.., op.ciL, p.76
3 Idem, p.70
4 Idem, p.70-71
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s'employant dans des activités non concurrentielles à celles des autres: alla 
metà del Cinquecento si era ormai disegnata all'interno del Granducato una 
gerarchia nel settore industriale in cui il primo posto era occupato da Firenze, il 
secondo da Prato. Venivano, infine, tu tti gli altri centri. In sostanza, la 
produzione di lusso di Firenze, per legge, dominava il mercato interno. Quella 
di Prato poteva circolare liberamente nello stato a condizione di non competere 
con quella della capitale. Alle industrie degli altri centri era consentita soltanto 
la produzione di articoli di qualità molto bussai.

Florence perdit toutefois progressivement sa place à la tête de la 
draperie internationale. Inutile de revenir ici sur ces vicissitudes^. 
L'affaiblissement de sa suprématie de fait coincida avec le renforcement des lois 
restrictives vis à vis de la production du contado: ces mesures législatives 
favorisant la draperie de la capitale apparaissaient certainement d'autant plus 
injustes qu'elles ne correspondaient plus à une suprématie de fait. Les 
incessantes "vexations" de la capitale essayant à tout prix d'empêcher la 
circulation des draps à l'intérieur même du Grand Duché, saisissant 
régulièrement la production, imposant des taxes prohibitives étaient de plus en 
plus mal vécues. On salua avec faveur l'arrivée d'une nouvelle dynastie qui 
semblait devoir mettre fin aux privilèges exclusifs de la capitale.

Le 27 janvier 1738, le conseil de régence promulguait en effet un Nuovo 
Regolamento dell'Arte della Lana, destiné à "raviver" le commerce et "rétablir" 
les arts, et en particulier la manufacture lainière qui avait été autrefois source 
pour la Toscane de reputazione e vantaggi grandissimi?. Pour la restituer à 
antique splendeur, la loi prévoyait donc:

Che in avvenire in qualsiasi Provincia, città, Terra, o Luogo del 
Granducato di Toscana sia permessa la fabbrica di qualsiasi genere di Panni, e 
che le pannine fabbricate nelle Città e terre de i Nostri S ta ti possano 
reciprocamente, e indifferentemente trasportarsi, ed esitarsi non solo in ogni 
luogo, ma ancora nella città di Firenze, e di Siena, annullando a questo fine 
tu tte  le antiche leggi, sì generali, che particolari, contrarie a questa nostra 
Disposizione, per il vivo desiderio, che nutriamo, di conservare fra tutti gli 
nostri sudditi uno spirito d'unione, e d'uguaglianza.
Les vingt-deux articles de la loi prévoyaient en outre l'abolition d'un certain 
nombre de taxes, notamment celle sur les filés, sur le métier, celle surtout que 5 6 7

5 P.Malanima Le attività industriali, ciL, p.226
6 P.Malanima La decadenza di un'economia cittadina, op.ciL
7 L. Cantini, op. cit., p.131
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devaient payer les lanaioli de campagne pour être inscrits à Y Arte; les gabelles 
pour l'expédition des draps à l’étranger disparaissaient; à l’intérieur de l’Etat, la 
circulation n ’était plus soumise qu'aux dispositions normales de la loi 
commune, à l’exception de Florence et de Sienne à l'entrée desquelles les draps 
de province continuaient de payer un droit, inférieur pourtant à ce qu'il était 
précédemment. A 1 inverse, les draps de Florence pouvaient entrer partout 
dans le Grand Duché sans payer de droit (à l'exception de Sienne) et les 
manufacturiers de la capitale se voyaient rembourser les gabelles qu’ils auraient
pu payer pour introduire en ville les matières premières nécessaires à leur 
ouvrage.

La loi était significative à bien des égards. D'abord en tant 
qu espressione di un potere centrale rinnovato e determinato nella sua volontà 
di governare indistintamente su tutte le parti dello Stato e su tutti i cittadini, al 
di fuori di ogni particolarismo l o c a l e une entreprise de restauration du 
pouvoir de 1 Etat qui se faisait pourtant de façon progressive car .de nombreux 
anciens privilèges persistaient, au premier rang desquels ceux de la corporation 
de Prato, nous le verrons. Surtout, elle reconnaissait ouvertement l'existence 
d'une décadence du commerce et des arts qu 'U fallait donc tenter de revivifier, 
comme l'annonçait le préambule. La conscience de la décadence économique de 
la Toscane se manifestait en fait avec de plus en plus de force chez les acteurs de 
la vie économique et politique9, et chez tous les auteurs de ce siècle illuminé, 
qu’ils traitent de la situation de la Maremme10 de la dîme et des impôts en 
général11, du commerce et des arts1*, de la liberté du com m erce^: tous 
s'interrogeaient sur les raisons de la décadence et ses éventuels remèdes.

L un de ceux que proposait la nouvelle loi était sinon d'abolir 
complètement, du moins de redimensionner considérablement, les privilèges 
industriels dont avait continuellement bénéficié la capitale et d'ouvrir son 
marché aux manufactures de province: une orientation qui fut ensuite 
appréciée par tous ceux qui pensaient que Florence avait depuis longtemps 8 9 * 11 12 13

8 D. Preti L'arte della lana in Toscana, op.cit., p.785
9 ?  A.SP Miscellanea Medicea, F.476 et 459, cités par M.Cannona La Toscane fa ce  à la
crise de l industrie lamière: techniques et m entalités économiques aux X V I et XVIIè siècles, in 
Produzione, commercio e consumo dei panni d i lana (nei secoli XII-XVIII), Atti della "Secónda settimana 
di studio (1970) dell'Istituto intemazionale di storia economica "F.Datini" di Prato, Firenze, Olschki, 
p.152
0 S.A. Bandini Discorso sopra la Maremma d i Siena, écrit en 1737 et publié par les soins de Pierre 

Léopold en 1775.
11 F.Pagnini D ella decima e di varie altre gravezze imposte dal comune d i Firenze. Della moneta e della 
mercatura de' F iorentini fino  al secolo XVI, Lisbona e Lucca, Bouchard, 1765
12 G.Sarchiani Ragionamento sul commercio A rti e M anifatture, Firenze, 1781
13 G.B. Paolini D ella legittima libertà del commercio, Firenze, 1785
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étouffé les potentialités productrices de la région. Ainsi G.B Paolini dénonçait 
de façon véhémente la soif de suprématie de Florence laquelle, à peine 
devenue capitale, ingoiò nel suo seno tutte le richezze delle città conquistate^; 
aussi saluait-il la loi de 1738 qui dilatando la manifattura dei panni fin i a tutto  
lo stato e togliendo Vodioso monopolio della capitale, fu  la foriera del 
riso rg im en to  d e ll'A rte*5. Un point de vue largement partagé par les 
contemporains et par les historiens. Bruzzi, pour ne citer que lui, jugeait la 
loi tanto benefica al lanificio di provincia quanto Volio alla lampada17. Autant 
d'affirmations qui laissent penser que la loi atteignit les buts qu'elle s'était 
explicitement fixée: il faudra y revenir.

Le sens même de la loi indiquait que l'on concevait encore l'industrie 
comme le principal facteur d'occupation des bras si ce n'est de richesse du pays: 
des préoccupations d'assistance publique dictaient des mesures dont on 
espérait, aux dires de Gianni, qu'elles provoquent une diffusion capillaire de 
l'industrie de la laine dans le contado permettant ainsi d'y occuper gli abitanti 
m iseri, i quali facevano compassione e d i s p e t t o Bien sûr, de l'eau avait 
coulé sous les ponts depuis l’époque où la Toscane prospérait de la culture des 
Arts. Les hommes de la Régence n'espéraient plus faire renaître l'art de la laine 
à sa splendeur d'antan, mais ils tentaient cependant, selon les mots même du 
Comte de Richecourt de faire revivre cette partie du commerce, non dans 
l ’espérance q u ’il peut être envoié au dehors, mais seulement pour fournir à la 
consommation du dedans, et par la empêcher la sortie de l ’a r g e n t^ :  une 
politique que l'on pourrait qualifier de "mercantiliste"; motivée en grande 
partie par les problèmes financiers de la couronne, elle semblait encore obéir à 
l'ancienne certitude de la vocation industrielle de la Toscane: l'ensemble de la 
région était désormais sollicité pour tenter de relever un défi que la capitale 
seule ne semblait plus capable de remplir, mais quant à l'orientation 
d'ensemble, la Régence héritait des convictions du précédent gouvernement: 
benché l ’economia di Firenze fosse in decadenza, si puntava ancora sopratutto 
s u ll’industria per risolvere i problemi del Granducato20. Vestige d ’un passé 14 15 16 17 * * 20

14 G.B. Paolini D ella legittima libertà del commercio, op.cit., p.141
15 Idem, p.175
16 cf, entr'autre G.Sarchiani Ragionamento dui commercio. Arti e manifatture, Firenze, 1781
17 E. Bruzzi L'arte della lana, op.cit., p.80
l^A.S.F, Carte Gianni, F.7, ins.103, F.M.Gianni Ciclata istorica, Pensieri, e R iflessioni sul governo 
delle m anifatture in toscana, 1787.
19 A.S.F., Reggenza, f.851, n°7: Depeche à S.M.R sur la deffense de la sortie des builes de l’etat et 
l'introduction des draps étrangers (Richecourt); cité in D.Preti, op.cit, p.789
20 p_ Malamma Firenze fra  '500 e 700: l'andamento dell'industria cittadina nel lungo periodo. Società e 
Storia. n°2, 1978, p255
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glorieux pendant lequel 1 art de la laine et de la soie avaient été les deux 
principaux facteurs de prospérité, capables de remédier aux insuffisances d’un 
sol que l'on considérait fondamentalement stérile.

Cette vision de la Toscane, avant tout industrielle et peu apte à
I agriculture, allait bientôt subir une mutation radicale. Sous le gouvernement 
de Pietro Leopoldo, les tendances "physiocrates" acquéraient de plus en plus
d importance; le compte rendu de son oeuvre, rédigé par le souverain lui- 
même, en témoignait:

Le arti e manifatture...dalle antiche Leggi sembrino essere state anche 
troppo parzialmente predilette, se si abbia riguardo alla molteplicità dei 
Magistrati dedicati ad invigilare alla loro conservazione ed ingrandimento, ed 
alle molte disposizioni con le quali si tentò in tutti i tempi d'avvilire il prezzo 
dei prodotti delle Campagne per facilitarne l'acquisto ai Manifattori, ed agli 
Artefici delle Città nella seducente quantunque erronea veduta di migliorare in 
tale forma le loro condizioni. 2 1

II dénonçait ainsi la politique constamment suivie d'avilissement des prix des 
denrées agricoles pour le plus grand profit des manufacturiers, qui pouvaient 
de cette façon abaisser les salaires et les coûts de productioa Une politique dont 
on condamnait maintenant de plus en plus les effets pervers: en mettant sous 
le joug l'agriculture, en interdisant l'exportation de ses produits, on avait 
finalement provoqué l'inverse de ce que l'on escomptait: avilie, l'agriculture 
avait été délaissée; négligée, ses productions avait diminué et ses prix 
augmenté, ce qui bien sûr n'avait pas manqué d'avoir des répercussions sur les 
coûts de production industriels: même si le but que l'on s'était fixé était juste, 
les moyens que l'on avait employés étaient erronés; il convenait au contraire, 
pour le bien de l’agriculture comme de l'industrie, de poser les bases d'une 
nouvelle renaissance qui passait forcément par le libre commerce des grains: lui 
seul permettrait d'arriver à un "juste prix”, stimulerait les propriétaires, 
éviterait les pénuries dramatiques.

Les partisans de ce changement de politique étaient de plus en plus 
nombreux lorsque Pietro Leopoldo arriva sur le trône et la disette qui sévissait 
alors en Toscane permettait de mettre immédiatement en pratique ces 
principes: en 1767, les lois de l'Abondance étaient abolies, l'extraction des grains 
était autorisée tant qu ils ne dépassaient pas le prix de 14 lires sur les marchés 
de Pise et Pontedera, la législation sur le pain était également s u p p r i m é e ^ .  La

Governo della Toscana sotto il regno di Sua Maestà il re Leopoldo II, Firenze, 1790
<̂our P*us ̂  précisions et une analyse détaillée des mesures, des circonstances et des points de vue en 

présence cf F. Venturi Settecento Riform atore, vol.V: L ’Italia dei lumi, chap.II, p.336-et ss
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Toscane se plaçait ainsi en tête du mouvement réformateur européen, admirée 
des penseurs de toute l’Europe qui y voyaient un modèle de politique éclairée, 
une vérification "sul campo” di modelli teorici universali23.

Les années 1770-1780 furent celles d'une vasta campagna di propaganda 
a favore della politica fisiocratica^ . L'agriculture devenait source de toute 
richesse et les propriétaires fonciers, les principaux agents de la prospérité de 
l'Etat: nasceva Vimmagine del nuovo gentiluomo coltivatore, parallela a 
quella del proprietario fisiocratico, ma tutta toscana nella sua empirica volontà 
di miglioramento tecnico25. Un ensemble de courants qui allait bientôt 
trouver un lieu de rassemblement, d'expression et d’échanges dans 
l'Académie des Georgofili; fondée en 1753 par U. Montalatici, auteur d'un 
Ragionamento sopra i mezzi più necessari per far fiorire Tagricoltura, puis 
principal animateur du journal Le Veglie.., autour duquel se coalisait un 
"groupe de curieux" qui, à la mort du fondateur en 1770, era diventata una 
organizzazione di scienzati e di tecnici23 24 25 2 6 . Une organisation officiellement 
reconnue par Pietro Leopoldo en mars 1767: désormais placée sous sa 
protection, elle se réunissait dans une salle du Palazzo Vecchio; les 
acad ém ic ien s si faranno un dovere con le loro utili produzione di 
somministrare alla Deputazione stabilita dal reai sovrano per migliorare 
Vagricoltura tutti quei lumi e notizie che possono più contribuire ad accrescere 
le naturali ricchezze della Toscana2?;

La fondation de cette nouvelle académie témoignait du grand intérêt 
désormais suscité en Toscane par l'agriculture, et plaçait encore une fois la 
Toscane à l'unisson d'un mouvement européen beaucoup plus vaste: le 
"Journal Economique" de juillet 1767 ne manquait pas de signaler et de saluer 
cette nouvelle création. Rapidement devenue "le centre de diffusion des 
doctrines physiocratiques et du libéralisme", elle demeurerait sans équivalent 
avant longtemps pour les Arts. L'absence est significative car même quand les 
académiciens s'intéressaient aux activités de transformation, elles restaient 
pour eux une préoccupation secondaire dont ils tentaient surtout d'évaluer 
l'influence sur l'agriculture; l'Académie tarderait d'ailleurs à avoir des 
correspondants à Prato.

23 l .M. Migliorini Viaggiatori in Toscana nell'età dei Loreni, in La Toscana dei Loreni, op.ciL, p.644; 
cf également F. Venturi L'Italia fuori d'Italia, in Storia d'Italia, 3, D al Primo Settecento all'U nità, Torino, 
Einaudi, 1973, pp.987-1481
24 S J . Woolf La storia politica e sociale, in Storia d'Italia: dal prim o settecento all'Unità, Torino, 
Einaudi, 1973
25 F.Venturi, op.ciL, p.403
26 Idem, p.408 
22 Idem, p.409
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O n  com m ençait en  e ffe t à reconnaître l ’existence d 'une activité  

m anufacturière à la cam pagne. Certains m êm e la préconisaient com m e le 
rapportait Pagnini, citant encore une fois un auteur français qui incitait à 

placer le s  m anufactures d o n t la m atières prem ières n ’éta ien t pas fort 
précieuses m ais qui em ployaient beaucoup de bras, dans les villes de Province, 
ou les v ivres sont abondants, où la main d ’oeuvre est par conséquent à bon 

marche, et où il n ’y  a pas beaucoup de distractions2 *. Le m ilieu  intellectuel 
toscan tém oignait d'avoir conscience et connaissance du développem ent de 
m anufacture en m ilieu si ce n ’est rural, du m oins provincial. A insi, constatant 
la décadence de la draperie florentine, Sarchiarti notait cependant que fuori 
delle mura della città nelle Terre e Castelli ed in tu tto  il resto del granducato si 
è ampliato assai più di prima2 9 . Mais aucun ne sem blait y voir une réelle 

alternative au déclin florentin; d'abord, parce que com m e le faisait remarquer 

Pagnini, o n  pouvait fortem ent douter che la minor quantità di lavoro che si fa  
in oggi in Firenze sia conguagliata da quel più, che dicesi farsi adesso nel resto 

della Toscana; imperciocché prescindendo dalle fabbriche di Siena..sappiamo 
che v ’erano anche allora le fabbriche di Prato e di Pistoia, che v i sono anche in 
oggi, e inoltre quelle di Volterra, d i Colle, di S.Gimignano, di Radicandoli e del 
Casentino che sono affatto mancate3 0 : dans la cam pagne éga lem en t, la 

décadence; m ais m êm e ceux qui reconnaissaient les traces d'une certaine 
reprise à la campagne ne considéraient pas forcém ent favorablem ent une telle 
évolution; ainsi Sarchiani m ettait-il en garde ses lecteurs contre les  dangers 

d'un tel phénom ène: si ode proporre quasi da tu tti lo stabilim ento delle 
manifatture alla campagna. E vero che quivi la mano d'opera dee costar meno 
che nella città; v i è però da temere che facendone una regola generale, 
l apparenza d i una vita men laboriosa e più agiata non converta in A rtisti gli 
uomini necessari alla cultura de' terreni: conseguenza che sarebbe più dannosa 
in Toscana che altrove per la maggiore cura e fatica che esiguono le terre non 

fertilissim e come le nostre* 1. U n raisonnem ent que l'on entendrait souvent 
par la su ite , une incitation à se  défier quoiqu'il en  soit du "commerce 

d'économ ie"  essendo ..la naturai costituzione delle A rti tutte ognor cangiante 
e manchevole, anche I esistenza d'un simil commercio ha da essere precaria e 
fallace, perchè dipendente dalle., circostanze de’ luoghi e de' tempi, le quali 
sono so ttoposte  continuam ente a variare, au contraire b ien  en ten d u  de 
1 agricu ltu re, seu le à p ou voir  fissare per sempre la durata del commercio di

28
29
30
31

G.F Pagnini, op.cit., p.156 
G. Sarchiani, op.cit., p.46-47
Pagnini, op.ciL, p. 104-105 
G.Sarchiani, op.cit, p.99



p roduzione32. Désormais loin de J'ancienne gloire "industrielle” de la 
Toscane, on découvrait à la région une vocation agricole: Niun paese forse fu  
destmato dalla Natura a una si estesa e molteplice cultura. Si. La natura ha 
fatto di noi una nazione agricola. Ella ci ha dato una temperie di clima, ed un
terreno proprio alla vegetazione felice, e sicura de' grandi articoli 
d'agricoltura..

La situation toscane ne suscitait certes pas uniquement des analyses de 
ce genre, fl n est que de penser à un Biffi-Tolomei par exemple qui, à la fin du 
siècle, exprimait encore son Sentimento imparziale per la Toscana sopra la seta 
e la la n a ü .  Le milieu intellectuel et politique était en fait relativement 
diversifié, comme suffisent à le prouver les discussions parfois animées 
qu'occasionnaient les projets de réforme3 4 . Si les écrits des physiocrates 
français étaient amplement mis à contribution, leur doctrine ne devenait pas 
pour autant un dogme indiscutable. Au contraire, F. Venturi insiste sur le 
caractère souvent pragmatique des hommes qui conduisirent alors la politique 
du Grand Duché; de façon significative, Pagnini, "le plus physiocrate des 
réformateurs toscans", resta un "intellectuel et non un réalisateur, au contraire 
des autres qui constituèrent une classe dirigeante habile, et cultivée".

Une classe dirigeante qui reconnaissait la mutation des temps, mais ne 
pensait pas forcément que les arts n'étaient qu'un lointain souvenir qu'il 
convenait d'abandonner définitivement à leur décadence. Au contraire, la 
politique suivie dénota la volonté de les encourager sur d'autres bases, non 
plus le privilège, mais la liberté, non plus une priorité absolue, mais un 
élément possible de la prospérité de l'Etat. Du reste, certains réformateurs 
n’étaient pas sourds aux appels d’un mercantilisme tardif comme nous aurons 
l'occasion d'y revenir traitant de la politique douanière. Mais dans la majorité 
des cas, c était la manufacture de la soie qui faisait l’objet des attentions les plus 
grandes, elle qui employait les ouvriers de la capitale, elle qui contribuait 
encore à l'actif de la "balance commerciale".

Pourtant, force est de constater que l’image et la réalité de la Toscane 
devenaient bien de plus en plus celles d'un pays fondamentalement 
agricole , les intérêts dominants étaient désormais ceux des propriétaires 

fonciers; significativement, la plupart des projets de revitalisation des 32 33 34

229 , ̂

32 idem, p.59
33 Firenze, 1791
34cf pour les discussions au sujet de la politique à adopter lors de la crise agricole de 1763-66 et des 
réformes frumentaires F.Venturi, op.ciL, p.389-393; pour les discussions concernant la réalisation de la 
grande enquête de 1766 Dal Pane L. I  lavori preparativi per la grande inchiesta del 1766 sull'economia 
toscana, in Studi in onore d i G.Volpe, Firenze, Sansoni, 1958, vol.1, p.261-313
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manufactures conseillaient avant tout d'inciter ces campagnoli à investir le u r s  
capitaux dans les manufactures, celle de la soie avant tout, bien entendu3 u n  

m ouvem ent inverse à celu i réellem ent observé des capitaux3 6. n devint p ar  

conséquent de plus en p lu s  difficile d ’intégrer dans cette vision d ’ensem ble d e s  
réalités comme celles de Prato où les manufactures constituaient toujours le  
trait distinctif de l ’h orizon  économ ique. U ne difficulté qui ne cesserait d e  
croître au fil du tem ps. C ’est donc une Toscane en profonde m utation q u e  
trouvèrent les occupants français.

Des occupants qui arrivaient avec leurs propres représentations:

For French intellectuals and even some of the French adm in istra tors, 
Tuscany certainly possessed a distinctive cultural image, in which its u n iqu e  
past contribution to the progress of civilisation merged into the more recen t 
reforming experiences o f the Leopoldine years and in particular an idea lised  
vision of Tuscan agriculture. J.B. De Gérando, "idéologue" and "grand com m is"  
employed by Napoleon to oversee the absorption of first Tuscany arid then the  
Roman states into the Empire, wrote w ith  genuine adm iration of T uscan  

civilisation (whereas Rome, in the stereotyped image of the eighteenth cen tu ry , 
offered prim arily occasion fo r reflexions on the decadence of em pires). 
Distinguished agronomes, such as Lullin de Chateauvieux, or minor f ig u re s  
like the sub-prefect of the arrondissement of Florence, Latour Dupin, expressed  
sim ilar sentiments of adm iration fo r this product of past and present, o f  
human ingenuity in transform ing the natural environm ent. Compared to  
Piedmont, Liguria or the Roman states, indeed compared to any of the regions 
annexed by Napoleon, Tuscany occupied a particular position, based on its  
cultural heritage, its reforming reputation and its "mezzadria" sy s te m ? 7 

Les français ne cessèrent donc d’affirmer la vocation agricole de la T oscane, 
conform ém ent du reste à la vision que leur proposaient les notables locau x , 
choisis comme dans tout l ’Empire, parmi les propriétaires fonciers33. A insi la 
Junte Extraordinaire affirmait-elle en 1808:

La Toscane doit à son industrie agricole la portion la plus essentielle de 
sa prospérité: c'est l'agriculture, encouragée surtout par le sage Léopold, qu i 
dans un court espace de tems a augm enté d'une manière prodigieuse la 35 36 37 38

3536 Biffi‘Toloinei Esame del com mercio attivo toscano e dei m ezzi d i estenderlo, Firenze, 1792
B" ‘eId U s investissem ents commerciaux des patriciens florentins au XVIIlè siècle, in Annales 

t5L, XXIV, (1969), pp.685-721
37

S J . W o o lf Economy and finances in Tuscany in the Revolutionary-Napoleonic period, in La Toscana 
n elle tà  nvoluzionana e napoléonien, a cura di LTognarini, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1985 
p .zy  ’
38 Cf notamment Bergeron, Chaussinaud Nogaret Les notables du Grand Empire en 1810, Annales ESC 
1971, et Idem, Les masses de granit". Cent mille notables du Prem ier Empire, Paris, 1979



population, les deniers, l'aisance et le bien-être de cette belle et intéressante 

partie de l'Italie. Elle recevra de la protection de Sa Majesté l'Empereur des 
encouragements non moins puissans et non moins efficaces.^ .
La nou velle  adm inistration se plaçait explicitem ent dans la continuité des  
réformes de Pietro Leopoldo: on se préoccupait de montrer qu’ici point besoin  
d'une rupture totale avec le passé pour engager des réformes puisque l'oeuvre 
d e ''m odernisation" avait déjà été largem ent entam ée par la politique
"illuminée" du grand duc réformateur, dont il ne convenait que de suivre les
traces; une interprétation destinée à marquer l'historiographie qui a longtem ps 

p r o c l a m é  the uniqueness of the Tuscan experience in the sense of the 
co n tin u ity  between the French period and the Leopoldine reforms. The
collaboration of many of the reformers points clearly in the same direction...As 
is well known, the reformers presented a united front in defense of some of 
the basic principles of the Leopoldine years, such as freedom of the grain trade. 
U ne situation qui évolua pourtant rapidem ent as the radical impact of French 
ru le rap id ly  made its e lf  felt: service in the Leopoldine years..w as a
fun dam en tally  different m atter from execution of policies decided upon in 
Paris..as civil administration was increasingly subordinated to m ilitary needs, 
the sense of impotence and self-doubt must surely have grown A®
Si les intellectuels qui constituaient la précédente classe dirigeante toscane 
p a ssa ie n t  d'une a ttitu d e  in itia lem en t g lob a lem en t fav o ra b le  à un  
com portem ent de plus en plus réticent à l'égard du nouveau régim e, il semble 
que les campagnoli fiorentin i n'aient pas montré un grand enthousiasm e et 
un e particulière volonté de collaboration: il se cantonnèrent au contraire dans 

u n e attitude attentiste, ne se servant pas della loro posizione nel nuovo sistema 
politico per esercitare il potere: secondo le autorità francesi non si tratta di 
aristocratica neghittosità e di insipienza, ma è piuttosto una forma sofisticata e 
poco rischiosa di opposizione, che si manifesta in un rifiuto di partecipare^1. 
U n e  p osition  qui pouvait favoriser indirectem ent Prato, com m e le soutien  
G .A ssereto, en ce que ses intérêts de ville manufacturière étaient difficilem ent 
conciliab les avec ceux des propriétaires fonciers qui peup laient le Conseil 
général du  Département, pour qui les manufactures, com m e ils l'expliquaient 

en  1813, étaient et devaient être subordonnées à l'agriculture:
in un paese come la Toscana le manifatture dipendono in tu tto  

dall'agricoltura, perchè se questa è florida i proprietari possono sostenere le 
manifatture, mentre se è in crisi essi non possono mantenere degli operai. Di * 40

39a .N.P., f IE 89, dossier 8, cité par SJ. Woolf, op.ciL, p.30
40 S J  Woolf, op.cil., p.28-29
41 G.Assereto La dominazione..., op.ciL, p.767
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conseguenza se il govem o protegge Vagricoltura, anche le manifatture vengono  
incoraggiate¿2 .

La vision  que les fonctionnaires français se firent de la Toscane é ta it  
sans doute plus com plexe que celle que leur présentait les notables locau x . 
C om m entant le cadre économ ique rég ion al, les rep résen tants fra n ça is  
in sista ient certes sur la primauté de l'agriculture, m ais ils  dém on tra ien t 

égalem ent une certaine sensibilité au "fait industriel", qu’il so it citadin o u  
rural. A insi De G érando notait en 1811 que peu de départements offrent un 
aussi grand nombre de fabriques, de manufactures et d'ateliers divers42 43 44 45, et d an s  
un rapport confidentiel au ministère de l'Intérieur, il précisait que le peuple 
toscan singulièrement ingénieux est aussi propre aux succès dans les arts  
industriels que dans les arts libéraux.44 D ans la géo g ra p h ie  in d u str ie lle  
régionale dessinée par les français, une place de choix était tenue par Prato qui 
est le corps de l'industrie manufacturière de la Toscane.45

Parallèlem ent cependant, les jugem ents étaient relativem ent contrastés 
sur les conditions des différentes industries. A insi le préfet notait-il que la 
plupart des manufactures sont dans un état florissant; m ais il ajoutait toutefois  
im m éd iatem ent que quelques unes peuvent être améliorées, particulièrement 
celles des étoffes de soie et des draps de laine. A  l'entendre en effet, la situation  
était p lu tôt préoccupante: on ne connaît assez bien ni l'art de filer, ni celui de 
tisser et d apprêter, ni la composition des teintures; le jugem ent était au m oin s  

aussi sévère que celui d e Mazzoni; les causes étaient avant tout morales: la 

paresse malheureusement trop naturelle aux habitants de la Toscane crée une 

immense quantité de mendiants tandis que les ateliers manquent de bras. Le 
défaut d intelligence, ou le peu de goût de ceux qui travaillent ne produit que 
des ouvrages inférieurs, alors qu'avec d'excellentes matières premières, on 
pourrait égaler ce qui se fa it de mieux dans l'intérieur de la France. La Toscane 
apparaissait d autre part avoir ignoré le m ouvem ent innovateur du siècle: dans 
les autres départements de l'Empire, on supplée à l'absence de bras ou à la 
maladresse des ouvriers par des machines mécaniques, ici l'on ne connaît point 
ces m oyens économiques, et souvent les manufactures sont dans l'inaction  
malgré qu'elles soient entourées par une immense population de bras oisifs A 6

42 AJM.P., FlC v  Amo 1, C onseil G énéral 1813
4  ̂A.S.F., Prefettura dell'Amo, 476
44 a.N.P„ F1E89, dossier 8
45 idem
4  ̂A.S.F., Prefettura dell'Arno, 476
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Les français entendaient-ils devenir les artisans de la modernisation 

Toscane? Le débat fut ouvert, nous y reviendrons. Anticipons dès maintenant 
que pour Paris, outre un réservoir d'argent et de bras, la vocation de la Toscane 
au sein de l'Empire était bien celle d'un pays agricole, capable d'exporter vers le 
"centre" les denrées qui lui étaient nécessaires, et apte à devenir un marché 
d exportation pour les produits manufacturés des industries françaises. Une 
politique qui, au fond, pouvait satisfaire les intérêts des grands propriétaires 
fonciers et qui ne constituait, de ce point de vue, une rupture ni avec la période 
précédente, ni avec la Restauration.

La Toscane du gouvernement restauré de Ferdinand m  avait désormais 
plus qu'une vocation, une tradition agricole. La terre constituait la boussole 
primordiale de la politique économique, la référence sociale de base, le terreau 
principal de la prospérité de l'Etat. Les manufactures n'étaient plus qu'un 
lointain souvenir que l'on ne cultivait plus avec nostalgie: du reste, l'Etat 
n'avait plus vraiment les moyens de connaître l'activité en ce domaine, ni ne 
cherchait d'ailleurs à l'avoir: jusqu'à 1850, date d'une grande enquête 
statistique promue et mise en oeuvre par F. Corridi, seules les informations 
contenues dans les rapports des vicaires pouvaient indiquer la tendance de 
l'évolution, rien de comparable aux grandes enquêtes léopoldines et 
napoléoniennes: une ignorance qui en dit long sur la considération générale de 
ces activités.

Le milieu intellectuel semblait globalement fidèle à son orientation 
physiocratique. L'académie des Georgofili en particulier poursuivait son 
activité divulgatrice en faveur des nouveautés agricoles; les thèmes chers aux 
agrariens dominaient ses réflexions. Non que ses membres n'aient conscience 
du développement de certaines industries rurales: le ’boom" des chapeaux de 
paille pouvait difficilement passer inaperçu; les communications se 
multipliaient donc à leur sujet. Deux orientations sont assez significatives de la 
position de ces intellectuels face à un tel développement: l'une voit dans le 
caractère rural et déconcentré de cette manufacture un idéal d'organisation qui 
permet à la fois d'éviter les grandes concentrations ouvrières et d ’amortir le 
choc des crises; c'est ce qu'explique Tartini Salvatici à ses collègues en 1831, à 
une époque où l'industrie des chapeaux de paille connaissait l'une de ses 
nombreuses récessions:

qui ove l'agricoltura primeggia e ove le poche manifatture si collegano 
quasi tutte colVagricoltura, sono esenti da spese d ’edifici e si compiscono da



mani le più volte addette ad altri lavori, il danno della difficoltà di smerciare i 
prodotti...è sempre..men sensib ile^ .
Une position qui n'est pas sans rappeler les affirmations du Conseil Général de  
Département en 1813; une vision qui voit, ici comme ailleurs en Italie, dans 
l’industrie dispersée à la campagne une alternative socialement bénéfique à 
1 industrie concentrée^®. Encore faut-il, et c’est la deuxième orientation 
fondamentale, que cette activité ne prenne pas des dimensions trop  
importantes qui la ferait devenir exclusive, détournant ainsi de précieux bras de 
l'activité agricole, toujours nécessairement dominante, pour le bien de tous. 
Sarchiarli, on s’en souvient, avait exprimé sa réticence face aux mirages des 
profits "industriels" qui auraient pu attirer de trop nombreux bras dédiés à 
l'agriculture; Tartini et d'autres avec lui continuent d’exprimer il timore che 
tal manifattura tolga delle braccia alla coltivazione delle terre4 9 . Une crainte 
justifiée par les hauts salaires qu’offrait la confection des chapeaux de paille.

Surtout, il convenait de maintenir fermement le cap libre.échangiste, y 
compris contre les entrepreneurs qui, en période difficile, se laissaient 
facilement aller à protester contre les exportations de matières premières e 
simili ai fanciulli che ad ogni piccolo spavento corrono spaventosi in grembo 
della madre, eccitavano a gran grida un soccorso, un provvedimento 
governativo50.
Une requête absolum ent irrecevable: non vedo ragione per la quale il 
produttore, il coltivatore di paglia da cappelli debba essere sottoposto al vincolo, 
mentre non è sottoposto a quello il produttore di grano, dell'olio, della se to li.
On devait laisser libre cours aux oscillations commerciales, absolument 
normales à une époque où la mode constituait le principal impulso al 
progresso. Si les salaires diminuaient, ce n'était que l ' effetto d e ll andamento 
naturale perchè non era nell'ordine naturale che uomini validi, giovani 
robusti si occupassero di un lavoro donnesco, comme cela avait été 
malheureusement le cas précédemment. Surtout, il fallait éviter l’intervention 
et l’aide de l’Etat aux entrepreneurs car lo sviluppo dell'industria si dee 
attendere dalla sua propria azione..bisogna abbandonare ad essa totalmente il 
pensiero della propria d i r e z io n i .  * 51

^  F. Tartini Salvatici Riflessione su ll’attuale situazione della m anifattura dei cappelli d i paglia in 
Toscana, in CAAG, IX, 1831, p.58
<®cf Dewerpe L ’industrie aux cham ps, op.cit., p289 et suivantes qui traite de la proto-industrie, modèle de 
développement consciemment argumenté dans la bouche de nombreux penseurs, administrateurs et 
"industriels" du XlXè siècle.
^  Tartini D ei progressi delle Scienze, A rti e M anifatture in Toscana, 1817-18, in CAG, 1819 
^  Lapo Dei Ricci Cenni sugli effetti d e ll’esportazione della paglia  da cappelli, CAG, vol XII, 1834.
51Idem.C'y

F.Tartini Salvativi Riflessione sull'a ttuale situazione..,op.cit, p.63
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Un axiome fondamental qui était également largement le vecteur principal de 
l'action gouvernementale.

Pourtant, les années 1830 furent l'époque d'une croissance industrielle 
notable qui suscita une volonté de connaître plus détaillée que ce qu'avaient pu 
être jusque là les quelques compte-rendus à l'Académie des Georgofili. La 
Statistique, désormais fort en vogue, é tait la forme par excellence de 
l’exposition des connaissances. Des privés s'attelèrent à recueillir le maximum 
d'informations: un anglais, Bowring^S fut symboliquement le prem ier à faire 
paraître  son ouvrage, bientôt suivi de E.Repetti53 54 et de L.Serristori55: des 
ouvrages à l'am bition totalisatrice et dans lesquels Prato, malgré des 
divergences quantitatives notables, apparaissait une figure de prem ier plan du 
développem ent régional.

L'Etat commençait lui aussi à m onter un certain renouveau d'intérêt 
pour les activités de transformation, comme en témoigne la décision, prise par 
m otuproprio  le 12 juillet 1839, d ’instaurer une ’’Exposition Toscane d'Arts et 
manufactures"; destinées à se répéter tous les trois ans, ces expositions avaient 
pour ambition d'être une vitrine de l'industrie régionale, de m ontrer ce qui se 
faisait de mieux et de plus innovateur dans le Grand Duché, les manufactures 
de Prato n'y comparaissaient cependant que de façon tout à fait marginale: une 
absence significative; significative de ce que la forme déconcentrée qui 
continuait d'être la caractéristique dominante du tissu m anufacturier de Prato 
n'intéressait guère les organisateurs de ces manifestations; beaucoup plus digne 
d 'intérêt leur semblaient être les tentatives de concentration et de mécanisation 
entreprises par Ricci dans le Casentino: la référence était les grosses industries 
concentrées du Nord, italien et européen, dont on ne mettait pas en cause la 
valeur de modèle; significative, l'absence de Prato l'est encore parce qu’elle 
témoigne de la faiblesse de relations avec les milieux intellectuels et dirigeants 
de la capitale, d'une certaine marginalité de Prato, de ses entrepreneurs par 
rapport au centre du  pouvoir. Une marginalité qui se lit égalem ent dans les 
divergences nombreuses existant entre attentes des entrepreneurs et politique 
étatique e t dont on saisit les conséquences directes sur des points cruciaux qui 
tenaient au coeur des entrepreneurs.

53Bowring Statistica della Toscana, d i Lucca, degli Stati Pontefici e Lombardo-veneti, Londra, 1838
54 E.Repetti Dizionario geografico fìsico  storico della Toscana, Firenze, 1841
55 L.Semstori Statistica delTltalia, Firenze 1842
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Bien difficile de savoir exactement quelles étaient les attentes des 
entrepreneurs de Prato, on leur donna peu la parole, ils ne la réclamèrent pas à 
grands cris: peu de doléances arrivent jusqu'aux autorités; il faut donc cueillir 
de lointains m urmures, saisir des discours à peine ébauchés, percevoir la voix 
de quelques-uns qui peuvent ne pas form er groupe. Quelques thèm es 
retiendront notre attention, dont le caractère général est en quelque sorte une 
garantie d intérêt, pour 1 Etat comme pour les entrepreneurs. Au premier rang  
de ceux-ci les problèmes cruciaux liés à la circulation.

Circuler

Une entreprise difficile à bien des égards, en premier lieu à cause de la 
complication du système de barrières douanières internes au Grand Duché.

Unifier le marché intérieur

C om m e le rappelait Pietro Leopoldo, tout restait à faire dans ce domaine:
Il sistema delle dogane..era estremamente complicato. Oltre le dogane 

ai confini e nelle città principali, vi erano in tutti i rispettivi territori e 
giurisdizioni della Toscana delle dogane intermediarie per passare da un 
territorio all altro...Inoltre tutta la legislazione era confusa ed imbrogliata, 
montata con sta tuti e tariffe diverse, che nessuno poteva mai sapere nè 
indovinare, né il pubblico che le doveva osservare, né i ministri che dovevano 
farle eseguire, il che la rendeva molto arbitraria...tutta la legislazione pareva 
fatta apposta per vessare il pubblico ed impedire Vindustria e il traffico, vedere 
di tirare dei denari e dare agli esecutori e guardie tutto il campo di fare degli 
arbitri vessazioni e mangerie56.
Une situation qui avait été dénoncée depuis longtemps comme l'une des 
causes des difficultés économiques de la Toscane. L’un des tous premiers, G.B. 
Carli, avait insisté avec force sur les contraintes imposées par ce système qui 
contribuait à alourdir de façon considérable les coûts de production et le prix 
des m archandises exportées^?. L'exemple classique qu’il proposait était celui 
d 'une balle de laine qui, pour arriver de Livourne à Cortone, devait payer en 
quarante quatre fois 12% de sa valeur intrinsèque en taxes et péages variés. La 
Toscane sem blait ainsi être composée d 'une  m ultitude de micro-régions * 51

56 Pietro Leopoldo Relazione su l governo... op.ciL, pp.315-6
51 G.B. Calli Saggio Politico ed economico sopra la Toscana, fa tto  nell'anno 1757, in Opere, Milano,
1784, vol.l, pp.321-368, notamment pp.336-39 et 344-49



chacune fermée sur elle-même et peu reliées surtout au port de Livourne. 
C'était aussi ce que dénonçaient les marchands de la place, notam m ent ceux de 
la Nation anglaise, interrogés par le Conseil de Régence et invités à faire des 
propositions pour accroître le commerce. Tous préconisaient un più stretto 
collegamento fra il commercio di Livorno e le a ttiv ità  produttive 
dell'entroterra, ainsi qu'une diminution des gabelles internes: il en allait des 
possibilités générales du commerce. Bien sûr, les intérêts de ces commerçants 
n'étaient pas forcément en accord avec ceux des manufacturiers, au contraire, 
mais sur ce point tout au moins, leurs avis convergeaient.

Les manufacturiers de Prato étaient en effet obligés de payer une 
m ultitude de taxes pour introduire les matières premières dans la ville. Ils s'en 
plaignaient officiellement en 1766 dans leur réponse à l'enquête promue par 
Pietro Leopoldo: le gabelle della Dogana regia si rendono in oggi gravose per la 
fabbricazione o conservazione delle manifatture..imperciochè il lino sodo che si 
provede tutto in Livorno paga la gabella di Lire 5 per cento, altre piccole spese 
alle Dogane..sembrerebbe ragionevole una proporzionata diminuzione di essa, 
perm ettant ainsi une baisse des coûts de production.

M ais ce n 'é tait pas tout: La gabella altresi che si paga delle robe 
impannate che dal contado fiorentino si levano per trasportarle alle Fiere dei 
Distretti si rende gravosa per il motivo che dalle Dogane si fa pagare la gabella 
di tutte quante le medesime mercanzie, che si portano per esitarsi alle Fiere dei 
Distretti le quali se tutte si esitassero non vi sarebbe difficoltà di tal pagamento 
ma non esitandosi tutte o riportandone, o rimettendone parte nel contado non 
solo non si restituisce le gabelle delle mercanzie che restano invendute e si 
riportano e si rimettono in contado, come parrebbe ragionevole, ma ancora si fa  
pagare altra gabella delle mercanzie che si rimettono, dimodo che può 
succedere in breve giro un istessa pezza di mezzalana o d'altra qualità paghi 
più volte la gabelle e questa assorbisce il valore della medesima; la quale 
considerazione fa si che i negozianti le diano ad un vii prezzo con grave 
pregiudizio loro e degl'altri trafficanti.58

U ne situation d 'au tant plus préoccupante que les réform es de la 
Régence n'avaient sans doute fait qu'aggraver les choses: trouvant en effet les 
finances dans un état désastreux et préoccupé avant tout d'avoir la garantie de 
rentrées régulières d 'argent, le nouveau gouvernement des Lorraines avait 
décidé de confier l'ensemble des taxes, gabelles et autres à une ferme générale^, 58 59
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58 A.S.F., Gianni, F.36, ins.516 Relazione sulle Arti della comunità di Prato
59 LX>al Pane La finanza toscana dagli inizi del secolo XVIII alla caduta del Granducato, Milano, 1965



2 3 8  ' '
ce qui avait en fait entraîné une aggravation des perceptions de la p lupart des 
taxes. U s  jugements a postériori furent extrêmement négatifs sur cette réform e 
que Zobi par exemple définit comme une calamità-economica-finanziaria"60  * 62 63, 
rep renan t ainsi l ’opinion précédem m ent exprimée par Gianni qui tax a it 
l’institution d ’être  "un mostro pubblico" 61. Un monstre qui disparut en 1768, 
victime de la politique de Pietro Leopoldo.

Il fallu t par contre beaucoup p lus de tem ps pou r que le p ro je t 
clairem ent énoncé de repousser aux frontières l’ensem ble des b a rriè re s  
douanières ne so it entièrem ent exécuté. L’abolition totale des d o u an es  
intérieures posait évidemm ent d ’abord un  problème financier à l’Etat, qu i 
devait trouver les moyens de remplacer cette source de revenus; voilà qu i 
explique la relative lenteur du processus de suppression. En 1775 fu  accordata 
l esenzione di gabella e circolazione interna delle lane62; puis en 1781' fu ren t 
aboliti tu tti i passi, gabelle e diritti, si regi che comunativi..abolendo tu tte le 
gabelle che si pagavano per qualunque, genere di mercanzie per il passaggio da 
un territorio all altro del Granducato63; ainsi s'établissait una linea doganale di 

frontiera con tassa unica d'introduzione, estrazione e transito64, même si des 
gabelles persistaient aux portes des villes de Florence, Sienne, Pise et Pistoia, 
cette dernière é tan t particulièrement mal vécue par les m anufacturiers de 
Prato. Mais encore une fois, leur voix n'était pas assez puissante pour arriver à 
entam er les restes de cette ancienne organisation.

Si l'ensem ble des réform ateurs et des acteurs économ iques se 
trouvaient d'accord pour unifier le système douanier et le porter aux frontières, 
abolissant ainsi les barrages intérieurs, la politique à suivre en matière de taxes 
douanières extérieures faisaient l'objet d'enjeux et de contestations beaucoup 
plus importantes.

La politique douanière, un enjeu économ ique

Pendant longtem ps, la politique douanière avait obéi aux exigences 
d 'u n  pays m anufacturier, reflétant ainsi la conception dom inante qu 'avaient 
les gouvernants de la principale richesse du pays. A l'interdiction d'exportation 
des denrées alimentaires et des matières premières, retenue essentielle pour le

60 A Zobi Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848, Firenze, 1853, p.206
Ciclata ¡storica.., op.ciL

62 Pietro Leopoldo R elazione.., op.ciL, p.293
63 idem, p.318
6  ̂A.Zobi M anuale storico delle massime e degli ordinam enti economici vegliam i in Toscana, Firenze,



m aintien de coûts de production les plus avantageux possibles, s'alliait la 
prohibition d'importation des biens manufacturés concurrentiels à ceux que 
produisait le pays.

La Régence m aintint ces principes. Le règlement de 1738 prévoyait en 
effet l'interdiction d'introduction des draps sodati, mezzi sodati e gualciti, à 
l'exception toutefois de certaines serges et plus généralement des sottigliumi 
dont la fabrication n'existait pas en Toscane et qui depuis 1694 pouvaient 
s’introduire librement sous réserve de payer un modique droit de douane. En 
fait, ce règlement se prêtait rapidement à de multiples confusions: en premier 
lieu, parce que les "exceptions" prévues reflétaient en fait les intérêts des 
négociants de draps, bien différents, si ce n ’est antagonistes, de ceux des 
lanaio lfiS;  les distinctions introduites par la loi étaient trop  subtiles et 
imprécises pour ne pas favoriser l'introduction massive de draps étrangers.

C'est ce que lui reprochait par exemple Gianni, qui expliquait surtout 
comment l'instauration de la Ferme Générale avait rapidement rendu vain le 
règlem ent du fait de la collusion d'intérêts entre les fermiers et les négociants 
désireux d'introduire dans l'Etat les draps interdits:

Chi sapeva maneggiare simili affari persuase presto che ai libbri delle 
Dogane si poteva scrivere sottigliumi o telerie, dove esistevano panni proibiti, 
prendere una gabella per i Finanzieri, ed una mancia per i cortesi Impiegati, che 
vi acconsentissero, e lasciare godere il Panno a chi in tal forma aveva ben 
pagato. Per la loro frequenza queste operazioni formavano oggetto, ancorché si 
trattasse di tagli, e moderate quantità, ma quando si estese alle Balle la 
Compiacenza delli impiegati, e la loro Teologica scrittura, diedero un oggetto, di 
una somma, la quale si rese vistosa, e maravigliosa universalmente; onde 
Ordini, ed Istruzioni di rigore dal Tribunale non solo, ma anche dalli 
Finanzieri istessi vennero sparse, e. ripetute, benché senza effetto migliore, 
perché troppo bene si vidde che essi dovevano gradirne l'inosservanza66 .
La contrebande se multipliait donc, fruit des intérêts commerciaux, de la mode, 
de l'avantage intrinsèque des produits étrangers, de plus en p lus nombreux 
dans le pays, endossés y compris par les Senatori, e Consiglieri, e 
Impiegati...(che) pur fino in Consiglio a trattare di queste materie non si 
riguardano di comparirvi con i contrabandi in dosso ^ .

La protection des manufactures était dans ces conditions bien relative. 
Elle l'était d'autant plus que la loi n'avait eu le souci d'interdire que ce qu'elle 65 66 67
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65 D.Preti L 'arte della lana, op.ciL, p.789
66 F. Gianni Ciclata.., op.ciL, p.11-12
67 A.S.F., Arte della lana, F.526, citée par D.Preti, op.ciL, p.803
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entendait favoriser dans le pays, c'est à dire les draps larges de qualité limitando 
così la sua protezione a quote obiettivamente ristrette di mercato, e ad un  
limitatisimo numero di produttori cittadini.6 8  69 Une politique d iam étralem ent 
opposée à celle d  autres Etats italiens, soucieux au contraire di proteggere dalla 
concorrenza straniera..la produzione di media e bassa qualità, e di lasciare libera 
l importazione di panni di alto e altissimo pregio.69 Le gouvernem ent de la  
Régence se m ontrait ainsi encore conditionné par l'image d 'une production d e  
haute qualité, et de h au t prix, qui avait fait jadis la fortune de Florence; 
favo risan t les m anu factu res de province, il sem blait espérer q u 'e lle s  
parviennent à rétablir cette primauté dans les draps de luxe: une illusion qu i 
persisterait longtem ps puisqu 'à la fin du  siècle encore, Gianni annonçait 
q u 'é ta it tornata in scena mascherata sotto altro aspetto l'idea di fabbricare 
Pannine nobili7^.

Mais pour fabriquer de beaux draps encore fallait-il utiliser de belles 
laines et non celles des troupeaux barbaresques qui arrivaient cependant de p lu s  
en plus nombreuses dans le port de Livourne pour l'usage des lanaioli toscans. 
La modicité de leur prix était leur principal avantage. Elles entraient désorm ais 
d 'au tan t plus facilem ent en Toscane que la nouvelle dynastie avait v o u lu  
favoriser le commerce avec le Levant et la côte d'Afrique du Nord en signan t 
en 1747-49 des traités de paix perpétuelle, d'amitié et de commerce avec la Porte 
O ttom ane d 'abord, les Régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli ensuite: u ne  
m esure dont on  espéra it qu'elle puisse redonner v igueur au com m erce 
le v a n tin 71 72. Mais pas aux prix de l'abaissem ent qualitatif de la production 
lainière du Grand Duché: aussi le gouvernem ent suivit-il l'avis de l'Art de la 
laine de Florence en publiant une loi qui interdisait l'importation de toutes les 
laines barbaresques: une décision conforme à l'idéal de qualité. Cependant, la 
pression des lanaioli, en  particulier ceux de la capitale, fut cette fois capable 
d 'introduire des exceptions qui répondaient à leurs préoccupations: en 1752, on  
au to risa it, contre pa iem en t d 'une gabelle, l'in troduction  des laines d e  
Salonique, Santa Croce et Alicante qui étaient les plus communément utilisées 
par les drapiers de Florence et du contado77.

Une mesure qui semblait encore une fois favoriser les manufactures au  
détrim ent des p roducteu rs régionaux de laine. Le tem ps de la revanche

68 D.Preti, op.ciL, p.789
69 Idem, p.790
70 Gianni G elata Storica, op.ciL, P30-31
71 Zobi M anuale Storico, op.ciL, p.118
72 D. Preti, op.ciL p.810-811



semblait proche: stimulés par l'air des réformes léopoldines, les propriétaires 
ne tarderaient pas à demander la libre extraction de leur production. Ils étaient 
soutenus par des voix de plus en plus nombreuses qui voyaient dans 
l'interdiction d'exportation des laines la cause fondamentale de la médiocrité 
de l'élevage toscan; toute l'orientation économique pré-existante, dont la 
po litique  douanière était le résultat le plus m arquant, se voyait ainsi 
potentiellem ent remise en question; les réformateurs se divisèrent, comme en 
France, comme ailleurs en Europe, entre partisans d'un mercantilisme tardif et 
défenseurs de la liberté totale de commerce, ainsi que le rappelle V. Becagli:

L'una concezione puntava decisamente alla libertà del commercio,... la 
riforma del sistema doganale doveva necessariamente andare verso una 
progressiva caduta della sua importanza sia come strumento di protezione che 
come mezzo di finanziam ento dello stato, per essere sostitu ito  
progressivamente, da quest'ultimo punto di vista, dalla imposizione diretta.

L'altra linea teneva conto della collocazione del paese in un contesto 
intemazionale contrassegnato da forti squilibri tra le economie dei diversi stati, 
e pertanto... favoriva decisamente una politica protezionistica per le industrie 
di trasformazione, sia attraverso l'imposizione di dazi sui prodotti esteri 
concorrenziali che col limitare l'estrazione dei prodotti greggi suscettibili di 
trasformazioni da parte di industrie attive o attivabili internamente. 
Fondamentale in questa visione era l'importanza del sistema doganale..

E evidente come dietro a queste posizioni vi fossero non solo analisi 
diverse delle opportunità presenti per l'economia toscana, ma anche 
concezioni diverse della funzione dello stato, neutra nell'un caso, attiva nel 
secondo, e, per certi aspetti, dei fondamenti stessi della richezza n a z i o n a l e 7 $  

Com me le montre Becagli, la politique du gouvernement réform ateur de Pietro 
Leopoldo ne cessa d'osciller entre ces deux conceptions, personnifiées par deux 
des acteurs de premier plan du mouvement de rénovation de l'Etat: d 'un côté 
T avanti le "physiocrate", de l'autre Gianni le "mercantiliste"* 74, l'adversaire 
su rtou t de l'impôt direct qui devait être la conséquence logique d 'une réforme 
en  un  sens libéral de la politique douanière.

Trois grands moments à l'en croire, jalonnent les années de réformes. 
En 1781, la nouvelle loi douanière éta it profondém ent m arquée par 
l 'o rien ta tio n  libérale. Après la m ort de Tavanti au contraire , et p lus 
particulièrem ent de 1784 à 1789, F. M. Gianni reprit l'initiative et tenta de 
m ettre au point une révision du tarif douanier qui répondrait aux principes de

Becagli La tariffa doganale del 1791, in La Toscana nell'età rivoluzionaria..., op.cit., p.281-282
74Pour plus de précisions sur ce personnage FDiaz Francesco M aria Gianni dalla burocrazia alla politica 
sotto Pietro Leopoldo di Toscana, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966

2 4 1



la "légitim e liberté" du  commerce, entendue comme la facoltà di coltivare, 
trasportare, estrarre, ed introdurre tutte quelle merci, c/ie sono utili allo Stato 
intiero, ma limitata, e rego/ata dai Dazi, e da//e Leggi ove l'esige il favor dello 
Stato7*: la série de mesures prises en 1788 constituèrent il vero punto di svolta 
della politica doganale toscana7*. Mais en 1791, peu de temps après l’arrivée au 
pouvo ir du nouveau souverain, un nouveau tarif était encore une fois publié. 
D 'interprétation ambigüe, il serait, à en croire Becagli, un acte de guerre des 
adversaires de Gianm, puisqu'il tendait en définitive à sostenere gli interessi 
dei possessori legati alla campagna e alla produzione dei generi greggi contro 
gli interessi dei manifattori e di quella parte dei gruppi dirigenti ancora legata 
alla manifattura cittadina.75 76 77

Sym ptom atique de ces varia tions politiques et douanières, la 
réglem entation et les droits pesant sur l'introduction des draps étrangers en 
Toscane: avant 1788, la gabelle avait été fixée à 12 et 16% de la valeur des draps, 
selon  leur type; en 1788, sous l'impulsion de Gianni, un m otuproprio stipulait 
au  contraire qu’elle devait être calculée en fonction du  poids de la pièce, 
im posan t une taxe de quatre paoli sur chaque livre de draps sans plus tenir 
com pte de la valeur: une mesure qui surtaxait donc les draps de faible valeur e t 
con tre  laquelle avaient immédiatement protesté les m archands importateurs. 
Soucieux  d 'obtenir leur alliance, les libéristes de 1791 leur donnèren t 
satisfaction en réintroduisant une taxe unique de 15% ad valorem. C 'était, 
d isait-on, une mesure nécessaire pour enrayer la contrebande qui n'avait cessé 
d 'augm enter en réaction au tarif protectionniste. Certes, le phénomène on le 
sait était d'importance; mais le nouveau tarif signifiait bien surtout la victoire 
des propriétaires terriens et des marchands, libres d'importer les produits finis 
e t d 'extraire les matières premières. En effet, le même tarif prévoyait le retour à 
l'au to risa tion  d 'exportation des bêtes à laines, préalablem ent prohibée par 
notification du 7 avril 1789.

Ainsi se m ettait nettem ent en  place une politique de libre-échange 
généralisé  qui ne trouverait pratiquement plus de contradicteurs lors de la 
R estauration . Les hom m es qui retrouvaient alors les voies du pouvoir, 
Fossom broni, Neri, Fabbroni, avaient tous pris largement partie en faveur du 
libérism e lors du débat de 1791: la politique douanière serait donc désormais 
en tièrem ent marquée du  sceau de la liberté de circulation à laquelle aucune

75A. Paolini Della legittim a libertà del Commercio, op.ciL, T.l, p.102
76 V.Becagli La tariffa doganale, op.ciL, p.285
77 Idem



m esure  de protection des m anufactures ne pouvait s 'o p p o se r78 * 80. Les 
gouvernants et la plupart des intellectuels toscans seraient particulièrem ent 
flattés d'entendre Cobden faire l'éloge de la politique douanière toscane. Peu 
im portait si les quelques pôles manufacturiers encore en vie voyaient la chose 
d ’un  tou t autre oeil, ainsi qu'en tém oignait une fois de p lus la famille 
Mazzoni. Devant l'arrivée massive des draps anglais, ils continuaient d'espérer 
en  la protection du gouvernement:

E veramente un guaio grande per le fabbriche toscane queste manifatture 
estere..e converrebbe che il governo ci riparasse con proibirne l'ingresso in 
Livorno senza che avessero pagato un dazio forte altrimenti in Toscana si voi 
lavorare poceP9
U n espoir vite déçu, leur voix ne parvenait plus jusqu'aux sphères du pouvoir 
e t de l'esprit. Du reste, eux-mêmes constamment tiraillés entre leur rôle de 
fabricants et celui de marchands, les Mazzoni reprenaient parfois à leur compte 
les raisonnements typiques du plus pur libéralisme, témoignant à leur manière 
de la difficulté pour un groupe hétérogène comme l’était celui des "négociants" 
de  Prato d 'adopter dans ce domaine une position univoque; comm entant 
l'au torisa tion  d'extraction accordée aux laines toscanes en 1818, Lazzero y 
voyait une mesure favorable à l'am élioration de la matière prem ière ainsi 
q u ’une m esure d ’incitation pour les fabricants qui sempre più dovranno 
sottilizzare il suo ingegno per mettersi in parità del 'Esteri fabbricanti per 
l'economia, e per il genio nelle manifatture£0. Un discours concurrentiel qui 
n ’était pas forcément de l'avis de tous les fabricants, ils durent cependant s'y 
adapter, de gré ou de force, contraints d'agir sur un marché envahis de draps 
é tran g ers , nous y reviendrons. Du moins avaient-ils les m oyens de la 
com m unication?
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78Pour les motivations agrariennes de la politique douanière après la Restauration voir également 
G.Biagioli / prooblemi dell'economia toscana e della mezzadria nella prima metà dell’Ottocento, in
AA. VV. Contadini e proprietari nella Toscana moderna. Atti del Convegno di Studi in onore di 
G.Georgetti, Firenze, Olschki, 1981, voi.2, p.115 et suivantes 
79s .A.S.P„ Mazzoni, Lazzero, 28/5/1817
80 S.A.S.P., Mazzoni, Lazzero, 20/7/1818
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Les moyens de la communications!

Dès le début du XVIè siècle, nous dit L.Rombai, le territoire de Prato était 
déjà organisé selon  des modalités qui ne variraient que fort peu  pendant toute  
l ’ép o q u e  m oderne. Le tracé des eaux et des routes, les deux piliers d e  
l'organisation du territoire étaient dans l'ensem ble déjà fixés:

confrontata con gli standard del tempo la rete stradale Pratese risultava 
discretamente funzionale al soddisfacimento degli interessi economici e sociali 
a scala locale e regionale. Il centro urbano era agevolmente collegato non solo 
alle ville del proprio contado, ma, al di là dei confini di questo, ai centri ed alle 
aree più vitali della Toscana: a Firenze, a Pistoia, alla Valdinievole, al 
Valdamo, al Mugello. Indirettamente, per la non lontana via dell'Arno, il 
Pratese comunicava anche con Pisa e Livorno, sboccando sul mare&2.

Les problèm es se  posaient donc essentiellem ent en term es d ’entretien  
d'un systèm e déjà existant. Lors de la grande enquête léopoldinne de 1766, les  

représentants de la com m unauté faisaient savoir qu'il serait assai comodo ai 
negozian ti que la route pour Signa soit am éliorée8 3 : en effet, le chem in  
m uletier était en  piteux état et devenait rapidem ent im praticable en cas de  
plu ie. Or c’était la voie des relations avec Livourne puisqu'à Signa les produits 
s'em barquaient sur l'Arno pour ensuite arriver jusqu'au port: un axe vital 
pour 1 économ ie de la cité. Tellement vital que fleurissaient les projets pour 
am éliorer et faciliter les liaisons directes avec le débouché maritime.

L un des p lu s originaux fut de doter Prato d'un port; pas question pour 
cela d'utiliser le B isenzio ni les autres cours d'eau, incapables, à cause de leur 

nature torren tielle , di prestare il comodo della navigazione; rien à espérer non  
plus des canaux où  la présence de nombreux édifices rendait impraticable toute 
n a v ig a tio n 8^. Par contre, on commençait à Prato à envisager la possibilité de  

construire une v o ie  navigable reliant Cafaggio, petit centre situé à quelques 
k ilom ètres de la v ille , à l'Ombrone vo isin  en  ampliando gore e canali già SI * * * * * * * * * * *

SI Les études sur ce sujet sont assez nombre uses; elles constìtuent les références principales de notre
développement et nous y renvoyons pour plus de détails: L. Rombai L’assetto del territorio in Prato,Storia di una città, t.2, op.cit., pp. 3-33; A.Giuntini Le communicazioni stradali e ferroviarie, in Prato,storia di una città, t3, op.cit, pp.539-579; P.Vichi Per un'analisi della viabilità toscana in età lorenese,
in La Toscana dei Lorena, op.cit pp.455-475; P.Bellucci I valichi stradali transappenninici, in LaToscana dei Lorena, op.cit., pp.477-490; A.Giuntini Leopoldo e il treno. Le ferrovie nel granducato diToscana, Napoli, 1991; D. Barsanti Le ferrovie nella Toscana lorenese: considerazioni a margine di unannoso dibattito storiografico, in La Toscana dei Lorena, op.cit, pp.491-513.
^ L .R o m b a i ,  o p .c it, p .8
S^S.A .S.P., Arti 40, op . c i t
Ŝ Idem



esistenti e convogliandovi le acque di cui era ricca la zo n a li  une solution qui 
perm ettrait de créer una più agevole via per Livorno, praticable facilem ent en  
toute saison et partant directement de Prato; un moyen de raccourcir le trajet et 
d'abaisser les coûts de transports. Le projet naissait, ou renaissait, semble-t-il 
vers 1750, sous la plum e d'un auteur anonym e, mais qui faisait parler de lui 
dans la v ille  puisque les relateurs de 1766 reproposaient au gouvernem ent cette 
so lu tion . A insi se m anifestait una più viva attenzione ai problemi posti dai 
traffici pratesi ed un senso più acuto della rilevanza che le vie di 
comunicazione avevano per lo sviluppo economico; con una più precisa 
consapevolezza del contesto territoriale nel quale, tra Padania e Livorno, Prato 
poteva trovare lo spazio di una propria particolare fortuna.86

La politique des Lorraines avait dans ce domaine égalem ent ouvert des 
espoirs: en  1745 en effet François-Stéphane décidait la construction d'une 
n ou velle  route transapennine entièrement carrossable pour relier directem ent 
Livourne aux possessions impériales de la plaine padane et au delà à l'Autriche 

b ien  évidem m ent. P lusieurs itinéraires étaient envisageables: Prato put un  
instant espérer que le choix se porterait sur la vallée du Bisenzio; ainsi la ville  
serait devenue un carrefour important des com m unications rom pant avec le 
relatif isolem ent dans lequel l'avait placée la politique des M édicis: ceux-ci 
avaient en  effet créé une nouvelle route pour Pistoia (fin XVIè siècle) passant 
n on  plus par Prato mais par Poggio a Caiano, où ils possédaient une de leurs 
so m p tu eu se s  v illas, ainsi qu'une n o u v elle  vo ie  de com m unication  vers 
B ologne qui passait par Pratolino, autre grand lieu familial, évitant ainsi la 
va llée  du  Bisenzio. Des choix que l'on contestait vivement à Prato et auxquels 
l'on attribuait les problèmes économiques de la ville:

Per dar lustro a due ville de' Principi, Prato è restato senza alcun passo di 
forestieri, che attraversando la nostra città imparavano a conoscere i nostri 
manufatti e li acquistavano: infatti costruito lo stradone della Villa del Poggio a 
Caiano a Pistoia, Prato ha perso il passo di Pistoia, Pescia, Lucca e di tutta la 
Lunigiana; e fabbricata la villa di Pratolino, fu  fatta la strada che per il giogo (d i 
S ca rp er ia ) conduce a Bologna, ed in conseguenza Prato ha perso l'antico passo 
della Posta di Firenze per tutta la Lombardia87.

Pour contrecarrer une telle évolution , un projet d'ensem ble sem blait 
d on c naître au n iveau local: que l'on fasse une voie n avigab le  partant 
directem ent de Prato pour Livourne et que l'on fasse passer par la ville la * 86 87

85S. Nicastro Crisi nell'industria e nel commercio pratese, in Archivio Storico Pratese. 111(1920), 4, 
p.158 et s.; manuscrit anonyme in B.R.P., carte Guasti, n.69
86 L.Rombai, op.ciL, p.23
87 B.R.P., op.ciL, cité par L.Rombai, p.39
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n o u v e lle  route traversant les A pennins. A ucune de ces aspirations n e fu t  
réalisée: le canal resta en  projet et on traversa les Apennins par le col de la Futa, 
plus proche de Florence. La route qui de Prato portait à Bologne en rem ontant 
la vallée  du Bisenzio, appelée "route des côtes" restait incom m ode, montuosa e 
scoscesa et parfois impraticable. D ’ailleurs, les représentants de la com m unauté
réclam aient en 1766 qu'elle soit restaurée afin de faciliter les com m unications 
avec Bologne.

D e n ou veau , l’esp o ir  naissait avec la m ontée sur le trône de P ietro  
L eopoldo qui m ettait en  oeuvre une politique de "grands travaux" routiers et 
fluviaux destinés à fournir une structure renouvelée aux libres échanges qu’ils  
désiraient prom ouvoir, ainsi que du travail aux pauvres. L'époque fut en effet
celle  d ’une véritable "révolution routière" qui a déjà fait couler beaucoup  
d'encre.

A u sein du  territoire de Prato, l'action fut constante et abondante, surtout 
à partir de 1784, résultat d'une politique communautaire énergique et stim ulée  
par les resp on sab ilités que Pietro L eop old o  avait confié  aux nou veau x  
organism es locaux; les provveditori du  territoire, tous d'origine bourgeoise et 
in téressés aux trafics, elaborarono e attuarono una ragguardevole mole di 
lavori, volta..al risanamento di tutte le vie pubbliche. Si superava così la logica 
degli interventi framm entari ed episodici, diretti a riparare i danni delle 
calamità naturali, che avevano caratterizzato la storia stradale dal Cinquecento 
in pofià. La route de Bologne fit l'objet d'un soin tout particulier en raison  
dell'utilità e necessità si privata, che pubblica di detta strada, stata sempre di 
grande profitto alla città di Prato. f i^ :  travaux im portants m ais qui ne la 
rendirent pourtant pas carrossable d'un bout à l'autre.

En effet, le s  p lu s  grands travaux entrepris en  la m atière par le  
gouvernem ent de Pietro Leopoldo ne touchèrent en réalité que très p eu  le  
territo ire  p ro p rem en t d it de Prato. A u cu n e  d es g ra n d es v o ie s  d e  
com m unications percées au travers des A pennins90 ne passa par la ville : en  
particulier, quand il s'agit de relier le Grand Duché à M odena et à l'Autriche, 
celle-ci pesa sem ble-t-il beaucoup pour faire adopter le passage par l’Abetone et 
Pistoia qui perm ettait d ’éviter les Etats du Pape: une nouvelle occasion perdue  
pour la vallée du  Bisenzio. Bien sûr, l'am élioration générale des routes du  
G rand Duché pur non rispondendo ai desiderati pratesi, ebbe certamente un 
notevole riflesso sulla realtà economico-produttiva di quel territorio: il Pratese 88 89 *

88 L.Rombai, op.ciL, p.28
89 S.A.S.P., Comune. 638
9°Pour un panorama complet des nouvelles routes et en particulier de voies de traversée des Apennins cf 
P.Bellucci, op.cit.



veniva allora a trovarsi, infatti, assai meglio collegato al circuito commerciale 
che faceva capo all'emporio labronico e al vasto mercato padano.9 1

Impossible pourtant de ne pas noter qu'au sein de l'Etat, les intérêts de la 
ville restaient au second plan; ce phénomène n'était sans doute pas sans 
relation avec l'absence d'un véritable groupe de pression local capable 
d’influencer les décisions gouvernementales et avec la divergence d'intérêts 
entre la ville et l'Etat et ses classes dirigeantes: une caractéristique de longue 
durée.
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Elle se manifesta de nouveau lors de la dom ination napoléonnienne. 
L’ép o q u e  fut égalem ent marquée par l ’abondance des gran d s projets: 
significatives les dem andes de Pistoia et d'Arezzo pour la construction de deux  
grands axes menant l'un vers Bologne et la Romagne, l'autre vers la mer 
tyrrh én ien n e et le port d'Ancône, ou  encore le projet de D e G érando  
d'am éliorer la route pour Bologne passant par la vallée du Bisenzio. Les 
réalisations suivirent par contre difficilement: faute de tem ps b ien  sûr, mais 
égalem en t du fait de la réticence des grands propriétaires terriens peuplant le 
C onseil d e département. Aux dires m êm es du préfet, ceux-ci tentaient plutôt 
d'alléger la charge des contribuables, parmi lesquels ils figuraient en premières 
p laces, que de garantir le bon état des routes de grande com m unication. 
D 'autant que la France leur offrait alors les plus grandes perspectives de  
débou ch és. Aussi n'avaient-ils aucune hâte à investir dans la construction de  
route pour Modène, Bologne ou Ancône.

D es intérêts tout à fait contraires à ceux des fabricants d e Prato qui 
v o y a ien t venir de France des produits concurrentiels et dont le  principal 
m arché extérieur, après la fermeture totale du débouché livou m ais pour cause 
de b locus, passait de plus en plus par la plaine padane, nous y  reviendrons. 
A in s i ,  la creazione di una rete stradale ben diramata verso nord-est aurait pu  
r e p é s e n te r  un'alternativa di grande rilievo^;  mais les intérêts d e Prato ne  
réu ssiren t pas à devenir dom inants et l'occasion fut à n ou veau  perdue  
d'am éliorer de façon décisive la voie du Bisenzio vers Bologne.

Cette réalisation tenait pourtant à coeur au milieu local et elle  réapparut 
en  1837, à une époque où des progrès considérables avaient été faits aussi bien  
d an s la technique que dans la gestion et la conception des routes9^. U n * 92 93

91 L.Rombai, op.cit, p.26
92 G. Assereto, op.cit., pp.782-783; et en général pour l'ensemble de ce développement
93 En 1825, une nouvelle législation routière rendait à l'Etat l'essentiel des responsabilités de 
manutention et de conception, que les mesures léopoldines avaient au contraire confié aux communautés;
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n o u v ea u  projet v it d o n c  le jour, avec le  concours d 'ingénieurs e t  d e  

représentants des com m unautés intéressées, au premier rang desquelles b ie n  
entendu V em io et Prato: s'y constitua en 1840 une A ssociation pour le p rojet  
d un e route carrossable pour Vernio dont les membres, tous personnalités d e  
prem ier plan de la v ie  lo c a le ^ , versa ient chacun deux cents lires p o u r  

constituer un fond  de sou tien  à l’initiative; la Communauté de Prato d éc id a it  
de prendre en charge la m oitié de la dépense prévue: les intérêts locaux co a lisés  
m ettaient tout leur p o id s dans la balance afin que se réalise enfin cette rou te;  
m ais d ’autres villes étaient en  lice, en particulier Pistoia: c'est elle  qui rem porta, 
une fois de plus, la bataille: la nouvelle route pour Bologne passa par Pistoia e t  
Porretta. Il faudrait en défin itive attendre le XXe siècle pour que se réalise la  
D irettissim a  entre Prato et Bologne. Ces v icissitudes en d isent lon g  su r  

 ̂influence de Prato et sur les m ultiples rivalités entre villes pour le con trô le  

des m oyens de com m unication. Les oppositions redoublèrent quant il s'agit d e  
construire les prem ières voies ferrées.

A u nom des principes libéraux, elles furent confiées en  Toscane à d e s  
groupes privés qui proposaient le tracé, devaient assurer les financem ents e t se  
voya ien t octroyer une concession d'un nom bre variable d'années. La s e u le  
intervention étatique consistait au fond à faire le tri entre les différents projets  
qui ne m anquaient pas d e  voir le jour et de contrôler la réalisation grâce au  

C onseil des Ingénieurs. Prato fut dès le départ attenta e pronta ad intervenue in 
difesa dei propri interessi, intuendo la portata rivoluzionaria del nuovo mezzo  
di c o m u n ic a z io n e En effet, la première lign e prévue, celle qui devait relier  
Florence à Livourne, pouvait représenter une chance à ne pas perdre: chance d e  
se trouver sur le tracé et de voir relier par ce nouveau m oyen de transport, n o n  

seu lem ent Florence et Livourne, mais toute une série de villes interm édiaires  
avec lesquelles Prato entretenait de fructueux contacts. A insi, entre le projet 
d'une liaison rapide passant par la rive gauche de l'Arno (Empoli-Pontedera) e t  

celle  d'un trajet plus lo n g  mais atteignant un plus grand nom bre de v il le s ,  
Prato se déclara im m édiatem ent pour cette seconde solution qui devait p a sser  
sur la rive droite de l'Arno et unir Florence, Prato, Pistoia, Pescia, Lucca, Pisa e t * 95

un nouveau corps d'ingénieurs des Eaux et Routes, ainsi qu'un Conseil des Ingénieurs étaient créés et 
chargés de superviser et de contrôler l'ensemble des problèmes de construction et de manutention.
^  Parmi ses membres se retrouvaient les représentants de l'antique noblesse locale comme les Buonamici 
et les Vai côtoyaient des membres de la classe manufacturière comme N. Mazzoni, maire de la 
municipalité napoléonnienne, nous y reviendrons, mais aussi Lazzero Mazzoni etc.
95 A. Giuntini Le comunicazioni stradali e ferroviarie, in Prato, storia di una città, op.cit., T.3, vol 1, 
p.543



' ¿ficefe ^ uu- ì U k- <: _  ' rt*—^  *f**i Ar .
c *£*£. r  des •;; principales j' ̂ voies d ^ d e ^  c o m m u n i c a t i o n  J
n A ,  Ä f t Ä “
ì m m ^ :  f k a m m u h ,  ci q

iàtifitn& tt'ît* les repréSHPii{»cwt»-fe div^^tôSeux -«le Unì
^ » ( ^ w * f c « 9 « 4 í i f c » w p m í 0 f < t í i w i W ^

t£$ßltf>*qa *b stisìU  sba& vi m u  biodVb tn * tm  & b n m  asiov

**<* l i Ê W i i i i m & m i  j M c w n i p ? « i Ä f  $ m S d i ß $ $ * ? vni
q s t iai «PTlffiM# -#lliligy^ve»lßFW T * *

» « J ^ n * * * * ^  ¿ & ig » m  & r & * M > T r ê h i$ &  | Ä W  # & *

irÉiïÂV  ̂3¿ $ ¡ $ $ tru  
m  Mt>

*■ « » » í i  » « ^ i ^ i l ? « & æ r ^ oPI
n?8 l«til r t ^ * < i ^ ^  p B ^ Â W w ‘

*W qW a#i> J * | î m 4 faù . Â ° ? B t f H l s  m
■ m ï * K S \  Mlâ& « a ^ , ^ l A Â 8 « é l ï ^ ï f f l  

«***»a # * ^ »
Si t a f c f i M i m i t o ' V g f c * * * t f ^ n l Jon 
■ r» 4 o p & ^ t k m “,

u M n r n  it *  % í f ^ i6i<í

w * * Ä «  Ä » f f i . i ? # i fl?f?) a  

■die li«* ■ m M m m ^ ' ^ y m a j t  9fa
hlooa &i s  a  bnßiO u& inar&Xlsl lí «ßq sn&**u*q ivi m  iup tm œ u/$*s n li 

* i6 i Täimfnq uä ^ s ia b iè ìq  »fe n ^ * q b im q  *1 >¿*xqv **ma**t to^ialßiift 
> m /if  ié ’ ctiaÿt!9Mrïcbi®M^«i^àpM

*i V aBQÿft Ä  ;i* ^ & ? » i* § ek b i^ ^
ih m J và tti& A  ï S s t r i » <îtil Œ̂Ji Æicbfa e r a te ^  &i 

m t m t  <-.r ffäfrÄ T ^*^^
í^ í^ cá iir iH ^  nu' b

-' éuU  m* # à fteui par ŸkofW#fc*fi h n o \ i t é ^  *v»ifr ? rtrray —

" *Afew«4ife •st.*-^i«oqiíA>í*íM'^
^py» ̂  —b*n*iA ixr¡ 9ol*uanxf0rì% yìU  <CM»*tt*<fcto^ilttvä fa* «fab «b »»&««**■*

‘¿«abitíPi«» ftt «ub la (m  JfansM ¿*an*M ;* *fc6» «as wofc Jbna* fc»ié»jrt-.A) «obfcK*p«i 
toxaernos fa»«> jfc»£ ab Mite á* iqetextfLA ab vùm»mça m ü O t k  .om&  ab »skiaifen 
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Livourne (ligne des sept villes ou subapennine). Un ingénieur florentin, Carlo 
MarteUi devait défendre les intérêts de Prato; U expliqua dans divers articles 
p a ru s sur le Giornale agrario Toscano, l'in térêt de traverser la zone p iù  
sviluppata industrialmente della Toscana96. Rien n’y fit: Livourne fut rejointe 
par la voie la plus rapide.

Dans le G rand Duché comme un peu partout en Europe, les nouvelles 
voies ferrées fu ren t d 'abord  une grande affaire de spéculation, un nouvel 
investissem ent que tous espéraient fructueux. Les rivalités se faisaient donc 
âpres pour chaque nouvelle concession; inutile de suivre ici tous les détours 
des rails qui traversèren t alors la Toscane, et toutes les péripéties de leur 
installation. Du moins peut-on dédier quelques lignes aux conditions d'arrivée 
du rail à Prato puisque, pour la première fois, le milieu local était directement 
im pliqué dans de telles spéculations: la concession de la ligne qui relierait 
Florence à Pistoia en passan t par Prato se jouait en 1845; vingt et une 
propositions arrivèrent jusqu’aux bureaux gouvernementaux, parmi lesquelles 
un certain  nom bre de projets ’’locaux”: ainsi l'ancien m aire de l'époque 
napoléonnienne, N. Mazzoni, se trouvait allié à un héritier de la laine, Luigi 
M artini, à deux nobles de vieille souche, R.Buonamici et G.Geppi, et à un  
no taire , B.Cecconi, p o u r revendiquer avec l'aide de deux livournais la 
construction de la nouvelle ligne; ils n ’étaient pas seuls: Alessandro Pacchiani 
plaidait sa cause avec Francesco Scoti de Pescia97, dans une société qui semblait 
symboliser l'entente des "industriels”, unis pour la spéculation mais aussi pour 
la bienfaisance; ils se proposaient en effet de verser cinquante actions de mille 
lires chacune en faveur d 'un  nouvel établissement pour l'instruction publique 
installé à Pescia ou de tout autre Institution Pieuse: une alliance des intérêts et 
de la charité très représentative de la mentalité du milieu pratésien.

Un argum ent qui ne fut peut-être pas indifférent au Grand Duc: la société 
finalem ent retenue voyait la participation de pratésiens, au  premier rang 
desquels R.Meconi et P.I. Coppi, étrangers pourtant aux commerces de la ville, 
appuyés par le gonfalonier G. Vai: ils avaient su trouver des soutiens anglais en 
la personne de R. Bonfil, une assurance de capitaux, mais s'étaient également 
adjoint G.Magnolfi, un personnage clé de la bienfaisance citadine, fondateur 
d 'un  orphelinat technologique dont nous aurons l'occasion de reparler: une

C. MarteUi Idee sopra una strada ferrata da Firenze a Livorno, in Giornale agrario toscana. XHÎ1838)
47, pp.189-200
07 Mais A. Giuntini, qui est notre source pour ce paragraphe, se contredit sur les diverses sociétés qui 
présentèrent des projets; dans son livre Leopoldo e il treno, il regroupe tous les pratésiens dans une unique 
proposition (A. Pacchiani serait donc aux côtés de Mazzoni, Martini etc) et dans sa contribution à 
l’histoire de Prato, il fait au contraire de A.Pacchiani un allié de Scoti, ce qui correspond effectivement à 
la réalité cf A.Si* 7., Segreteria di Gabinetto, 426



partie des bénéfices devaient permettre de soutenir cette institution également 
chargée de fournir le matériel nécessaire à la construction; ainsi la société sut 
requérir les faveurs du Grand Duc et pour une des premières fois des intérêts 
pratésiens furent choisis pour la réalisation d'une initiative d 'une portée 
dépassant le cadre strict de la cité. A cette occasion, apparaissent des liens 
m ultiples entre les représentants des divers milieux de la ville, mais également 
avec les forains du reste du Grand Duché ou même de vrais "étrangers" 
comme les anglais.

La réalisation concrète de la ligne fu t beaucoup plus compliquée et 
mouvementée que ne le laissait présager la relative facilité du  parcours98 99. A 
Prato même l'entrée de la voie ferrée fut traumatica et de m ultiples procès 
vinrent sanctionner une entreprise qui semblait en définitive peu  soucieuse 
des intérêts locaux: les protestations les plus vives concernaient le problèmes 
des eaux dont la nouvelle construction menaçait les équilibres, pourtant 
fondam entaux dans 1 organisation du territoire. Finalement, l'inauguration de 
la ligne en 1848 advenait sans grand enthousiasme et non sans l'amertume des 
milieux locaux qui avaient cru pouvoir y faire une bonne affaire: en fait, les 
apports de capitaux étaient pour l'essentiel étrangers, Magnolfi n 'avait jamais 
reçu les avantages qui avaient été initialem ent promis à son orphelinat et 
s é ta it finalem ent retiré avec fracas; C iardi exprimait l’im pression d 'une 
certaine partie de la population d avoir été flouée: i Pratcsi civici montano la 
guardia alla porta del palazzo dove si mangia, si canta e si suona, e si fa non so 
che altT0f € i Pratcsi civici cd i non civici pagano99 La ligne sem blait pourtant 
avoir un  succès relativement important, mais contrairement peut-être à ce 
qu 'avaient espéré certains, elle ne servait ni au transport des p lus humbles, 
pour lesquels avait été prévue une quatrième classe, rapidement supprimée, ni 
au trafic des marchandises qui resta pendant ces premières années de poca 
entità.
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Par ailleurs, les intérêts pratésiens avaient vu s'échapper une nouvelle 
fois la possibilité de résoudre favorablement le problème des communications 
vers le Nord: dans la lancée de la première concession s'était en effet formé un  
nouveau groupe qui entendait promouvoir une seconde voie ferrée destinée à 
traverser les Apennins et rejoindre Bologne par la vallée du  Bisenzio: le vieux 
projet était remis à neuf par l'innovation ferroviaire. Mais Pistoia avait encore 
rem porté la faveur du Grand Duc: faculté d'entreprendre était concédée aux 
frères Cini, grands entrepreneurs de papéterie de S.Marcello, don t le projet

98 A. Giuntìni, op.cit.
99 La Rivista di Firenze, 31/1/1848, cité par A. Giuntini Leopoldo e il treno, op.cit., p.173



prévoyait de faire passer la voie ferrée par Porretta et la vallée du Reno- 
l'A utriche ne sem blait pas étrangère au  choix d 'une ligne qui devait
représenter le point final de la Centrale Italiam, unissant Piacenza à la Toscane 
et, à terme, Trieste et Livourne.

Au total, trois rem arques sur les m oyens de la communication: Prato 
disposait depuis longtem ps d 'un instrum ent de communication relativement 
développé dont l'am élioration fut progressive, parfois lente, en ce qui concerne 
les routes de m ontagnes surtout; l'Etat organisa, spécialement à partir du règne 
de Pietro Leopoldo, le territoire de façon à faciliter les échanges et améliorer les 
m oyens matériels de la communication; si Prato profita au même titre que 
d au tres de ces am éliorations, aucun des projets locaux ne fut réalisé, 
tém oignant de l'absence d 'un  groupe de pression local capable d'influencer les 
instances de gouvernem ent, elles-mêmes anim ées par des préoccupations 
desquelles Prato restait pour l'essentiel étrangère. Des rem arques similaires
peuvent être faites à propos de thèmes qui tenaient sûrem ent autant à coeur 
aux entrepreneurs de la ville.

Soutenir les entrepreneurs?

Cette préoccupation ne semblait pas avoir effleurée la dynastie Médicis 
pour laquelle la draperie de province, on l'a vu, était placée dans une nette 
situation d'infériorité par rapport à celle de la capitale. L’aider n ’avait pas de 
sens. Si le travail textile avait peu à peu repris de l’importance dans les terres et 
châteaux, c’était presque à l ’insu de la capitale. L’unique, et notable, privilège 
dont jouissait Prato  était d ’avoir conservé sa corporation et de pouvoir faire 
circuler ses draps dans le Grand Duché.

Sous la Régence des Lorraines, la nouvelle considération accordée aux 
m anufactures textiles de province avait entraîné l’abolition des privilèges et 
1 exclusivité de la capitale: c’était, selon qui gouvernait, le plus im portant 
bénéfice dont pouvaient jouir les m ultiples entrepreneurs du  contado. Mais 
bien sur, pas question d établir au profit de tel ou tel de nouveaux privilèges 
locaux, ni de soutenir l’un  plus que l’autre: d ’ailleurs, les considérables 
problèm es financiers face auxquels se trouvait placé le gouvernem ent 
écartaient l’idée d ’une quelconque aide m onétaire qui aurait également été en 
contradiction avec l ’orientation politique d ’ensemble.

Pour Pietro Leopoldo et ses conseillers, la liberté était, on l’a vu, le plus 
noble et efficace soutien que l’Etat pouvait accorder aux manufactures. La 
protection de l’E tat consistait à garantir le maintien et la généralité de cette
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n ou velle  liberté. Une liberté qui im pliquait la concurrence et d on c la possible  
décadence: à charge pour les meilleurs de survivre.

En définitive, les entrepreneurs de Prato apparaissaient dépourvus des  
caractéristiques qui pouvaient justifier que l'Etat les soutienne directem ent et 
financièrem ent: üs ne donnaient pas de travail à la population nom breuse et 
potentiellem ent dangereuse de la capitale, ce qui justifiait au contraire des aides 
c ircon stan ciées aux la n a io li et surtout aux s e ta io li  de Florence pour qu'ils 

contin uent d'employer en périodes difficiles des bras qui risquaient sinon de  
verser dans une périlleuse pauvreté; Us n'étaient pas non plus d es innovateurs 
qui se proposaient d'introduire en Toscane d e nouvelles fabrications.

Car ceux là avaient toujours tro u v é  auprès de l'E tat toscan  
encouragem ents et soutiens financiers: com m e à peu près partout en  Europe, le 
p r iv ilè g e  e t l'exclusive récom pensaient ces innovateurs qui prom ettaient 
parfois d es merveilles dont certains appeUaient de plus en plus à se  méfier: in  

t u t t i  i te m p i s i  trova  una cieca fid u c ia  accorda ta  ali f a l l i t i ,  fu g g ia sc h i ed  

im p o s to r i  fo ra stierflO O . Gianni ne faisait a insi que reprendre un avis déjà 

exprim é par PagniniiOl; tous deux invitaient donc à se défier des privatives et 
des priv ilèges, tout juste bon à entraver la liberté et financer d es escrocs. La 
n o u v e lle  politique m enée par le gouvernem ent de Pietro L eopoldo incitait 
donc à accorder avec de plus en plus de circonspection ce genre d e faveurs qui 
ailleurs avait encore de grands succès. L'Etat, rappelait le souverain  dans son  

co m p te-ren d u  de gouvernem ent, n e d ev a it pensare che a p ro teg g ere  le 

m a n ifa ttu r e  colla  libertà , concorrenza ecc, e m a i colle p r iv a t iv e ,  le  q u a li 

a c c o rd a te  a d  uno so tto  qualu nqu e tito lo  lo rendono d i m ig lio r  con d iz io n e  

d e ll a ltr o  e' fa n n o  una p r iv a tiv a , che è sem pre  p reg iu d izia le  a lla  concorrenza  

d eg li a ltrO -02  Pietro Leopoldo insistait sur la nécessité de tenir ferm em ent le 

cap d e cette politique senza m aL m ettersi a fa re  il mercante o aprir  botteghe per  

co n to  d e l govern o , né d i accordare su ssid i o gra tificazion i per  ta li m o tiv i^  03.

U ne prise de position  bien p lus radicale que n e l'apparaissait la 
p o litiq u e  réellem ent m ise en oeuvre100 101 102 103 104: les privatives furent certes lim itées, 
m ais on  n e fut pas si avare de gratifications accordées aux novateurs. Ainsi 
récom pensa-t-on  le premier artisan de Prato capable d'aiguiser les  nouveaux

100 A.S.F., Carte Gianni, Ciclata storica, op.ciL, F.66
101 G.B. Pagnini, op.cit. ,0, p.86
102 P ie tro  Leopoldo Relazione sul governo della Toscana, op cìl  p.295
103 idem

104Pour l'itude de ce problème dans une autre branche industrielle: GJdori L'estrazione dei minerali nel
SSÌSf“ ^  ^  rÌ/0Tm (I737'90' ^  *  M n r ia  delVinduaria- Roma,
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ciseaux de tondeurs nécessaires au travail des bonnets à la t u r q u e ^ . Mais b ien  
sûr, l'essentiel des récom penses fut destiné à la société M azzoni-Pacchiani qui 
reçut, en  1788, une prime pour chaque douzaine de bérets exportée: la décision  
ne concernait pourtant qu'eux, les véritables '’innovateurs", et non l’ensem ble  
des producteurs de bonnets qui, bien qu’im itateurs, contribuaient cependant à 
augm enter des exportations que l’on souhaitait inciter. A ucun des concurrents 
pratésiens ne semble donc bénéficier de cette subvention gouvernem entale que  

les M azzoni-Pacchiani tentèrent régulièrem ent de voir confirm ée, persuadés  
che una manifattura si utile alla Toscana d eva it recevoir uno di quei segni di 
approvazione e di gradimento soliti a darsi dai Sovrani a tu tti coloro che ben 
mentarono dallo Stato, con introdurvi una qualche nuova manifattura che 
rechi ad esso grandiosi vantaggflQà: la récom p en se, c’e s t  ce que le s  

entrepreneurs étaient en droit d’attendre de leur souverain, c ’est ce qu’il leur  
accordait, en 1788, en 1791, en 1801; dans ce dom aine, les pratiques im périales 

n ’in n ovèren t pas: en 1808, la Junte Extraordinaire d e  T o sca n e .p rév o y a it  
1 a ttrib ution  de trois "m édailles d ’en cou ragem en t”, avec prix à la clé  
(respectivem ent 500, 250 et 150 francs) qui devaient être distribuées lors d e  la 
foire selon  une scénographie civile déjà largem ent éprouvée dans d’autres  
rég io n s et appréciée d es  toscans hommes naturellement sensibles aux  
distinctions et avides de cérémonies publiques1^ ;  ainsi le 12 septem bre 1808, la 

Cham bre C onsultative d ’Arts et M étiers de Prato rem it officiellem ent à la 
société M azzoni-Pacchiani le premier prix pour ses bérets bien entendu, m ais  

aussi pour toutes les améliorations apportées à l ’Art de la laine; les deux autres 
prix allèrent à des artisans "mécaniciens": Santi Gualandi pour avoir fabriqué 
des ciseaux à tondre à l'usage de ceux de Sedan, dont on s'est servi pendant cinq 
mois à Florence et à Prato sans éprouver aucune dégradation* 107 108; F inesch i 
Joseph pour son habilité dans le travail des ciseaux à tondre les bonnets et dans 
diverses autres am éliorations sur lesquelles nous reviendrons.

Sur un poin t cependant, les d ispositions de la lég islation  française 
innovèrent": à l ’époqu e de Pietro L eopoldo, la récom pense s'arrêtait aux  

portes d e  l'exclusive qui n'était pas accordée, ni m êm e so llic itée  par les  
entrepreneurs, sûrem ent conscients de la vanité de tout effort en  ce sens. N on  
que 1 esprit et la m entalité du privilège n'effleurent nos entrepreneurs. Si

^ ^  Giuscppe Fineschi reçut de Pietro Leopoldo, à une date inconnue une pension en récompense de son 
habilité dans ce nouveau travail à condition d'enseigner son art à un élève: une solution adoptée un peu 
partout.

S.A.S.P., Mazzoni, 1801
107AJSl.P.f F l2 1611
108AJM.P., Fl2 1611
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Mazzoni affirmait pendant longtemps vouloir gagner la course à la préférence 
par la supériorité de son travail, l'introdution de la législation française en 
Toscane fit naître en lui la tentation de gagner légalement l'exclusivité: le 
nouvel instrum ent de cette ancienne passion était le brevet d ’invention qui 
perm ettait à son détenteur d'éviter la concurrence pendant un temps variable. 
Après maintes réflexions, les deux familles se décidaient, en 1809, à en faire la 
dem ande pour les bérets tissés* une lourde dépense qu'ils estimaient 
cependant nécessaire pour éviter la concurrence; des placards étaient affichés 
dans les endroits stratégiques des villes concernées, Prato, Livourne, Florence, 
on envoyait des avis aux douanes, à Venise et à Ancône, déclenchant 
l'opposition de tous les autres fabricants: qui prenait un avocat, qui incitait le 
maire à se déclarer contre la privative, qui enfin proposait de pactiser; résolus, 
les Mazzoni-Pacchiani prévoyaient de saisir les marchandises, d'engager des 
procès: quelques mois d 'agitation pendan t lesquels m onta it la fièvre 
d'exclusive; mais les traditions locales et, surtout, les intérêts en jeu étaient 
suffisant pour contrecarrer toutes les prétentions, même les plus légalement 
soutenues. D’autant plus que la loi était en l'occurence privée de tout moyen 
pratique de sanction. Vincenzo proposait une première médiation:

io avrei pensato per non si fare tanti nemici e per non essere di tanto 
pregiudizio alle povere donne che lavorrebbero a cucire detti beretti, cioè che 
chi volesse fare i beretti tessuti ci dovessero pagare un tanto all'anno e così 
cedergli la facoltà che gli facessero ancora loro**0 .
La bienfaisance pour les ouvrières, la paix avec les concurrents, la convenance 

financière  dictaient un  tel arrangem ent. Mais devant l’obstination des 
concurrents et l'impossibilité pratique de les empêcher de travailler, Mazzoni 
finissait par se résigner: io mi son bello e deciso..di non volere sapere niente..ed 
lasciare fare i beretti tessuti a chi ne vole fa r e ^ ^ .  Constat d'échec de l'unique 
tentative d'instaurer une privative dans le cadre productif de Prato.

Après la Restauration en effet, plus question de mesures de ce genre: les 
descendants de Pietro Leopoldo semblaient, en ce domaine, suivre pas à pas ses 
conseils: pas question d'aides, et encore moins de privilèges à une industrie qui 
devait être autosuffisante. Si le gouvernement oubliait ces sages principes, on 
s'em pressait de les lui rappeler, comme le faisait par exemple Tartini Salvatici, 
on  l'a vu, et avec lui l'ensemble de ses collègues georgofili. 109

109 A.N.P., F12 1015, n°12
DO S.A.S.P., Mazzoni, Vincenzo, 26/3/1810
DI Idem, Vincenzo,9/4/1810
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Peu ou  pas de soutien financier donc: une situation qui différencie l e s  

entrepreneurs de Prato de nombre de leurs collègues européens. M ais d u  

m oin s, v o u la ien t-ils  et pouvaient-ils attendre de l'Etat une a s s is ta n c e  
"technologique"?

L'Etat, les entrepreneurs- Vinnovatinn

Une question qui peut se poser en ces termes: au delà de la récom pense, 
l'Etat toscan fut-il prêt à susciter l ’introduction dans la région  de n o u v ea u tés  
techniques inventées ailleurs? A l'évidence en effet, aucune nouveauté tex tile  
n ’est plus toscane à l'époque moderne; et pourtant, ce tem ps n e fut pas avare e n  
nouveautés: on  pense bien sûr aux machines du XVmè siècle; m ais avant e lle s ,  
les H ollandais avaient amélioré, m odifié, innové, dans le dom aine des app rêts  
surtout. Qui n 'avaient les talents de l ’innovation d évelop p aien t ceu x d e  
l'im itation, et dans bien des pays européens, l’Etat était souvent aux prem ières  
lo g es  pour favoriser l ’introduction dans son  sein de ces nouveautés. E ncore  
fallait-il que les entrepreneurs y trouvent quelques intérêts et soient donc prêts  
à reprendre l'in novation  au bond" pour lu i assurer quelques chances d e  

vitalité. D em ande des entrepreneurs-réponse de l'Etat, offre de l'Etat-réponse
d e s  entrepreneurs: dialectique des rapports dont nous n'esquisserons q u e  
quelques traits.

Les Médicis: priorité A la capitale

Dans le dom aine "technologique” com m e dans les autres, il était dans la  
lo g iq u e  du d év e lop p em en t que prévoyait pour leur Etat les  M édicis q u e  
Florence recueille l'essentiel des fruits; lorsque Cosim o n i  se mit en d ev o ir  

d'introduire en Toscane les nouveautés venues de H ollande, il le fit donc a u  
bénéfice  exclu sif des lanaioli de la capitale: ainsi en 1708 faisait-il venir u n  

certain  Francesco G ilibert al servizio del pubblico esercizio dell'Arte della lana 
pet' la sua perizia in fabbricar varie qualità di cardi, e cardini da cardar lane 
a ll’uso d ’inghilterra e d ’Olanda non mai praticati fino  allora dai cardatori 
fiorentinfl-^1; en 1715, il se chargeait d e faire venir deux presses, égalem ent à la  

hollandaise, confiée à deux entreprises de la v ille113; e t enfin , à peu près à la 
m êm e époque, il favorisait la construction dans la foulonnerie de Rem ole d e  
p iles  à la hollandaise dont les services étaient bien entend u  réservés aux 
drapiers de la capitale.

U2 A.A.G.F., Carte Bartolozzi, 182, ins.114, c.47; cité par P.Malamma La decadenza, op.cit, pp.239- 
Idem, p.242
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Ainsi les plus importantes nouveautés de l’époque apparaissaient bien 

en Toscane. Mais pas pour l’usage des fabricants de Prato dont le rôle était de 
rester cantonnés dans le textile de moindre qualité: défense leur était donc faite, 
comme à tous les drapiers de la cam pagne, de tenter de m ettre à profit ces 
découvertes. La fraude était toujours possible: mais il n ’est pas évident que ces 
instrum ents perfectionnés puissent être de quelque utilité pour les draps de 
Prato, nous y reviendrons.

Ljîiuto ài macchine?

Avec les prem iers Lorraines, la préoccupation de l’équipem ent en 
machines" s’étendait à tout l’Etat. Preuve en est la question insérée dans le 

questionnaire  de l’enquête de 1766: se la fabbricazione possa facilitarsi, o 
rendersi meno dispendiosa mediante qualche aiuto di macchine o istrumenti, 
dei quali si mancasse: bien sûr, ce n’était pas principalement aux machines dont 
quelques échos commençaient à arriver d’Angleterre que l’on pensait, même si 
l’on traduisait dans les plus brefs délais, en 1773, un ouvrage paru  à Londres 
1 année précédente traitant justement des nouvelles mécaniques^ 14. Le souci 
donc existait et témoigne de la volonté de savoir des intéressés eux-mêmes 
quels étaient leurs éventuels besoins.

La communauté de Prato semblait satisfaite de ses équipements: le 
macchine e edifizi necessari per ciascun genere delle manifatture...non 
mancano nella città e suo distrettoH 5 . Aucune trace ici d e  la volonté 
d ’in troduire  de nouveaux mécanismes que les Médicis avaient réservés à la 
capitale. En cette fin des années 1760, les fabricants de Prato ne semblaient rien 
désire r de crucial e t rien  attendre de l ’Etat en m atière d ’innovation 
technologique. Les choses changeraient considérablement quelques décennies 
plus tard, lorsque le bruit des mécaniques commencerait à faire entendre l’écho 
de ses succès jusqu’en Toscane: un écho en partie propagé p a r les troupes 
étrangères.

PlfltQ à l'heure des mécaniques françaises?

M azzoni en témoignait, les m achines semblaient de p lus en plus 
rep résen ter la vraie voie; une voie dont les troupes et leurs officiers les 
inform aient quelle avait désormais été empruntée un peu partout en Europe, 
dans cette Europe du Nord dont on admirait la finesse ou le m odique prix des 
tissus. Les nouveaux administrateurs témoignaient également du  retard pris 114 115

114D'un certain "Baileys”
115 S.A.S.P., Arti, 40
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l'Empire, qui compenserait ainsi la perte de son indépendance politique119 120 121. Le 
préfet semblait le suivre totalement: il faut fournir aux manufacturiers de la 
Toscane, disait-il dans un  rapport au m inistre de l'Intérieur, les moyens de 

fabriquer le bon, sans qu'il excède les prix du médiocre^^. Le génie imitateur 
du peuple toscan laissait présager les plus grandes chances de succès. Ainsi, les 
élèves, pouvait-on lire dans le décret de création, y seront exercés à la 
connaissance, à la construction et à l'usage des nouvelles machines 
perfectionnées dont les modèles seront à cet effet mis sous leurs yeux et à la 
pratique des procédés et des méthodes de perfectionnement des différentes 
branches d'industrie1 2  ̂  gratuite pour les élèves originaires de la ville, on 
dem andait vingt cinq lires par an pour les autres; placée sous la direction de la 
Cham bre Consultative d'Arts et métiers, elle devait être composée de quatre 
ateliers: mécanique et menuiserie; forge et fonderie; filature, tissage de laine et 
coton; teinture et apprêts des tissus. Le projet précisait les machines dont le 
gouvernem ent devait doter l'établissement: des machines à filer et. à carder la 
laine, une machine à filer le coton, ainsi que les maîtres capables de les faire 
fonctionner, enfin un habile chimiste per applicare tutti i lumi di questa 
scienza all'Arte tintoria..specialemente nella veduta di economizzare la 
spesa122 123. pour ie reste, bâtiment, frais de fonctionnement, tout devait être réglé 
dans le cadre communal: un couvent désaffecté pourrait facilement abriter 
l'Ecole, et la plus prestigieuse institution pieuse de la ville, la Casa dei Ceppi en 
financerait le fonctionnement: dès 1809, elle commençait à payer le directeur, 
Lenoir, nommé par la junte pour organiser la nouvelle institution, visiter les 
m anufactu res de la Toscane et chargé de se rendre à Paris pour faire 
l'acquisition des machines à filer et à carder nécessaires à cette Ecole^S.

A Paris, personne n'avait l'intention de voir le projet aboutir; le chef du 
"Bureau des arts et manufactures de la capitale" exposait sans détour son point 
de vue:

sans établir aucune distinction entre les anciens français et les 
nouveaux, il ne convient peut être pas de développer et d'étendre l'industrie 
de ceux ci en restreignant l'industrie de ceux là. J'ajoute que la main d'oeuvre 
est à très bon prix dans la Toscane: qu'une fabrique rivale s'y établisse, celle qui 
se trouve dans l'ancienne France ne sauroit soutenir la concurrence. De là une

119 Cf G.Assereto La politica economica francese e "le perfectionnement des manufactures", in La toscana nell'età rivoluzionaria e napoleonica, op.ciL, pp.293-305
120 A.N.P., F i2 1611
121A.N.P., F1E90
122A.N.P.f F121227
123A.N.P., Fl2 1611



2 6 0  „
cessât,0» du travail qui plongera dans la misère une foule de fam illes..rien  
n est plus fâcheux qu un déplacement d'industrie.124

Ainsi apparaissaient clairement the internai divisions and tensions within th e

Z Z i v l Z T T Z  ^  Whkh ‘b™  d °SeSt l° the aTeas theV ™ere
most likely to identify themselves with local interests and potential-but also  
rematned subordinate to the policy-makers at Paris.™  La volonté dfi ,a M e

rtdm  enZ T  Z '  l a  COmme danS t0Ut le reste de rEmPire; la politique d e  
1 administration française en Toscane fut donc finalement soumise aux intérêts
des manufactures métropolitaines.

Devant les instances répétées du préfet, de De Gérando, le m inistère 
proposait une solution de "compromis": seuls les ateliers de mécanique, d e  
menuiserie de forges et fonderie seraient ouverts dans un premier temps, le s  
ateliers textiles étaient ajournés; on ne fournirait à Prato et Florence, où devait 
etre ouvert un Conservatoire des Arts et métiers exposant les machines les p lus

“ h, * ?  , cdeSSin 6t m0dè,e dC C6lleS ^  ne Pouvaient-en rien  ê tre
fa isan! Z  . ^ Z '  COmPtait-°n  s*tisiai*  *  Pays nouveau en lu i
Z Z Z s T r r faCÜJ S  P°“ r ifl S“ ' te CÎ ^ p r o m e ttr a i t  pas les
interets de l ancumne patrie™ . Les réticences du préfet et les rappels constants
de la mairie de Prato ne serviraient à rien: ni l'école de Prato, ni le
conservatoire de Florence ne verraient le jour. L'espoir était cependant long à
mourir à Prato. En mai 1810, Vincenzo Mazzoni écrivait encore à son fils:

la scola di arte e mestiere che fu  proposta.Jue anni sono..non a avuto

Z Z Z Z Z T  m a "  ^  V im P era t° re ^  ^  ^

L’empereur était bien ce grand homme qui voulait et pouvait le bien de tout 
1 Empire; Mazzoni témoignait d'une confiance dans les nouvelles institutions 
qui ut sans doute largement partagée par ses collègues entrepreneurs. On 
n avait pas encore compris à Prato que le véritable intérêt des annexions et des 
satellisations n 'est plus dans l'extension au plus grand nombre possible de 
régions de l'Europe de la -vitrine" du progrès politique à la française. Les 
annexions ne sont plus qu'un moyen de faire marcher les finances et la 
conscription. L évidence de la politique parisienne s'imposait même aux 
plus incrédules en juillet 1810: 124 125 126 * 128

124 A.N.P., F12 1611
125S J . Woolf, op.ciL, p.36
126 A.N.P., F12 1611i on
128 S‘A S P’’ Mazzoni’ Vincenzo, 9/5/1810
p 4,L ' Bergeron la •*** «  '«  ¡nstilutions, in La Toscana nelVctà rivoluzionaria e napoleonica, op.ciL,
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Il progetto della scola di Arte e mestieri è andato all'aria; il dettaglio 

sarebbe troppo lungo..il prefetto a chiamato il mere e gli a fatto sapere che le 
macchine di Francia non sono utili che per lavori di lana ordinaria..129 
Les machines que l'on s'était tant mis à espérer n'arriveraient jamais; l’échec 
était patent, grande la déception, même si dès 1808 Lazzero ne se faisait que des 
illusions modérées à propos de la bienveillance des français: Levare mille e 
dare uno telle était, disait-il, leur maxime: è tutto meglio che nulla130. Restait 
en effet la prise de conscience de l'importance cruciale de ces nouveaux 
m écanismes: en cela au moins, la période napoléonnienne eut un rôle 
fondamental; les entrepreneurs de Prato savaient désormais que leur possibilité 
de survie "dans le grand concert des nations" dépendait en partie de l'adoption 
de ces nouveautés techniques: puisque les français leur avaient finalement 
refusé leur secours, ils s'en passeraient, nous le verrons.

La déception cependant était amère, surtout pour ceux qui avaient 
m anifesté leur confiance en nouveaux venus étrangers; Mazzoni encore une 
fois en  témoignait: figuratevi quando Geppino a inteso questa decisione del 
governo com'è restato sbalordito^ 1. Geppino, alias Giuseppe Pacchiani, était 
en  effet un de ceux qui avait cru dès le départ dans les possibles bienfaits de 
l'adm inistration française et avait accepté de s'engager directem ent dans les 
affaires politiques en participant activement à la mairie de Prato, aux cotés de 
Niccolò Mazzoni, maire et entrepreneur.

Mais la participation des entrepreneurs de Prato aux instances politiques 
se lim itait toutefois à la Commune, nous le verrons. En effet, dans le long 
term e, on peut noter une certaine "extranéité" de Prato par rapport à l'Etat: la 
ville ne fournit que peu d'administrateurs, très peu de politiques, un nombre 
rédu it d 'érudits; comme le note Assereto, même sous le régime napoléonien 
-qui vit pourtant un peu partout l’ascension de la bourgeoisie à des postes de 
responsabilité-, la ville fut saisie d'une sostanziale incapacità di portare un certo 
numero di propri rappresentanti negli organismi di potere, per tutelare gli 
interessi locali di fronte al governo centrale.^2. La base même de la fortune de 
la ville et de sa classe dirigeante la rendait, selon G. Assereto, inadéquate au 
service de l'Etat:

E un aspetto sul quale ci pare si debba insistere, spia di una situazione di 
disagio in cui Prato versa sia rispetto alla strategia leopoldina, sia rispetto alle 129 130 131 132

129 S.A.S.P., Mazzoni, Vincenzo, 9/7/1810
130 S.A.S.P., Mazzoni, Lazzero, 5/9/1808
131 S.A.S.P., Mazzoni, Vincezo, 9/7/1810
132 G.Assereto, op.cit,p.767
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ingegnene politiche napoleoniche, lu n a  e Valtre troppo fortemente radicate
sulla terra e sul possesso fondiario per potersi adattare ad una realità atipica 
come quella pratesel^ò

Inadaptation sans doute, mais également méfiance réciproque: Florence ne 
semblait pas désirer favoriser outre mesure la classe dirigeante d'une ville 
relativement importante sise à quelques lieux de la capitale; par ailleurs, peu de 
personnes paraissaient souhaiter, à Prato, faire carrière dans les cadres de la 
nouvelle administration régionale: les familles nobles de la ville devenaient 
relativement rarement "citadines" de Florence, une condition indispensable 
pour pouvoir profiter de la distribution des postes de responsabilité^4 . 
Ignorance, voire incompréhension réciproque donc.

Une remarque qui conserve toute sa validité pour la période suivante. 
Même si la classe dirigeante régionale s'ouvre alors progressivement à des 
hommes venus du commerce et de la finance, et si l'on assiste ad una crescente 
considerazione di quel gruppo dirigente di origine commerciale,, che si pone 
accanto ai vecchi ceti di origine campagnola nella gestione di tanti centri del 
potere economico, fino  ad identificarsi anche politicamente, negli anni 
immediatamente precedente l'U n ità *35, ü  s .agit d .une d asse  formée ef

agissante à Florence et à Livourne, à laquelle semblent presque complètement 
étrangers les entrepreneurs de Prato, qui, au contraire, ne constituent 
absolument pas un groupe de pression capable d’orienter dans un sens qui leur 
soit favorable les décisions de l’Etat en matière de politique économique, on l'a 
vu: les points de vue restaient fondamentalement différents, voire divergents; 
à aucun moment, les entrepreneurs de Prato ne furent capables d'imposer à 
leurs préoccupations et exigences la valeur de la généralité. Si, en quelques 
occasions, les décisions de l'Etat semblaient devoir les satisfaire, c’était plus le 
fait d une rencontre fortuite que d'un accord dûment prémédité: même au sein 
des institutions potentiellement les plus aptes à en recevoir des membres, les 
entrepreneurs de Prato étaient a b s e n t s ^ .  Absence qui détermina les 
orientations des entrepreneurs de la ville, obligés d’agir seuls sur des marchés 
concurrentiels.

Ì33 idem, p.766
^  F.Angiolini II ceto dominante a Prato nell'età moderna, in Prato, Storia di una città, voi 2. 
pp.pp.385-388 et pp.398-402
|  RP.Coppini, Restaurazione e ceti dirigenti in Toscana, in I Lorena in Toscana, op.cit., p.96 
f Ainsi dans la Reale Accademia Toscana di Arti e Manifatture, progressivement détachée de \ Accademia delle Belle Ani dont elle n'était initialement que l'un des départements, les membres de la 

vieille aristocratie florentine figuraient à titre de membres d'honneur, sur un total de 243 membres, les 
fabricants n’étaient que 18; un seul, G.B. Mazzoni, figure tout à fait exceptionnelle d’imitateur des 
mécaniques françaises, venait de Prato,
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Chapitre 6

LES E N T R E P R E N E U R S  E T  L E S  M A R C H E S

Marché de vente bien sûr, mais aussi d'approvisionnement, marché de 
m ain -d 'oeuvre  qui tous déterm inaient e t conditionnaient l'action des 
entrepreneurs, qui les forçaient à adopter certaines solutions plutôt que 
d 'autres, qui leur imposait une vision de leurs possibilités et des chances de 
prospérité de leurs activités. Selon Mazzoni, ces chances étaient très faibles.

La Toscane, un lieu propice aux manufactures?

Installan t sa fabrique de bérets à Prato, Vincenzo découvrait de 
l'in térieur le monde manufacturier toscan, ses problèmes de gestion, de main- 
d 'o eu v re , ses possibilités d 'insertion sur le marché in ternational. Ne 
s'occupant au départ que de la vente des bérets, il était resté confiant tant que la 
conjoncture favorable et l'absence de concurrence lui avait perm is d'écouler 
sans difficulté sa production. Mais son entrée en scène à Prato en 1799 lui avait 
servi de révélateur. Comme à son ordinaire, il avait tendance à l'emphase: si 
les bérets de sa fabrique étaient décadents, c'était que la main-d'oeuvre toscane 
était inadaptée et chère, les techniques retardataires, les fabricants peu soucieux 
de perfection. Il poursu ivait de Prato des raisonnem ents sans doute 
commencés à Livourne sur les chances et le devenir des manufactures Tocanes: 
fate leggere questa mia al signore Casini Franco accio intenda e veda, creda che 
non è possibile il sostenere nessuna fabbrica in Toscana.1

M azzoni devenant fabricant avait le plus souvent une conscience 
d'assiégé. Sa fabrique et les manufactures toscanes en général étaient sans cesse 
menacées de l'extérieur par des concurrents plus puissants, plus capables et 
p lus avantagés. Plus puissants et plus capables: Tunis et Orléans bien entendu, 
d o n t on cherchait à im iter la perfection, mais bien vainem ent car leurs 
tech n iq u es restaient supérieures et inaccessibles -rappelons-nous les 
innom brables essais pour percer le secret de la couleur, m ais aussi les 
considérations désabusées sur les procédés de cardage, de finition. En tous 
points, les techniques toscanes semblaient malhabiles et peu assurées. Il fallait 
donc reconnaître que l'on se situait à un degré autre, inférieur bien sûr, de

I S.A.S.P., Mazzoni, Vincenzo, 24/10/1799
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m anufactu re . Les toscans n 'é ta ien t que des apprentis face aux maîtres 
incontestés des bérets, tunisiens ou français.

Mais même en lim itant son regard à la péninsule, Vincenzo voyait 
m anufacture mieux installée: c’était le cas de Gênes qui produisait des bérets 
bien travaillés et de qualité; il pressentait également les dangers imminents de 
m anufactures plus favorisées: c'était le cas des Etats du Pape. Les romains 
bénéficiaient, selon Vincenzo, d ’avantages supérieurs -laines et main-d'oeuvre 
plus économiques- qui leur perm ettaient de fournir des bérets bien moins 
chers. H devenait donc évident pour Vincenzo que si les romains se mettaient à 
fabriquer, ils emporteraient le marché des articles économiques de basse qualité 
et prendraient ainsi l’avantage sur les toscans en matière de manufactures.

Ce qui était vrai pour les bérets valait à plus fortes raisons pour les draps: 
Vincenzo se mettait à raisonner sur l'ensemble de l'Art de la laine. Le bilan 
q u ii en dressait était triste: absence de perfection, immobilisme,"cherté, telles 
étaient les caractéristiques des draps de Prato. Du reste, les avis des étrangers 
portés par la guerre dans les demeures des fabricants, ne faisaient que conforter 
les convictions de Vincenzo: ainsi le colonel allemand logé chez les Pacchiani 
refusait d'acheter les draps qu ’on lui proposait: niente gli è piaciuto, ed a detto 
liberamente a noi, quando non abbiamo nessuna fabbrica che lavori 
malamente i panni come vovp-

Pour Vincenzo, la raison était claire: niente hanno qui mai rimosso da 
. quello che erano soliti fare dugento anni a d d i e t r o Il ne faisait aucun doute 

pour lui que cet immobilisme serait bientôt fatal: con mio dispiacere vi dicho 
che niente e poi niente rimaneranno di industria”2 * 4 ; se in seguito cercheranno 
di fabbricare all uso nostro ecco che la rovina per questi lavoranti sarà senza 
riparo.5  Vincenzo dénonçait les illusions dont se berçaient les drapiers de Prato: 
vanno avanti tutti questi fabbricanti con credere che le manifatture di Prato 
siano le manifatture di Inghilterra o le manifatture della Francia.6 Erreur 
d ’appréciation qui ne leur faisait rien tenter pour améliorer leur situation: in 
questi anni indietro di lane anno lavorato più dei tempi indietro, ma cosa anno 
lavorato qualche cosa da tirare qui denari forestieri, e apertosi una strada a 
qualche manifattura? semblait-il demander à tous ses collègues insouciants.

2 Idem, Vincenzo, 20/1/1800
 ̂Idem, Vincenzo, 10/2/1800

4 Idem
5 Idem, Lazzero, 2/11/1812
6 Idem, Vincenzo, 10/2/1800
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Les concurrents à redouter n'étaient plus tout à fait les mêmes: Tunis 

bien entendu disparaissait; la France restait, toujours prestigieuse, mais moins 
redoutable que sa grande rivale anglaise qui offrait ses draps à des prix 
absolument sans pareils. Vincenzo se m ettait donc à penser que pour le bien 
des manufactures toscanes, mieux valait dépendre de la France: se adio piacesse 
che restasse il commercio di mare con un poco di libertà, e che ora non ne ha 
punto, male per VItalia non sarebbe il restare governati dai Francesi, al incontro 
se dovessero gli inglesi influire nelVItalia, e che potessero introdurre le 
manifatture loro, e in specie la pannina, o si che il lavoro dei lanaioli di 
Toscana andrebbe al aria?

M alheureusement pour les Toscans, les anglais n'étaient pas les seuls 
rivaux à craindre. Pour les draps comme pour les bérets, tout était à redouter 
des m anufactures romaines: vedete come mai è possibile il prendere coraggio 
per intraprendere in Toscana una lavorazione di pannine..non è possibile. Noi 
vedremo in seguito di pochi anni innondata la Toscana di dette 'manifatture 
cosa che non vi sarà da crederla e non è la sola romagna che lavora a distesa ma 
è tutto lo stato delle due romagne e vole essere altra abbondanza di Pannina 
quando ne verrà tanta quantità dal Inghilterrafi

De fait, les draps romains commençaient alors à arriver à Livourne et à 
Florence. Ils se vendaient à des prix qui stupéfiaient les fabricants toscans: Rossi 
di Girone dice che non gli pare possibile che possino dargli a prezzi cosi bassi 
(£12 la canna nostra)?  Les bas prix de ces articles étaient un argum ent essentiel 
de vente, devant lequel Vincenzo prévoyait que les m anufactures toscanes 
n 'auraient bientôt qu'à s'incliner. La qualité n'était cependant pas de dernier 
ordre; au contraire, Vincenzo en vantait les mérites: bontà della lana, tenerezza 
del loro filo, bon occhio di apparecchio.10  a  tel point qu'on pouvait confondre 
les concurrents: sembrano peloni ingelesi, anno piombo con marca? 1

Le danger menaçait, il fallait comprendre pourquoi les rom ains étaient 
soudain capables de vendre si bas de beaux draps. On expliquait souvent en 
Toscane que cela dépendait du bon prix auquel les romains pouvaient acheter 
leurs laines de qualité. Les Toscans au contraire étaient obligés de travailler les 
laines médiocres qu'ils produisaient ou d'acheter à haut prix les bonnes laines 
de leurs voisins. De toutes façons, ils étaient défavorisés, contraints à produire 7 8 9 10 11

7 Idem, Vincenzo, 21/12/1813
8 Idem, Vincenzo, 20/10/1811
9 Idem, Vincenzo, 4/9/1812
10 Idem, Vincenzo, 28/5/1812
11 Idem, Vincenzo, 3/9/1812
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des d raps de basse qualité ou à fabriquer des articles plus chers. Tous les 
réform ateurs du XVIIIè siècle avaient raisonné de la sorte et avaient insisté sur 
1 absolue nécessité d'améliorer les laines toscanes.

Vincenzo exposait lui aussi les avantages que fournissaient aux romains 
1 em ploi de leurs laines: si servono delle maggiorine tosate 2 volte Vanno per 
gli orditi, e per i ripieni di lana pelata: lavori morbidi e leggeri; nel garzarsi 
sorte il pelo con facilità dove con le lane di Siena bisogna che gli omini vi 
lascino le braccia per potere rendere un lavoro ben garzato12. Néanm oins, il 
n  était pas convaincu que ce soit l'argument décisif. Il affirmait au contraire 
que la différence fondamentale tenait plus au coût de la m ain-d 'œ uvre qu'à 
ceux de la matière première: cosi è della pannina di Roma che la possono dare a 
meno..perchè ai romani gli costa meno le manifatture e non è l'oggetto che vi 
si attrivuisce noi con dire che la pannina dei romani la danno a meno perchè 
anno li le lane..l'oggetto primero sono le manifatture le quali gli costano 
m e n o Pour prouver la justesse de ses vues, il avançait les prix des 
m anufactures à Rome, tels que les lui avait sans doute fournis Rosselli de 
Livourne, intéressé dans la fabrique romaine de draps que ses frères avaient 
installée.

Les coûts de m ain -d 'œ uvre  élevés qu’il fallait payer en Toscane y 
com prom ettaient par conséquent l'avenir de l’industrie. Une suite d"abus" 
avait perm is aux travailleurs d'obtenir de fortes rém unérations dans les 
secteurs clé de la manufacture: in Toscana non sara mai e poi mai possibile di 
sostenervi una fabbrica di lanificio atteso gli cattivi abusi che si sono stato messi 
nei lavoranti di ogni specie A  4

Les hauts salaires pourtant ne tarderaient pas à se retourner contre leurs 
bénéficiares: les fabriques ne pouvant soutenir la concurrence seraient bientôt 
obligées de cesser leurs activités: e ecco che la fabbrica terminata, lavoranti a 
spasso. A u contraire de justes salaires feraient le bien de tous, fabricants et 
ouvriers, qui avaient intérêts ensemble à ce que la production se poursuive: se 
ai lavoranti fossero pagate le loro manifatture a prezzi più discreti, la fabbrica 
potrebbe sussistere ed il lavorante sarebbe sempre impiegato.

A  l'intérieur même de l'espace régional, Prato et Florence se trouvaient 
défavorisées car c'était dans ces zones de concentration manufacturières que les 
’abus" s 'é taien t multipliés: In Firenze e Prato -dove si fa più pannine- che in 12 13 14

12 Idem, Vincenzo, 28/10/1812
13 idem, Vincenzo, 05/1812
14 Idem, Vincenzo, 05/1812
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altri loghi della Toscana.Aa maggiore conclusione del lanificio consiste nella 
lavoratura della lana con i cardi e le filature,., questi due manifatture per la 
maggiore quantità sono eseguiti nei contorni di Firenze da altre parte fori che 
di Sesto e dove tanto in Sesto, come verso Firenze, vi sono stati messi in antico, 
tanti e poi tanti abusi i quali portano di essere cara la loro opera di mano e che 
questo apporta non potere nessuna fabbrica sussistere in lungo tempo.

Vincenzo envisageait alors la possibilité de faire effectuer ces opérations 
dans des zones où les travailleurs n'avaient pas assez d'expérience collective 
p o u r im poser à leurs patrons des salaires plus forts: mettendo il lavoro 
cardatura e filatura in un logo dove non vi sia già stato imposto ne prezzi ne 
pregiudizi, ne accordi fra lavoranti medesimi, la cardatura e la filatura non 
vorrebbe pagarla che la metà di quello che si paga ai sestesi ed ai circonvicini 
nelle campagne di Firenze. Les draps que l'on voyait arriver d'autres régions de 
Toscane en fournissait la démonstration: la prova di ciò ne è giusto le fabbriche 
che vi sono state errette nel Casentino le quali possono vendere le loro 
pannine al 15 per% meno di quello possono darle i fiorentini e pratesi.

Vincenzo prévoyait que le marché ne tarderait pas à être envahi par ces 
m anu factu res: ora quando saremo ad ottobre prossimo sene vedranno..tanti 
banchucci per le strade a vendere le pannine del Casentino a meno prezzo di 
quello possono vendere la pannina di Prato e di Firenze. Vincenzo l'avait déjà 
pressenti deux ans auparavant, attribuant le défaut de vente des draps de Prato 
à la concurrence de nouvelles m anufactures installées en Toscane: in tanti 
loghi della Toscana dove in avanti niente fabbricavano ed ora fabbricano da 
poterne mandare a vendere ai pratesi.^ 5

Le Casentino n'était pas la seule région dont les nouvelles productions 
m enaçaient Prato. Lucca faisait preuve à bien des égards d 'un  dynamisme 
supérieur. Si les bérets de ses manufactures réussissaient à gagner la préférence 
su r  ceux des Mazzoni, les draps lucquois faisaient égalem ent des percées 
rem arquées sur le marché livournais. En cette année 1812, la m ode était aux 
bordati don t Vincenzo rapportait les succès fulgurants: qui non si vede per 
Livorno e nella campagna altro che uomini e donne vestiti tutti di tali robe..e 
taluni omini e donne che tre anni sono, che si vedevano vestiti di casimirra e 
di cambrì...si vede che in Lucca e nella campagna di Lucca vi fanno un gran 
lavorare di detti bordati.16 Les réseaux de vente se multipliaient sur les places 
de  Livourne ou par le biais du colportage: alla tromba vi sono undici banchetti 
di lucchesi e tutti vendono di detti bordati... oltre ai sudetti banchi undici, non 15 16

15 Idem,Vincenzo, 2/7/1810
16 Idem, Vincenzo, 12/5/1812



si vede altro per le strade di città, e nella campagna, dei lucchesi con il sacco 
sopra le spalle con dei rotoli di detti bordati i quali sbracciano a minutoX?

A en  croire Vincenzo, Prato et Florence se trouvaient englobées dans le 
m em e triste  sort de la décadence inexorable des manufactures pour cause de 
salaires trop  élevés. Fallait-il prêter foi à ces discours? Son fils Lazzero semblait 
m oins convaincu de l’im portance décisive des coûts de m ain-d’oeuvre; à 
propos des bas prix des draps romains, il restait persuadé que le premier et 
principal facteur explicatif résidait dans la disponibilité des laines: mi pare che 
il più rilevante sia l ’oggetto delle lane perché si servono di una qualità che gli
produce un lavoro leggero e morbido, poi avranno più vantaggio di noi nelle 
file e cardature.

Lazzero mettait cependant en lumière un autre facteur, négligé par son 
père, et qui concernait l’organisation même des manufactures: le fabbriche di 
Roma pare che siano montate con più regola ed economia delle Toscane, e però 
vanno lavorando più delle nostre, abbenche per lavori fin i cioè Vilton, 
castorini, ma bene le nostre fabbriche sono ordinate male, qui tutto è separato e 
dapertutto che il fabbricante non può vigilare, si lavora alla peggio la sua 
roba.* 18 19 Le thème était cher à Lazzero; ce n ’était pas tant le prix de la main- 
d oeuvre qui importait que la façon de travailler: les ouvriers étaient habitués 
au m auvais ouvrage, l’absence de surveillance du  travail à domicile leur 
donnait l'occasion de bâcler les tâches; la manufacture souffrait de l’incurie des 
patrons et de la malignité des ouvriers, les draps présentaient les défauts de ces 
m ultiples négligences. H le redirait avec force en 1817.

La connaissance des m anufactures d 'autres régions confirm ait son 
opin ion . Rome, mais su rtou t le Piémont, fournissaient les exemples de 
fabriques organisées selon les règles d'efficacité et d'économie. Les années de 
guerre avaient mis en contacts hommes et produits jusque là ignorés. Ainsi 
Felice, le frère de Giuseppe Pacchiani, s'était rendu à Turin et avait visité 
l’établissem ent d ’un des plus grands fabricants; son récit était éclairant: il 
sudetto fabbricante si chiama Le Croix ed è capace senza contare le robe strette di 
fornire costantemente p.100 di panno la settimana. Dice che vi lavoranno in 
tu tto  a braccia come noi, cioè senza machine ma che tu tti chi lavora sono 
donne e ragazze perciò questi fabbricanti hanno più economia nelle 
manifatture ed è restasto sorperso nell’osservare che bel ordine è tenuto in

Ibidem
18 idem, Lazzero, 2/11/1812
19 Idem, Lazzero, 16/9/1812
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quella fabbrica, vi è una tintoria superba, strettoi tutti uniti in un locale.2® L es  
deux facteurs évoqués par Vincenzo et Lazzero, m ain-d'œuvre et organisation, 
se conjuguaient id  pour accroître l'efficadté et diminuer les coûts; l'emploi des 

fem m es était un élém ent essentiel: il perm ettait une réduction des salaires 
qu’il était im possible de pouvoir imposer aux hommes de Prato.

Tout semblait donc démontrer que les manufactures avaient en Toscane, 
et en particulier à Prato, un avenir incertain et limité: chi sa corne anderà in 
seguito in causa manifatture toscane21 L'approche de la défaite française faisait 
d e n ou veau  redouter l'arrivée des anglais: certo si è che introducendosi di 
novo in Italia le manifatture inglesi si vorrà fare male con le manifatture 
italiane.20 * 22 23

M azzoni passait ainsi en revue toutes les questions qu e nous nous  
p osion s et y répondait de façon bien négative: le voeu qu'il répétait souvent 

d'arrêter toute manufacture semblait être le p lus sage parti qu'il pu isse prendre 
pour ne pas risquer plus longtemps ses capitaux dans une entreprise aussi mal 
disposée; la Toscane n'était plus terre de manufactures, il fallait se  résoudre à 
la isser  travailler ceux qui en était m ieux capable. A l'en  croire, les  
m anufactures de Prato sem blaient être affligées de tous les défauts: des  

entrep ren eu rs routiniers qui ne se préoccupaient pas d es n ou veau tés  
m anufacturières et se contentaient de vivre sur leurs anciens acquis; acquis 
bien  m édiocres, servis de plus par des matières premières à un prix trop élevé  

pour une qualité laissant à désirer, une m ain-d'œ uvre incapable et elle aussi 
trop chère, produisant des draps concurrencés de toute part sur leur propre 
terrain, un  terrain qui sem blait décidém ent se limiter au m arché régional. 
Q u'en était-il?

1 PRÉDOMINANCE DU MARCHÉ RÉGIONAL?

DES PRODUCTIONS VARIÉES. DE QUALITÉ INFÉRIEURE

L'étude pour le XVm è siècle a déjà été m enée, aussi nous contenterons- 
n ou s de décrire à grands traits les caractéristiques d'une orientation déjà 
largem ent connue2^. p0ur déterminer quelles étaient les productions de Prato 
et vers quels horizons elles s'acheminaient, une source fondam entale, déjà

20 Idem, Lazzero, 14//8/1812
2* Idem, Lazzero, 29/1/1814
22 Idem, Vincenzo, 31/1/1814
23 P.Malanima Le attività industriali, in Storia di Prato, L2, Firenze, Le Monnier, 1986, pp.217-277
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souvent d tée  et utilisée: les résultats de la grande enquête lancée en  1766 par le 
n o u v ea u  grand duc de T oscane, Léopold l2 4 ; aveva per fine di offrire al 
legislatore una visione organica dell'economia toscana e dei suoi problemi per 
orientare in modo sicuro l opera riformatrice....Per quanto concemava le arti e 
manifatture, essi conclusero che la rilevazione si sarebbe dovuta imperniare 
sopra tre elementi fondamentali: un censimento professionale, una statistica
commerciale e un'inchiesta da effettuarsi per mezzo dei cancellieri delle 
com unità25.

A Prato, 1 enquête était m enée avec rigueur: toutes les productions de la 
v ille  éta ient d istinguées avec un soin particulier; toutes les branches d'un 
secteur textile diversifié étaient en particulier distinguées. On découvre ainsi le 
rôle minoritaire joué en 1767 par les draps de laine dans la production textile: 
m oins de 10% de la quantité produite (1915 pièces pour une production totale 
dépassant 19450 pièces); la draperie proprement dite avait perdu du terrain au 
profit des fibres végétales: les draps de lin en particulier avaient pris une 
im portance notable, en  quantité comme en  valeur. Le coton, lu i, ne faisait 
qu'une tim ide apparition (les bambagini étaient des tissus m êlés de coton); en  
tête de la production textile de Prato: les mezzalune qui, com m e l'indiquait 
leur nom , étaient com posées pour moitié de laine: elle servait uniquem ent à la 
trame, la chaîne étant généralem ent de lin , p lu s rarement de chanvre. Des 
tissus par conséquent très com m uns, un bas de gam m e qui ne faisait pas partie 
de la production réglementée.

La production de laine elle-m êm e présentait un éventail de productions 
varié. M ais les ’’draps" à proprem ent parler (panni) ne représentaient 
désorm ais qu’un très faible pourcentage de la production: un peu p lus de 4% en  

com ptabilisant dans une m êm e catégorie les draps à proprement parler (panni) 
et les petits draps de qualité inférieure (pannicelli); il y avait en effet draps et 

draps; ceux de Prato, connus par le nom  de la v ille , étaient d ’une qualité 

nettem ent inférieure à ceux de Florence: plus étroits, moins de fils de chaîne, 
une trame moins conséquente, des laines de m oindre qualité, un prix moindre. * 476

Pour une étude approfondie de cette enquête et de sa mise en place: L.Dal Pane I lavori preparatori per la grande inchiesta del 1766 sulVeconomia toscana, in Studi storici in onore di G .Volpe. Firenze, Sansoni, 
1958; les résultats de l’enquête ont également été publiés dans LJDal Pane Storia del lavoro in Italia, Milano, 
1944, p.477-561; la relation de la communauté de Prato se trouve également dans le même volume, pp.463-
476 L.Dal Pane a ensuite repris longuement les résultats de cette enquête dans son ouvrage Industria e commercio nel granducato di Toscana nell'età del Risorgimento, vol.l: Il Settecento, Bologna, Patron, 1973; 
références d'archives: A.SF., Carte Gianni, B.36; S.A.S.P., Arti, 40, S.A.S.P., Comune, 646; cette enquête 
a d'autre part déjà été utilisée pour Prato par P-Malanima Le attività industriali, in Prato, Storia di una città, 
Li, Firenze, Le Monnier, 1986, pp.217-277.
25 L.Dal Pane II settecento, op.ciL, p.9
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LES DIFFERENTES QUALITES DE DRAPS TISSES A PRATO EN 1767 
pourcentage selon la quantité produite

VALEUR RESPECTIVE DES PRODUCTIONS TEXTILES DE PRATO EN 1767

Qualité des draps fabriqués en 1760

3,88% l ’79%

25,90%

H  Rascette 

ED Calissi

0  Peluzzi

1  Panni

EU Mollettoni 

Q  Biancbette 

H  Rovesci 

DD Baiettoni 

S  Doblette

Ils ne caractérisaient de toutes façons absolum ent pas la fabrication  
lainière de la ville, dom inée, comme l'indique le graphique, par trois grands
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types d'étoffes: les petites rases, les peluches et les ca lissi, dont la valeur était 

très faible par rapport aux draps; des étoffes très ordinaires, l'attrait essentiel en  
était le bas prix.

A in si, c’était effectivem ent vers la qualité m oyenne, voire basse que  
s étaient orientés les fabricants de Prato: quand et pourquoi ce choix?

LE CHOIX. QU LA NÉCESSITÉ. DE LA BASSE QUALITÉ

Plus question au X V m è siècle des "pan n i m onachini, pan n i tanè , bianchi 

f i n i ” et autres qualités de draps de renom. Cela faisait déjà longtem ps que les 
fabricants de Prato ne donnaient plus à tisser ces prestigieux m odèles. Dès la fin  

du Q u a ttro c e n to , la production de Prato s'avilit; la situation du XVIIIè siècle  
reflétait une évolution séculaire au cours de laquelle les fabricants de la ville se 
spécialisèrent dans l’article courant. Qui les y poussa?

La législation, un rôle d'incitateur au choix?

Pour les historiens locaux, point de doute, nous l ’avons vu. Mais ils  
incrim inaient les M édicis d'une situation qui s ’était instaurée bien avant qu'ils 
ne lui reconnaissent force de loi. A insi que l'affirme P. M alanim a: ne la 

leg isla zion e  fioren tin a  de term in ò  il declino del se tto re  secondario pra tese , nè la 

sp ec ia lizza zio n e  d i P rato  nella produzione d i a r tic o li d i qualità  in feriore d ipese  

d ire tta m e n te  degli in te rv en ti d e l governo cen tra le2 6 . Com m e il le  montre en  
e f̂e t, la baisse qualitative fut antérieure aux m esures législatives incriminées, 
de m êm e que 1 essoufflem ent de la production. La loi ne fit que reconnaître et 
stabiliser une situation qui s'était affirmée durant le XVè siècle, à une époque 

ou  il  p redom in io  fio ren tin o  n e l setto re  laniero d eriva  in larga m isu ra  da una  

serie  d i con d iz io n i econom iche partico larm en te  p ro p iz ie : une am ple réserve de  

m ain-d oeuvre, une accum ulation de richesses en  grande partie comm erciales 
prêtes à s investir dans la production, des relations économ iques privilégiées 
avec tous les principaux m archés italiens et européens2^, autant d'atouts qui 
contribuèrent à placer Florence dans une position de suprématie face à laquelle 
aucun autre centre régional ne pouvait concourir2®.

D e m êm e la loi de 1738 semblait im puissante à atteindre les buts qu'elle 
s é ta it exp lic item en t fixée: faire renaître, en  particulier en  province, la * 22

26 Idem, p.227
22 IdemJQ

voir notamment P. Malanima La formazione di una regione economica: ia Toscana nei secoli XIII- XV, Società e Storia. n°20,1983
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fabrication des draps larges de qualité qui y avait été auparavant interdite, 
inciter à un sursaut quantitatif. Si, sur ce second point, les auteurs sem blaient 

d'accord pour estim er cosa accertata che d ’allora in poi è aumentata di molto 
una tal Arte29 30 *, affirmation du reste confirmée par la connaissance des données 
"statistiques", il est beaucoup m oins év id en t qu'elle réussit à inverser la 
tendance en ce qui concerne l'abaissement qualitatif de la production: les draps 
larges ne réapparurent pas en province, où la qualité continua de se "dégrader": 
Prato se m it à fabriquer sur grande échelle les mezzelane ; les prem iers draps 
larges n ’y  furent fabriqués qu’à la fin du siècle, encore fallut-il les faire tisser per 
la maggiore parte in Firenze, non esistendo in Prato maestranze 
sufficentemente abili a tal lavorici®. La législation ne pouvait aller à l'encontre 

d'un m ouvem ent qui s'avérait avoir des racines beaucoup plus profondes que 
les m esures prohibitives prises par le gouvernem ent précédent: tout comme les 
M édicis n'avaient pas été la cause d e l'évolution qualitative d es draps de  
p rovince, les Lorraines ne furent pas les instigateurs d'une inversion de 
tendance.

Si les fabricants de Prato fibraient peu avec la loi, qu’est-ce donc qui les 
faisaient agir?

D es choix régionaux à l'insertion dans les problématiques européennes

La présence de Florence fut un élém ent déterminant d es orientations 
prises par les fabricants de Prato, et ce dès le Quattrocento, com m e l'indique le 
progressif changem ent des orientations productives à cette époque. En effet, 
Prato pouvait difficilement se mesurer avec Florence, qui concentrait alors tous 
les é lém en ts d'une dom ination sans contraste: conseguenze di tutto ciò furono 
la specializzazione della sua industria laniera in un tipo dì produzione non 
competitiva con quella fiorentina, Vabbassamento del livello qualitativo degli 
articoli prodotti, la loro circolazione soltanto all'interno dello Stato, la perdita di 
vitalità del settore^ 1.

Florence, on le sait, perdit peu à peu sa place à la tête de la draperie 
internationale. Ces vicissitudes ne nous intéressent pas directem ent id 32. Il ne 
pou vait être question pourtant pour les drapiers régionaux d e  chercher à 
prendre la place de leurs collègues et concurrents florentins, car, dans le même 

temps où les draps de la capitale ne trouvaient plus de débouchés, l'ensemble de 
la Toscane se trouvait reléguée dans la périphérie de l'économ ie-m onde. Les

29 G.Sarchiani, op.ciL, p. 98
30 E. Bruzzi, op.ciL, p.82
31M, p. 227
32 cf P.Malanima, La decadenza di un'economia cittadina, op. cil
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fabricants de Prato continuèrent donc à "avilir" leurs draps, sans chercher, ou  
p ou voir  chercher, à aller à l’encontre de cette évolution.

La production connut au contraire au XVHIè siècle une ultérieure baisse  
qualitative: les fabricants d e Prato ne font désorm ais plus tisser, comme n ou s  
v en o n s d e le constater, que les draps les plus courants, de la in e cardée ou  
peignée. La recrudescence des ouvrages peignés n'est pas sans évoquer du reste 
le  cadre p lu s large de l'évolution de la draperie européenne: c’est en effet au  
début du  XVm è siècle que d e nombreux centres de production choisirent entre  
le  cardé de prestige ou le peigné de bas de gamme; plus précisément, le choix fut 
im posé aux fabricants de Sedan en 1718, une date égalem ent significative à Prato 
p u isq u e la corporation reconnut en cette année les draps de basse qualité  
in tro d u its  depu is q u elq u es tem ps dans la v ille: un éch o  d es ch o ix  
contem porains alors dans toute l’Europe? Q uoiqu’il en soit, les fabricants d e  
Prato s'étaient ainsi résolum en t orientés vers une production  pauvre; ils  
renforcèrent cette tendance par le mélange des fibres.

Des choix innovants?

La question peut avoir quelque chose de surprenant s'agissant d'une 
production essentiellem ent m édiocre, que l'on suppose donc soum ise de façon  
quasi exclusive aux lois de la routine.

Pourtant, la réflexion m érite considération, surtout si l'on veut b ien  
préciser la notion d innovation33. La définition particulièrem ent large donnée  

par Schum peter peut constituer une base fécon d e de réflexion; en effet,
1 in n ovation  n est pas uniquem ent technique ou  changem ent de l'organisation  
de la production, elle peut être aussi bien l ’introduction d ’une nouvelle  source 
d e  m a tières prem ières o u  encore la con q u ête d'un n o u v ea u  m arché,
1 introduction  d un nouveau bien. Elle a d'autre part un caractère subjectif, qui 
la d éfin it relativem ent à un  lieu  et une situation donnée: pas question d e  

p réten d re que les fabricants de Prato aient révolutionné le textile, mais se  
dem an der plutôt s'ils introduisirent quelque chose de neuf pour la ville, p lus  
d yn am isés que paralysées par une situation a priori peu favorable34.

33 Ces considérations se référent bien sûr à la réflexion de Schumpeter et notamment Théorie de 
l'évolution économique, 1912 et Capitalisme, socialisme et démocratie; ainsi qu'à celle de F. Perroux La 
pensée économique de Schumpeter, Paris, 1965 et F Gallouj, Cycles économiques et innovations de 
service: quelques interrogations à la lumière de la pensée schumpéterienne
34 cf en particulier G. Mensch, Stalemate in Technology, 1972
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Alors, des innovateurs les fabricants de Prato? Dans le dom aine des draps 

de laine, sûrement pas; les calissi, rascette, peluzzi qu'ils faisaient tisser étaient 
grosso m odo identiques à ceux que fabriquait le reste du contado: de qualité un  
peu m eilleure, un peu plus chers aussi, c'étaient les seules différences notables. 
Mais la spécificité de Prato ne tenait pas tellem ent aux draps de laine: la ville  
s’était en effet mise à mélanger les fibres, à tisser le lin et la laine, le lin seul, le 
chanvre, le coton m êm e, tim idem ent. Là encore, on peut douter qu'il y ait 
réelle innovation, car ces fibres pauvres se tissaient vraisemblablement depuis 

des tem ps immémoriaux. Le désintérêt général qui les toucha d e tout temps 
nous a laissé peu de traces sur les conditions de leur emploi et de leur diffusion; 
on sait que les fam illes tissaient com m uném ent le lin et le chanvre; elles y 
em ployaient généralem ent des matières premières locales et n'avaient que des  
contacts marginaux et lim ités avec le marché: ampleur et persistance de l'auto- 
consom m ation ...

La situation des fabricants de Prato était diverse: le lin, le chanvre et le 
coton  qu'ils em ployaient venaient de l'étranger, nous y reviendrons. La 

nouveauté consista sans doute dans la production massive, par les fabricants, de 

ces é to ffes m élangées; m êm e s'il e st évidem m ent im possib le d'évaluer le 
volum e de l'auto-production, cette ’’mercantilisation'' de la production de basse 
qualité peut être cueillie comme un signe non négligeable de l'ouverture vers 
le marché des couches les plus basses de la population auxquelles elles étaient 
destinées, et de la capacité des entrepreneurs de saisir ces m ouvem ents.

UNE PRODUCTION POUR LE VULGAIRE

Les fabricants en tém oignaient eux-m êm es, notamment en  cette année 
1773 où  le miserie presenti dei viveri..non poco ritardo cagionano all'esito 
delle loro mercanzie per il solo volgo capaci, il quale appena ha sufficiente 
guadagno per uno scarso vivere...35 36 *. Dans les périodes de difficultés agricoles, la 
vente d es draps était compromise; les M azzoni nous le confirment: en 1808, 
V in cen zo  évoquait la miseria di codesti abitanti che per potere campare si 
disfanno di tuttofi^, un signe avant-coureur de restrictions pour le  commerce 
des draps; en 1812, la situation était critique: le miserie delle popolazioni, i 
contadini indebitati, tutto ammassa malanni e fa congettuare che poco ben 
faranno31, prévoyait Lazzero; à ces périodes de langueur succédaient cependant 
des reprises, elles aussi liées aux cycles agricoles; ainsi en 1818, sembra certo che

35 S.A.S.P., Comune, 646: Stato della mercatura e dei mercanti della città di Prato, août 1773
36 SA.S.P., Mazzoni, Vincenzo 18/11/1808
3? Idem, Lazzero, 4/9/1812:
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quest'anno la pannina nostrale avrà un esito felice dietro la riflesssione di 
buona raccolta generale, che sembra certa., la classe povera ora un poco risorta 
della miseria, colla minore spesa del vitto e con del lavoro, penserà ancora a 
rivestirsi nel fu turo inverno e dunque una ragione inconstratabile per 
lunsigarsi che la pannina nostrale avrà un sfogo ben attivo3»; è cosa certa,
ren ch érissa it G aetano, que l'individui pensano a vestirsi a cibarsi e di poi 
all’altri loro impegni e bisogni38 39.

A in si trois caractéristiques apparaissaient: la p rod u ction  répondait 
essentiellem ent à la dem ande d e tissus de qualités inférieures de la part du bas 
peuple; l'essentiel des ventes avaient lieu dans le Grand Duché; elles étaient par 
conséquent très liées aux fluctuations régionales du  prix des grains.

Une dem ande incertaine

Quel était ce vulgaire don t parlaient les fabricants, le peuple qu'évoquait 
les M azzoni? Les termes sont vagues, ils requièrent des précisions difficiles à 

donner. Ces appellations pouvaient englober l'ensem ble des couches m oyennes 
et inférieures des v illes, des bourgs, des cam pagnes. Il faudrait b ien  sûr en  
connaître l'importance et les caractéristiques.

E lles sont pour partie connues; dans le s  cam pagnes (82% de la 
population), dominaient les métayers: près de 60% de la population rurale selon  
cer ta in s40, le reste étant constitué de pigionali (qui ressem blaient fort par 

certains aspects au m anoeuvrier français), de ruraux non paysans, d e  locataires 

ou de propriétaires. L'auto-consommation était le trait distinctif de l'économie 
familiale des métayers; mais cela ne signifiait pourtant pas une absence absolue 
de contacts avec le marché et l'économie monétaire: com m e partout, il fallait 
payer ses im p ôts et se vêtir; P.M alanim a, reprenant les estim ation s des 
contem porains, estime qu'environ 10% du revenu des fam illes m étayères était 
consacré à 1 achat de tissu; c était 1 une des principales raisons de leur apparition 
sur le  marché: il contatto della famiglia mezzadrile col mercato era fortemente 
condizionato dall’esigenza di acquistare prodotti tessili41.

10% des revenus consacrés aux achats textiles: l'estimation sem ble valable 
pour 1 en sem b le du peuple"; les évaluations concernant les d ép en ses des 
artisans s'élevaient à environ 12% et, nous dit toujours P.M alanim a, anche

38 Idem, Lazzero, 16/6/1818
3° Idem, Gaetano, 9/11/1818
40 lavanti Della quantità di moneta, cité par PMalanima II lusso dei contadini, Bologna, Il mulino, p.38
41 PAfalanima, op.cit., p.40
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fuori della Toscana, non pare che la spesa per vestiario e biancheria da parte dei 
gruppi sociali più bassi si allontanasse dal 12% circa della spesa complessiva42.

Dans la mesure où cette évaluation sem blait relativement stable dans le 

long terme, quel espoir d'accroissement pouvait-il y avoir?
L'augmentation de la population au cours du XVfflè siècle constituait un 

premier facteur de hausse possible de la dem ande43: le nombre d'habitants du  

Grand D uché passait en effet de 893.735 en 1738 à 980.894 en 1784, soit une 

hausse légèrem ent inférieure à 9%. Ce m onde en expansion devait se vêtir, et 
pour cela il semble qu'il fasse de plus en plus appel au marché.

La produ ction  au se in  du m énage des textiles servant à la v ie  
quotidienne, vêtem ents, m ais aussi lin ge de m aison, couvertures, tissus de 
m atelas e tc , restait certes im portante44; l'enquête de 1767 tém oigne en  
particulier de la d iffu sion  du  travail textile per solo uso privato dans les 
cam pagnes toscanes. La possession  du métier apparaît fort fréquente dans 

certaines zon es, notam m ent dans le territoire même de Prato où , en 1766, 
battaient 537  métiers dans la campagne pour l'usage personnel d es familles. 
L 'auto-production  d es tex tile s  resta it u n e donnée im p ortan te  de la 

consom m ation, limitant ainsi la demande.
M ais l'auto-consom m ation sem blait pourtant perdre petit à petit du  

terrain: più contenti non sono del vestito del lanificio lavorato dalle mani delle 
loro donne*5 disait-on des paysans toscans. On se mettait alors à dépeindre, et 
souvent à se plaindre, du luxe des paysans46 47; un luxe qui aurait commencé à se 
m anifester avec une particulière acuité aux environs de la m oitié du XVUIè 
siècle et qui poussait les paysans à se pourvoir sur le marché d'étoffes de 

m eilleure qualité.

A insi se manifeste avec évidence l'une des caractéristiques de la demande 

de tissus: elle  vise bien sûr un but utilitaire, qui se présente aussi comme un 
bien de luxe, mais qui a en plus une dimension collective ostentatoire*^. Les 
propos rapportés par les érudits s'intéressant au sujet sont particulièrem ent 

sign ificatifs, ainsi que le notait du reste déjà P.Malanima; rencontrant une 
paysanne des environs de Florence, Lapo de Ricci s'entendait dire par celle ci 
que il pane si mangia come si può avere, ma calzati, e vestiti, bisogna andare a

*2 Idem, p.42
43 P.Malanima, Le attività.., op.ciL, p.234
44 Pour ces questions cf P Malanimi  II lusso, op.ciL, notamment pp.57-64
43 cité par PJMalanima, Le attività industriali., op.ciL, p.234
46 A ce sujet voir PMalanima II lusso.., op.ciL, pp. 135-146 qui traite précisément de la question.
47 J.-Y.Grenier Modèles de la demande sous l'ancien régime, in Annales ESC, mai-juin 1987, n°3, p.501
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paragone degli altri**; une exigence particulièrem ent sentie quand il s'agissait 
de confectionner le trousseau des jeunes m ariées pour lequel, nous racontent 
toujours ces m oralistes, les fam illes s’endettaient outre mesure: vorrei piuttosto 
avere le coma che gli mancasse roba sul corredo disait cette m ère soucieuse du  
bien paraître de sa fille, m ais qui soupirait toutefois: quando nasce una donna 
sarebbe meglio affogarla, non si finisce mai di spendere*9.

Cette ostentation sem blait pourtant à certains un signe du m ieux être des 
paysans qui se "civilisaient" progressivem ent sous l'influence en particulier des 
villes. Lapo de Ricci se faisait le défenseur de ce point de vue: il lusso dei 
contadini è naturale, d isait-il; c'était un inevitabilissimo effetto della nostra 
felice situazione economica..qui n'apportait pas de danno ma utile al proprio 
del suolo ed ai Toscani tutti59; en  particulier, pourrait-on dire, aux fabricants et 
aux m archands des tissu s d e  Prato qui écou la ient dans le Grand Duché 
l'essentiel de leur production.

Les lieux de vente5!

Les marchands-fabricants de Prato le disaient aux enquêteurs de 1767: 
l'essentiel de leur production se vendait en Toscane.

Une partie variable était commercialisée au plus proche, dans la boutique 
m êm e du fabricant qui tenait toujours échoppe: la vente au détail concernait 
tous les entrepreneurs, des p lus modestes aux p lus grands; une rude épreuve à 
en croire Lazzero M azzoni, m ais qui perm ettait des gains q u ’aucun ne 
dédaignait. O n voyait donc se remplir la boutique d'humbles acheteurs, petites 
gens de la v ille et de la cam pagne proche qui se fournissaient en coupons de 
toutes sortes; les ventes devaient être particulièrem ent dynam iques le lundi, 
jour de m arché à Prato; un  marché particulièrem ent actif, au concours 
numeroso: il rayonnait en effet sur un espace très vaste -450 km2 et près de
60.000 personnes52-, qui dépassait de loin le seul territoire de Prato; on  y vendait 
bien sûr le  bétail, les produits frais et les alim ents, mais aussi tessuti di lana, di 
lino e cotone et autres produits manufacturés de la v ille53, notam m ent sur la 48 49 50 51 52

48 Lapo de Ricci Danni dell'ambizione del vestiario, in Giornale agrario toscano. 1827, p.97 et suivantes
49 Idem
50 Lapo de Ricci Del lusso delle vesti dei contadini, in C.A.fi . 1819, vol.II.
51 Pour ce sujet encore, nous renvoyons à P.Malaniam II lusso.., notamment pp.l 15-123
52 S.Soldani Vita quotidiana e vita di società in un centro industrioso, in Prato, Storia sdi una città. T.3. 
vol.2, p.684
53 Zuccagni Orlandini A. Ricerche statistiche sul Granducato di Toscana, Firenze, 1848, vol.4, p.397 et 
suivantes.



neplace de la cathédrale54. Voilà qui donnait éventuellem ent à ceux qui 
tenaient pas boutique de sortir les étals et de débiter au coupon leur production; 

mais la boutique désorm ais primait. En tous cas, la persistance, et le dynamisme 
de la vente au détail sont amplem ent docum entés à Prato par la prolifération 
des boutiques et par les m ultiples crédits d'infim es entités que l'on trouve 
souvent dans les comptes de nos entrepreneurs.

A côté de ce lieu  du  détail et du quotidien, les ventes se faisaient sur 
com m issions, aux acheteurs habituels des marchands-fabricants, en  général eux- 
m êm es marchands, qui s'occupaient ensuite de la vente, au détail ou  à de plus 
petits détaillants de leur province; ainsi apprend-on de Frati en 1767 que due 
terzi delle sudette robe (il s'agit de ses draps de laine) le vendo ai mercanti di 
Pisa, Siena, Pistoia...e suoi contadi55; beaucoup disaient la m êm e chose; ainsi 
Farfalli vendait-il un terzo nello stato a diversi mercanti, Tronci lui, écoulait 
metà ai mercanti dello stato, V.Franchi vendait parte a vari mercanti in Arezzo, 
Cortona.., N.Franchi lui envoyait un tiers de sa production in città e contado di 
Pisa e in Portoferraio..etc: des destinations e t des destinataires variés, qui 
couvraient à les en croire l'ensemble de la Toscane: les correspondants de Prato 
s'étendaient à l'ensemble de l'espace régional. Du reste, il n'est pas impossible 
que les draps de Prato aient également fait patie du bagage des colporteurs qui 
sillonnaient l'Etat, et en particulier les zones fort repoussantes des Maremme: 
ainsi Frati affirmait vendre une partie non précisée de sa production à gente che 
vanno nelle maremme di Siena e Piombino: d es habitants d es m ontagnes  
proches de Pistoia qui se rendaient dans ces lieux lors de la transhumance? Il 
faut avouer que l'on en sait trop peu sur le colportage en  Toscane pour se 
risquer p lu s avant. Toujours est-il que les marchands-fabricants ne semblaient 
en tous cas pas les animateurs de ces réseaux. Par contre, ils fréquentaient encore 

de m anière assidue les foires.

Pontecchi et Franchi vendaient, d isaient-ils parte nelle fiere, de même 
G iovacchino Pellegrini et d'autres. Q uelles foires? Relativement nom breuses 
dans le Grand D uché, elles étaient cependant d'importances et de valeurs 
in éga les, n'ayant év id em m en t pas les m êm es fonctions. Sans prétendre 
reconstituer ici une histoire qui n'est pas la nôtre, il faut repartir des données

279

54 Pour des informations plus précises: cf Zuccagni-Orlandini, op.ciL: il estime notamment que le chiffre 
d'affaires du marché de Prato dans les premières décennies du XlXè siècle tourne autour de 30 à 40000 
lires, ce qui n'indique pas une dépense par tête très elevée, ainsi que le fait justement remarquer S.Soldani, 
op.cit, p.685
55 S.A.S.P., Arti, 40
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fournies par l'administration française, les premières que nous connaissions55; 
n ou s n’avons utilisé pour construire la carte que les données du départem ent 
d e  l'Arno: il sem ble que les  foires aient so u ven t une aire d'influence  
relativem ent restreinte, et soient généralement dom inées par le commerce des 
bestiaux, qui n'est évidem m ent pas incompatible avec la présence de mercerie, 
quincaillerie, draperie mêm e; des foires qui sem blent donc essentiellem ent de  
v en te  au détail de détail, im portantes com m e vecteur d'acculturation à la 
consom m ation , en particulier dans les zones d ’habitats d isp ersés ou de  
m o n ta g n e s56 57 *; mais si les draps de Prato s'y retrouvaient peut-être, ce n'était 
sûrem ent pas parce que les marchands de la ville les y avaient apportés: ils n'y 
arrivaient qu'à l'aide d'intermédiaires.

Les foires sur lesq u elles se déplaçaient éventuellem ent les fabricants 
étaient d une autre nature: u n  lieu  de relation entre fabricants, producteurs, 
négociants, détaillants. Le public non professionnel, largement présent, ne 
participe que pour une faible part au chiffre total des ventes™. Tout la isse  
penser que le nombre de telles foires était réduit en  Toscane: le chiffre d'affaires 
peut servir d'indice; sur 597 foires recensées dans la première m oitié du XlXè 
s ièc le59, seules huit dépassaient 500.000 lires d'affaires; quatre à A rezzo, trois 
autres (Levane, Castelfiorentino, Monte San Savino) situées dans des régions 
qui laissaient plutôt présager l'im portance des échanges agricoles dans ces 
réu n ion s.

A lors, dans quelles foires voyait-on des marchands de Prato? A celle 
d'Em poli sans doute, c'était une des foires très importantes, rem arquée par les 
français pour son chiffre d'affaires de plusieurs m illions de francs; elle avait 
lieu  en septem bre, un bon m ois pour vendre les  draps d'hiver et faire les  
com m issions; au XlXè siècle pourtant, elle sem blait avoir vu  son importance 
décroître: un chiffre d'affaires de 255.000 lires, m ais un concours que l'on disait 
encore important, en provenance de tout le Grand Duché et d'ailleurs.

56 A.S.F., Prefettura dell'Amo, 390. 391, 516
57 voir les analyses de D.Margairaz Foires et marchés dans la France pré-industrielle, Paris, EHESS, 
1988, notamment p.141 et suivantes
™ D.Margairaz, op.ciL, p.103
59 Zuccagni Oriandini Ricerche statistiche, op.ciL; les foires, comme à peu près partout étaient les plus 
nombreuses aux mois d'août et de septembre.
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foire de Poggibonsi également, dont Mazzoni nous dit à plusieurs reprises 
1 importance, ainsi en 1812, Lazzero constatait que la fiera  d i Poggibonsi è andata  

m a le  e n o n  hanno v e n d u to  q u e s ti  fabbrican ti n u lla 60, foire intéressante car elle 
se déroulait au début de l'année et permettait surtout de rencontrer les
marchands siennois et de la maremma che loro sono so liti  an d a re  a d e tta  

f i e r a 61.

De plus en plus pourtant, les marchands de Prato n'avaient plus besoin 
de se déplacer; la foire de la ville, dont les origines remontaient aux splendeurs 
m éd iév a les62, s'affirmait progressivement, en relation avec le dynamisme 
économique de la ville, comme l'une des toutes premièresdu Grand Duché; les 
français remarquaient qu il s agissait d  u n e  des fo ire s  les p lus renom m ées en  

I t a l i e 6*. La foule qui se pressait ces trois jours de début septembre était 
g r a n d io s a ; de même que le chiffre d'affaire, estimé à plus de 4,8 millions de 
lires, dans la première moitié du XlXè siècle, par ZuccagniOrlandini: il 
surpassait de très loin celui de toutes les autres manifestations toscanes (Monte 
San Savino, en novembre avait un chiffre d'affaires de 1,4 millions de lires), 
indiquant assez l'importance économique du rendez-vous. Bien sûr, à la foire se 
mêlaient les habituelles rumeurs de la fête: religieuse d'abord, celle de la 
Madonne, sous la protection de laquelle était placée la ville; de plus en plus 
profane: y venaient chaque année , les t r o m b e tt i  de  toutes les villes de Toscane à 
suonare à q u i m ieux  m ie u x  dans les rues e t su r  les places de la v ille .64 La place 
festive par excellence, c'était celle du Mercatale, où se dressaient depuis 1788 les 
loges pour ceux qui désiraient assister aux courses qui s'y déroulaient; c'était la 
place des tombolas, organisées à partir de 1843, des feux d’artifices (1847).

Mais les affaires se faisaient ailleurs, sur les autres places de la ville où 
s'étalaient les marchandises les plus diverses: depuis les produits agricoles 
- b e s tia m e  d i  o g n i sp e c ie , c a r n i  sa la te  e fo r m a g g i ,  jusqu'aux produits 
manufacturés qui tenaient évidemment la haute place.

^  SA.S.P., Mazzoni, Lazzero, 8/3/1812
61 Idem, Vincenza, 9/6/1806
62 notamment S.Bandini la fiera di Prato e le caselle sulla piazza della propositura, in Arrhivio 
Pratese (A.S.P.), 1943, pp.23-24; M.Bandini La fiera di Prato e le sue origini, Prato Storia e Arte.I. 
1960 n°2; Riputi La fiera di Prato attraverso i secoli. Prato, 1939
6* A.S.F., Prefettura dell'Amo, 390
64 F.Braudel Civilisation matérielle, Economie et capitalisme, XV-XVIIIè siècle, t.2: Les jeux de l'échange, Paris, A.Colin, 1979, p.68



LES PRINCIPALES FOIRES D E TOSCANE  
(1 ère m o itié du XIXème siècle)



° e s tessuti di ogni genere, cappelli di pelo e di paglia, oreficierie,
b e a g lie n e , mobili, stoviglie, ustensili di ferro e di rame, legnami,
combustibili etc« .  Produits de la ville mais aussi de tout le Grand Duché: les
draps en particulier venaient du Casentino et de tous les petits centres
régionaux se vendre à Prato. C'était en effet une formidable occasion de
rencontres: la foire, disait-on, attirait des gens de tutta la Toscana e
particolarmente dal Fiorentino, Pistoiese, Empoli e sue adiancenze e anche dallo 
Stato Pontificio65 66 67 68.
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Les tissus étaient bien les rois des affaires de la foire: fino all'Unità furono 
e pezze di tessuto, e le pannine in particolare, a costituire le solide fondamenta 

della fiera, a dare la misura della sua riuscita69 * *. Le nombre de pièces vendues, 
1 importance des commissions reçues permettait d'évaluer la santé de la 
manufacture, dressait le profil, bas ou au contraire plein d'espérance, des mois à 
venir. Encore une fois, les Mazzoni nous font sentir ce pouls de la manufacture 
citadine, qui déterminait l'enthousiasme ou le marasme. En 1806, l'heure était à 
l'euphorie: la fiera è stata delle migliori che i pratesi abbino giammai fatta, non 
vi è rimasto che le zampe dei tavolini da vendere. Le commissioni lasciate sono 
tante che vi vogliono due anni di travaglio per eseguirle, mi dispiace che non si 
può fare altro che si pôle6«: des commissions, du travail pour la population, de 
l'argent assuré pour les marchands; en 1811, par contre l'on déchantait: intendo 
con dispiacere la pessima fiera che hanno costi avuto, ed il peggio sono le 
conseguenze che ne succederanno tanto per l'impannatori quanto per la 
popolazione69; les mesures de régulation de la production, et des travailleurs, 
étaient en effet prises après la foire: ainsi en 1812, Martini mi dice chefatto la 
fiera deve licenziare la metà dei suoi lavoratori?<>; ia foire devenait le désespoir 
de beaucoup: questi poveri mercanti appoggiano tutta la loro speranza nella 
fiera, ma si prevede affari b a l o r d i en effet quelques jours plus tard: si 
conferma che tutti questi fabbricanti hanno fatto una pessima fiera, tutti a una 
voce si lamentano e molti vogliono essere disperati,72 en particulier car il fallait 
alors baisser les prix et accepter des conditions très désavantageuses: per vendere

65 Zuccagni-Orlandini, op.ciL, p.316
66 Idem
67 S.Soldani, op.ciL, p.693
68 S.A.SP., Mazzoni, Pacchiani, 09/1806
69 Idem, Lazzero, 23/09/1811
7̂ Idem, Vincenzo, 1/8/1812
71ldem, Lazzero, 4/9/1812
72 Idem, Lazzero, 11/9/1812



g l i  è c o n v en u to  fa re  dei c a tt iv i  p re zz i e prendere delle cam biali a tem po  lungo; è 

im p o ssib ile  che possino  prosegu ire  nep p u re  a pensare d i lavorare1*.

Mauvaise foire voulait bien sûr également dire peu d'argent, la 
circulation s'appesantissait elle aussi: la m ancanza del num erario  s i fa  mancare 

da tu t t i14. La foire n'était évidemment pas seulement un lieu de vente, mais 
aussi le moment où les comptes se tiraient, où il fallait payer et recevoir; payer 
par exemple les matières premières, achetées bien avant avec la promesse 
d'honorer la dette lors du rendez-vous de Septembre; on y recevait aussi le prix 
des tissus, parfois vendus à la foire précédente: les temps étaient longs. Ils 
devenaient parfois excessifs, il fallait alors tout stopper, vivre au ralenti jusqu’à 
1 année suivante, en espérant que les récoltes fassent renaître l'espoir.

U n e  c o n j o n c t u r e  l i é e  aux saisons

Les prix des céréales déterminaient en effet fortement le déroulement de 
la foire, et les rythmes de la manufacture, dans la mesure où ils conditionnaient 
de façon décisive la demande. Les moissons restaient le principal baromètre 
d'une production avant tout destinée, nous l'avons vu, au bas peuple régional, 
à celui qui devait acheter ses vêtements, mais aussi souvent ses céréales: les 
tissus étaient bien un luxe et une ostentation que l'on ne pouvait se permettre 
lors des bas prix agricoles. Au contraire, una  brusca im p e n n a ta  dei p re zz i  

cerea lico li indicherà, in fa tti , la presenza  d i u n  ca ttivo  raccolto. I  d u e  fe n o m e n i  

c o lle g a ti (raccolto scarso e p re zz i a lti)  lim itera n n o  il redd ito  com p lessivo  deg li 

s t r a t i  m e d io -in fe r io r i de lla  popolazione: i p icco li p ro p rie ta ri, i m ezza d r i, i 

p ig io n a li  po tra n n o  vendere  ben poco s u l  m ercato; a n zi m o lto  sp e sso  dovranno  

a c q u is ta r e  i beni a lim e n ta r i a p re zz i m o lto  e leva ti. In o g n i caso la quota d i  

r e d d ito  d isp o n ib ile  p e r  a c q u is ti  d i p r o d o tti  in d u s tr ia li  e s o p r a tu t to  vestia rio  

r is u l te r à  m o lto  scarsa. C iò  in fin e , p rovocherà  una  fle s s io n e  d e lla  p ro d u zio n e  

in d u s tr ia le . C risi agricle e cr is i in d u str ia le  s i  cu m u lera n n o  a ccen tu a n d o  i loro  
e f f e t t i  d e p re s s iv i.15

P.Malanima a en effet déjà montré la corrélation existante au XVmè siècle 
entre les courbes de production drapière de Prato et les prix régionaux des 
céréales* 74 * 76. Nous ne faisons que rappeler ses conclusions. Les prix des grains sont
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"1* Idem
74Idem, Lazzero, 9/9/1812
76Idem
76 P.Malanima. Le attività industriali, op.ciL, p.254
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connus77; la mesure de la production textile est entreprise plus ardue: point de 
relevés systématiques qui nous permettraient de mettre en relation les données 
de 1 enquête de 1767 avec des séries plus continues; les seules dont nous 
disposions sont ceux des draps de laine réglementés (panttina) qui devaient 
obligatoirement recevoir la marque de l’Art de la laine de la ville, nous y 
reviendrons: un peu moins de 10% de la production quantitative de la ville, un 
peu moins de 20% de la valeur produite, nous l'avons dit; un indice tout de 
même, quoiquil ne reflète pas l'évolution des produits les plus dynamiques du 
siècle, qui sont aussi ceux de moindre valeur et par conséquent a priori les plus 
soumis aux aléas du climat.

PRODUCTION DES DRAPS ET PRIX DU "SEGALATO" A PRATO 
AU XVm SIECLE

NB DE DRAPS PRIX DU SEGALA'

La corrélation, on le voit, est effectivement forte, quoique non totalement 
parfaite: il faut faire la part en effet des adaptations qui ne sont pas instantanées 
entre prix céréaliers, demande et volume de la production drapière. Dans 
1 ensemble pourtant, les fabricants ne tardaient pas à se mettre au diapason de 
leur marché et à modifier leurs productions de draps.

Ces variations du court terme n'empêchèrent cependant pas Prato de 
profiter de la hausse de la demande régionale: l'enregistrement des draps 
marqués reste notre seule source. Dans le long terme, le volume de leur 
production s'accrut, ainsi que l'a déjà montré P.Malanima. Le premier 
graphique indique le mouvement long de l'évolution: après la dépression 
relative du début du siècle qui poursuit un mouvement de baisse entamée

Ils ont été publiés en annexe du travail de A .Menzione Agricultura e proprietà fondiaria, in Prato, Storia di una città, op.ciL, l2, pp.211-215; nous avons retenu la production de segalato, céréales plus 
pauvres qui constitue plus sûrement que le grano la base de l'alimentation du petit peuple.
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depuis 167678, on constate une hausse presque continue pendant tout le XVTIIè 
siècle; elle n'a rien de "révolutionnaire", au contraire; c’est une lente tendance 
qui s'accéléré pourtant dans la seconde moitié du siècle. Il faut redire que si 
nous possédions des données concernant les autres étoffes fabriquées à Prato, la 
tendance à la hausse serait sans doute beaucoup plus nette, à partir de la fin du 
XVUè siècle, mais surtout dans les années 1730-40, qui semblent constituer le 
temps d'un véritable essor des mezzalane.

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE DRAPS A PRATO AU xvm è SIECLE 
MOYENNE DE 9 ANS

Nb de draps

A cette tendance longue, il faut adjoindre l'étude du plus court terme: les 
moyennes triennales permettent de conserver la vision des mouvements les 
plus importants tout en gommant la nervosité des chiffres bruts. Ainsi voyons 
nous apparaître diverses phases: une hausse de 1716 à 1730, suivie d’une baisse 
qui est la plus marquée à la fin des années 1730, les années 1740 marquant le 
début d'une hausse qui ne sera remise en cause que ponctuellement.

78 P.Malanima, Le attività industriali..., p.250
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Evolution de U production de draps à Prato au XVniè siècle (moyennes triennales)

A insi les caractéristiques du principal m arché sur lequel intervenaient 
les entrepreneurs de Prato sem blaient bien différentes des m archés proto
in d u str ie ls  défin is par F.M endels: ici pas d e m archés lo in ta in s , p as  
d'indépendance vis à vis des variables régionales. Le contre-pied sem ble au  
contraire parfait, il 1 est d autant plus peut-être que le marché régional était loin  
d être dom iné par les producteurs de Prato qui devaient au contraire affronter 
une sévère concurrence, com m e le remarquait justem ent M azzoni.

UhLMARCHÉ CONCIJKRFNITTFï

Florence n était plus depu is longtem ps la ville à redouter dans le  
d om ain e lainier: sa production  ne cessait d e décroître, tout en restant 
spécialisée dans des tissus plus prestigieux et plus coûteux que ceux de Prato79 80; 
la rivalité était donc m inim e, et la rivale mourait; P.Malanima a pu dire que 
l ’andamento del settore laniero pratese dopo il 1650 circa è l'esatta antitesidi 
quello fiorentino*®.

M ais face à ce déclin d e la grande m étropole urbaine se m ultipliaient à 
partir du XVIIè siècle, et avec une particulière v igueur pendant tout le XVüIè 
siècle, de petits centres "ruraux", situés dans de petites villes, petits bourgs et 
châteaux; le  m ouvem ent était assez important pour que beaucoup le notent, y

79 P-Malanima La decadenza di un'economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XV1-XVIII 
Bologna, D Mulino, 1982
80 P.Malanima, Le attività industriali.. ..op.ciL, p.233-234
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compris les "intellectuels", on l'a vu; en  1765, les députés de l'Art de la laine de 
la capitale rapportaient égalem ent que la fabbricazione della pannina ordinaria, 
che è quella che suol farsi nello stato fuori della città di Firenze...si è molto 
estesa per diversi luoghi ove prima non era, ed in quelli ove già era è venuta 
questa ad aumentarsi notabilmente81.

L'enquête de 1767 permet de cartographier cette d iffusion  rurale de  
l'industrie lainière, ainsi que l'a déjà fait P.Malanima; une carte qui peut être 
com parée à celle obtenue à partir des résultats d'une précédente enquête  
réalisée en  1738, dans le cadre de la prom ulgation de la loi autorisant le tissage 
de toutes sortes de draps dans le contado*2. La prolifération des petits centres 
est évidente. Le plus grave pour Prato était que les multiples petits fabricants 
des cam pagnes tissaient des draps sem blables aux leurs et visaient la m êm e 
clientèle.

En 1738, la production lainière de la ville n'était en aucune façon en  
p osition  de force, ni par rapport à Florence, qui la dépassait toujours en  
quantité et en valeur produite, ni, surtout, par rapport au reste de la Toscane.

Répartition de la production toscane de draps de laine en 1738

Source: A.S.F., Arte della lana, 444

I  FIRENZE

□  campi

■  pontassieve

■  prato

□  BORGO S.L.

□  CASTEL FER 

B PELAGO

D AUTRES

Déclaration des députés de l'Arte della Lana de Florence, F.Neri, G.B.Guadagni, F.Gozzi, 1765, cité 
par P-Malanima, op.ciL, p.248
B^a .S.F., Arte della Lana, 444





LES CENTRES LAINIERS TOSCANS EN 1 7 6 1 - 1 7 6 5

Nom bre de draps 
produits

■ 19000 draps

■ 10000 draps

■ de 5000 à  9999 draps

■ de 2000 à  4999 draps

■ de 1000 à  1999 draps

■ de 500 à  999 draps

■ moins de 500 draps

20 KM

Source: AS.F., segreteria de Gabinetto, 106, 
P. Malanimi, La Decadenza p 51 

Réalisation cartographique: JF Ghékière
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La concurrence redoublait donc; elle se fit déloyale, chacun essayant de  
tirer avantages de sa position: les fabricants des campagnes pouvaient parfois 
com pter sur des coûts de production moins élevés; les arguments de M azzoni 
ava ien t déjà été dévelop p és depuis longtem ps par les représentants de la 
corp oration , essendo esteso la fabbricazione della pannine anco nei luoghi ove i 
Pratesi vanno a procurarsi le lane per le medesime, disa ien t-ils  en  1767, i 
manifattori locali si trovano in grado di poterle esitare a minor prezzo di essi.83  
Im probable qu’un tel avantage s ’applique à tous les fabricants du contado: les 
entrepreneurs de Prato pensaient surtout au Casentino, région productrice de  
laine où ils se pourvoyaient, et qui intensifia sa propre fabrication de draps au 
XVIIIIè s ièc le . D es avan tages qui, com b in és avec l'absence totale d e  
réglem entation , et la confusion savamment entretenue avec les articles m ême 
de Prato, pouvaient se révéler redoutable. Les fabricants de la v ille firent tout 
pou r m ettre des freins légaux à cette in vasion  des "étrangers"8 4  85, nous y 
rev ien d ron s.

M ais au delà des tentatives "légales", ils  développèrent surtout les  
secteurs où  ils pouvaient regagner une situation de domination: c'est bien la 
raison de la m ultiplication des mezzelanine, draps de lin et autres produits 

m élangés qui auparavant n'existaient pratiquement pas dans la production de  
la ville. Les justifications que l'on donnait à Prato de ces changem ents valent la 
peine d'être notées:

la ragione di una tale diminuzione (il s'agit du  nombre des pannine) e 
rispettivo aumento (il s ’agit des m ezzalanine et des draps de lin) pare che possa 
dedursi dalla maggiore estensione dello stato della fabbricazione delle pannine 
che degl'altri generi d'onde ne segue che per essere il secondo un mestiere più 
ristretto han creduto i Pratesi di potere esercitare il medesimo con maggiore 
vantaggio83.

Les fabricants de Prato pouvaient être contents de leur opération, puisqu'ils 
réussirent à s'arroger p lus de 83% de la production régionale de mezzelane86.

83 C était du moins ce que l'on prétendait à Prato: essendo estesa la fabbricazione della pannine anco nei 
luoghi ove i Pratesi vanno a procurarsi le lane per le medesime, i manifattori locali si trovano in grado di 
poterle esitare a minor prezzo di essi in S.A.S.P, Arti, 40; il est évidemment improbable que la situation 
s'applique à tous les fabricants du Contado, mais plus vraisemblablement l'auteur pense ici aux draps du 
Casentino, région de production de laine où les fabricants de Prato se ravitaillaient, et qui intensifia sans 
doute sa propre production de draps au XVllil, nous y reviendrons.
84 cf partie consacrée à la corporation
85 S.A.S.P., Arti, 40
86 A.S.F., Arte della lana, 486 où il apparai! que Prato fabrique exactement 83,59% de la production des 
mezzalanine et seulement 11,54% de celle des mezzelane gualcate.



D’une façon générale, toutes fibres confondues, la production textile de la 
ville réussissait ainsi à s'affirmer au prem ier rang des centres textiles 
régionaux, pourtant en recrudescence. Prato avait m aintenant dépassé en 
quantité, si ce n'est en valeur, la production florentine. Aucun autre centre ne 
l'égalait, ni pour le volume de la production, ni pour la diversité de celle-ci.

Répartition de la production toscane de draps en 1767 (Valeur de la 
production)
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6,93%

I  Firenze 

[2 Prato 

H Pontassieve 

E3 Reste de la Toscane

Répartition delà production toscane de draps en 1767 (pourcentage de la 
quantité produite)

17,06%

8,50%

Là est bien l'essentiel: pour conserver, ou affirmer une place centrale 
dans la production régionale, les fabricants de Prato avaient misé sur la 
diversification; bien sûr, l'ensemble des productions restait orienté vers les 
mêmes couches du marché, mais à Prato on pouvait trouver de tout: du plus 
bas de gamme des tissus textiles de fibres végétales jusqu'à des draps toujours 
meilleurs que ceux qui se produisaient dans le reste de la Toscane87.

La ville ne disposait pas que de ces atouts déjà im portants; autre 
diversification, autre spécialisation de Prato: la finition. L 'enquête de 1738 
perm et en effet de mesurer un phénomène d'une portée exceptionnelle: la 
p lupart des draps produits dans les multiples petits centres de la Toscane 
venaient se perfectionner à Prato; depuis la foulonnerie jusqu'à la teinture, en * 1971

I  Firenze 

O Prato 

H Pontassieve 

□  Reste de la Toscane

87 D.Preti L'arte della lana in Toscana al tempo della reggenza lorenese (1737-1765), Studi Storici. XII,
1971, p.814



passant par la tonte, toutes les opérations étaient faites dans l'enceinte de la 
v ille , m ieux  qu ailleurs, fruit d'une tradition pluri-séculaires.

O n venait parfois d e b ien  loin pour faire exécuter ces précieuses  
opérations aux manufacturiers de Prato; B.Luschi, foulonnier à Certaldo, en  
tém oign ait devant la chambre de commerce de Florence, nouvellem ent créée 
en  1770, 1 histoire est exem plaire: Antonio Casini, tintore lo prega di volere 
parlare a P.Malenotti mercante di pannine nella terra di San Gimignano acciò si 
prevalesse della sua tintoria nell occasione di dover fare tingere delle pannine; 
Luschi se prêtait au jeu, mais ayant parlé com m e le voulait Casini, P.Malenotti 
mi rispose che era solito mandare a tingere a Prato, e che senza un gualche
vantaggio non aveva alcun motivo di lasciar i tintori di Prato**, capables e t  
réputés.

Les clients venaient en effet de partout, ainsi que le montre la carte: l’aire 
d influence de la finition de Prato s'étendait à l'ensemble des deux- provinces 
les plus densém ent parsem ées de petits centres ruraux de fabrication, Florence 
et Pise, dont respectivem ent 80 et 100% de la production rurale allait se finir 
dans les ateliers de Prato, com m e l’indique le graphique.
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Pourcentage de la production de draps de chaque province envoyée se fouler à Prato
en 1738

En %
100 
80 
60 
40 
20 
0

Province Province Province Province
de

Firenze
de Siena <f Arezzo de Pisa

C'étaient ainsi en  m oyenne 6 à 7000 draps par an qui arrivaient jusqu'aux 
ateliers d e Prato, jusqu'à 10.000 dans les années les plus fastes; un formidable 
avantage sur tous les autres centres, une diversification qui pesa fortement 
dans l'évolution du groupe entrepreneurial de la ville.

^^A.SF., Camera di commercio, dipartimento esecutivo, B.l 105



LES PRINCIPAUX ”C U E N T S n 
DE LA FINITION PRATESIENNE, 

(1 7 3 8 -1 7 4 0 )

Nombre de draps
envoyés à Prato

■ 2400 draps

■ de 800 à 1250 draps

■ de 500 à 799 draps

■ de 200 à 499 draps

20 KM

Source: A.S.F. Arte délia lara, 444 
Réalisation cartographique: JF Ghékiére
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A in s i, m êm e s ’ils  n 'innovèrent au fon d  rien, il fau t cep en dant 
reconnaître la capacité des entrepreneurs de Prato de saisir rapidem ent les  
occasions d u  marché: ils le montrèrent du reste d e nouveau à la fin  du siècle, 
sachant fort bien reconnaître dans l'innovation, cette fois véritable, de produit
et d e m arché, que leur apportait Mazzoni, la formidable occasion qui leur était 
ainsi offerte.

2 L'OUVERT!IRE 11en a;« [ATONALE! I ES BÉRETS

Les bérets à la levantine fournirent à Prato l’occasion d ’une renaissance 
sur des marchés lointains que la vüle avaient abandonné depuis longtemps. 
Pourtant, quelques signes avant coureur d'une nouvelle expansion hors les 
frontières régionales s'étaient déjà manifestés depuis la fin du XVIIè siècle.

UNE PREMIÈRE PERCÉE AU DELÀ DES FRONTIÈRES

En effet, m ême si le m arché régional représentait l ’horizon  le plus 
com m un d es productions textiles de Prato, une partie com m ençait à trouver 
d'autres chem ins. Les entrepreneurs en tém oignaient en 1767: ainsi, Frati 
e x p liq u a it- il  q u 'un terzo delle sudette robe le vendo per Roma, Bologna, 
Genova e suoi contadi; il s'agissait non pas d es draps de la ine, mais des 

m ezzelan ine , de m ême due terzi de ses draps de lin si vendono a contanti 
pronti in Livorno ai Maltesi, Corsi, Genovesi e Napoletani89. Frati n'était pas le 
seul à nouer de tels contacts: N.Franchi disait égalem ent qu'il vendait ses 

mezzelanine un sesto nello stato pontificio, cioè in Roma Civitavecchia, 
Bologna a diversi corrispondenti a pronti contanti, un sesto si mandano a 
Livorno dove si vendono a diversi Maltesi, Genovesi, e Corsi a pronti contanti, 
de m êm e, un  tiers plus ou m oins de ses draps de lin prenaient en  général la 
direction de Livourne. En fait, beaucoup tém oignaient dans le m êm e sens; les 
grandes directions étaient donc 1 Etat pontifical, Rome et Bologne, et Livourne 

où l ’on  sem blait vendre presque exclusivem ent aux marchands d es nations 
étrangères d tées.

Détail tout à fait significatif: c'étaient bien les mezzalanine et les draps de 

lin qui prenaient ces nouvelles directions, très peu les draps de laine; ainsi, la 
m ultiplication des produits et le mélange des fibres avaient égalem ent apporté 
une diversification des destinations: une raison de plus du dynam ism e de Prato 
et de la v o g u e  de ces "nouveaux” tissus qui permettaient d'élargir le marché et 
de prendre contact avec les marchands et négociants de Livourne.

89 S.A.S.P., Arti, 40



D es liens étaient ainsi noués, encore ténus, souvent éphém ères, mais ils 
ne se démentiraient plus. Prato atteignait la dynamique Livourne: le port avait 
été dès sa création conçu pour devenir un des principaux entrepôts de la 
M éd iterran ée^ . Tout avait été fait pour y attirer les marchands les plus divers: 
les "livoumines" accordaient à tous, et en particulier aux juifs, la tolérance:... 
partout vexés, partout assujettis à des distinctions humiliantes ( ils )  jouissent 
d 'un  droit qui leur est refusé dans tout Vunivers, celui d'être jugés et 
gouvernés par leurs coreligionnaires élus et nommés par eux90 91 92; ils  étaient 
venus nombreux s'y installer, prospérant aux côtés des Levantins pour qui tout 
est tranquillité, jouissance et profit92; le  port avait ainsi l'avantage d'avoir en 
son sein une vingtaine de maisons grecques qui lui attirent toujours les affaires 
très importantes du Levant et surtout de la Morée, 9 3  94 95 De plus, le port était 
déclaré franc à la fin du XVIIè siècle (1675), puis neutre. Autant d e  garanties et 
de caractéristiques qui en avaient assuré le succès et la croissance rapide et que 
tou s les Grands Ducs s'étaient attachés à maintenir. En 1778 encore, Pietro 

L eop old o  avait tenu à proclamer une costituzione fondamentale perpetua qui 
réaffirm ait la neutralité du port^^. C'était le couronnement d'un m ouvem ent 
d e reprise favorisé par le développem ent du  commerce des grains et du  
com m erce international de la Toscane, stim ulés par les mesures libérales prises 
par le gouvernem ent réform ateur^.

Mais Livourne était-il le port de la Toscane? Prato avait dès le départ été 
intéressé, par l'intermédiaire de sa principale m aison pieuse, la Casa dei Ceppi, 
à l'am énagem ent urbain de Livourne: l'institution avait acheté, en  1592, les 
prem ières trente deux m aisons construites dans le nouveau port. Sous la 
p ression  du  Grand Duc, la politique d'investissem ent des Ceppi continuait 
d'a illeu rs pendant tout le  XVIIè siècle. A insi sem blait se m anifester une 
tentative d ’intégration entre l'arrière pays manufacturier et le port.

Les choses étaient en fait loin d'être idylliques. Carli, dans le mémoire sur 
la Toscane déjà évoqué, fut l'un des premiers à insister sur la séparation nette 
en tre  le  port et le reste de l'Etat, concluant que Livorno o nulla o poco 
contribuisce ail'utile délia Toscana. Un jugem ent sans doute excessif mais qui
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90 L.Fralerelli Fischer Livorno, città nuova: 1574-1609, in Società e Storia. n°46, 1989, pp.873-893
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92 Idem
93 idem
94 C.Ciano Pietro Leopoldo e i problemi del pono di Livorno, in La Toscana dei Lorena, op.ciL, p.86
95 j.P.Filippini II movimento del porto di Livorno durante il primo periodo livornese (1737-1801) in La Toscana dei Loreni..,op.ciL,
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m ontrait cependant 1 échec de la tentative de faire de Livourne un port rég io n a l 
structurellem ent lié à l'arrière pays96 * * 99. Une situation qui sem blait persister sur la  
lon gu e durée, puisque dans un rapport daté de 1823, la com m unauté portu aire  
n o ta it encore que il commercio di Livorno non è generalemente che u n  
commercio di deposito, e di commissione, ad eccezione degli oli.., delle  
manifatture delle seterie di Firenze che si spediscono per il Levante, pocchissimi 
ed insignificanti sono gli oggetti di esportazione9?.

En fait, com m e 1 indiquait d'autres contem porains, è vero che per mezzo 
di Livorno si estraggono alcuni prodotti e manifatture nostrane e se n e  
introducono delle straniere ma questa forma la minima parte del commercio d i 
questo portoci n on  pas l'absence de relations, mais leur caractère secondaire; 
sans doute, les tissu s de Prato n étaient qu'une infim e goutte d'eau d a n s  
l'im m ense trafic de la v ille , tout entier consacré au dépôt de marchandises, m a is  
du m oins, les contacts pouvaient être importants pour Prato. Ds le furent encore  
plus quand Livourne dev in t le débouché principal, si ce n'est exclusif des bérets  
à la levantine fabriqués à Prato.

A  LA MODE DES BÉRETS LEVANTINS

Une opportunité à saisir

Les fabricants les plus avisés de Prato ne furent pas longs à saisir l ’intérêt 
d e la n ou velle  p rod u ction  que m ettaient en place les Pacchiani, sou s la  
supervision  lointaine d es Mazzoni: la production s'accroissait, les inform ations 
alla ient bon train, e lles  circulaient entre Livourne et Prato; toutes d ev a ien t  
converger pour insister sur l'ampleur des débouchés potentiels et l'opportunité 
présente de se tourner vers cette production.

L’ampleur des débouchés se déduisait des dim ensions du Levant -autre 
chose que la petite Toscane- et de la généralité du port du bonnet; pas de doute  

que l'on ait appris très v ite  que la chéchia est la coiffure courante, sur tout le 
pourtour de la Méditerranée du Maroc à la Grèce. Hommes, femmes, enfants, 
Chrétiens, Juifs, Arméniens, ou Musulmans la portent également. Autant de 
sujets du Grand Seigneur..autant de clients possibles de cette industrie" . 
C om m e le disait Lazzero M azzoni, il faudrait qu'entre il Diavolo in Levante e

96 C.Ciano, op.cit., p.90
9^ A.S.L., Comunità, B.633
98 C.Ciano, op.cit, p.90, la citation est sans doute de Pierallini et date de 1789.
99 L.Valensi Islam et capitalisme. Revue d’histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 1969, 
p.391



variasse la moda di portare beretti, ma questo lo vedo impossibile e non bastano 
due generazioni a rimovergli da ques'uso100. Et si les fabricants de Prato 
l'ignoraient encore, ils l'apprirent très v ite  des négociants d e Livourne, et 
notam m ent des juifs qui fournissaient à Tunis, nous l'avons dit, les matières 
prem ières nécessaires à la fabrication101.

L'opportunité naissait justem ent d es difficultés de la m anufacture  
tunisienne: nous avons dit la coincidence de l'initiative de M azzoni et de l'arrêt 
m om entané des fabriques de Tunis. L'opportunité se doubla bien vite des 
d ifficu ltés du port de M arseille, progressivem ent bloqué par les dém êlés 
internationaux de la France révolutionnaire; les fabriques de bérets françaises, 
jusque là si dynam iques, s'essoufflèrent en  même tem ps que se raréfiait le 
com m erce portuaire: leur débouché et leurs sources d'approvisionnem ent en  
m atières prem ières m anquaient. L ivourne au contraire se  portait b ien , 
accaparant une grande part du trafic de sa rivale et profitant égalem ent du 
blocage complet de Gênes; un facteur qui ne fut sans doute pas sans conséquence 
sur la recrudescence de demande de bérets: voilà qui stim ula les imitations, 
M azzoni se découvrit vite des concurrents.

La basse qualité, un mode d'insertion sur le marché international

Les fabricants de Prato qui se mirent aux bérets n ’essayèrent pas comme 
M azzoni de rivaliser de perfection avec les centres prestigieux déjà existants: par 
in capacité sans doute -la tradition de la v ille  désorm ais n'était plus aux 
fabrications de qualité-; par souci d'adaptation à la demande du marché surtout. 
En effet, il existait pour les bérets -com m e pour les draps- des marchés 
socialem ent différenciés: la majorité des sujets de l'empire ottom an, vers lequel 
éta it destiné l'essentiel de la production, ne pouvait se perm ettre l'achat d'un 
béret de Tunis dont le prix reflétait la qualité et la réputation. Ces bérets de 
prestige étaient réservés à la "meilleure part" de la population, celle qui pouvait 
m ettre le  prix d'un couvre-chef qui soit à la fois un ornem ent et un signe  
ex térieu r  de richesse. Tunis restait le m eilleur label pour ce faire, sa 
prépondérance ne serait pas remise en cause, même par Orléans qui pourtant 
avait su l'approcher de près.

Les "bérets de Livourne", fabriqués à Prato, avaient une autre destination: 
ils  furent vendus à ceux qui ne pouvaient se payer le prix d e l'excellence;
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négociants marseillais.



m arins, couches inférieures des villes, un m onde varié qui partageait le désir d e
suivre la m ode des bérets et l’impossibilité financière de se  parer de qualité La
m odicité du prix, non poin t l'excellence, devenait alors l'argum ent premier d e
vente. Sur la place de Livourne, ü fallait avant tout fabriquer à bas prix, m ieu x

valaient des bérets m édiocres à vil prix, que de beaux bérets trop chers. La
perfection n’emportait poin t la préférence, les déboires d e M azzoni nous l ’o n t  
assez montré.

A in si, le  choix d ’u n e qualité m oyen n e, lo in  d'être une fa ib le sse  
provoquée par le m anque d e culture qualitative de la fabrication textile d e  la 
ville , représenta bien au contraire un atout, condition presque sine qua non  d e  

insertion  sur un m arché où  la concurrence internationale était redoutable; 
Prato partait de trop lo in  pour pouvoir espérer rivaliser d e bonté avec la 
tradition m ulti-séculaire d e Tunis, d ’autant qu'aucune inform ation sur les  
secrets de fabrication ne lu i parvenait -les difficultés de M azzoni sont là pour en  
tém oigner- mais e lle  était égalem ent très m al placée pour rivaliser avec les  
m a n u fa c tu res  fr a n ç a ises  serv ie s  par u n  réseau  très p er fo rm a n t  

d ’approvisionnem ent à bon  marché et par une connaissance technique sans  
doute bien supérieure; au fond, Prato choisit la seule voie qui lui était ouverte
une v o ie  qui satisfaisaient tout à fait les ex igen ces de leurs acheteurs, les  
négociants de Livourne.

La liaison avec les négociants du port était en effet fondam entale; le s  
v en te s  de tous les  fabricants, à l'instar d es  M azzoni, s ’effectuaient sur  
com m issions: pas question d'envois directs, sauf en d'exceptionnelles occasions; 
les  raisons étaient pour tous identiques: vendre aux négociants de Livourne, 
c’était se  procurer dans des termes raisonnables des rentrées d'argent nécessaires' 
à la poursuite de la fabrication. Un avantage très apprécié car la plupart des  
fabricants devaient faire preuve de beaucoup d ’astuces pour tenir les com ptes 

d affaires parfois considérables dont une part souvent essentielle était basée sur  
le  crédit. Les plus beaux profits étaient donc laissés aux négociants de Livourne, 
juifs e t grecs essentiellem ent, qui pouvaient m anier les tem ps longs des retours 

au Levant, qui possédaient m aisons de com m erce et relations dans toutes les 
éch elles , qui connaissaient l ’art de la spéculation à un échelon bien plus vaste  

que les entrepreneurs de Prato, lesquels ne possédaient pour tout repère que ce
q u e vou la ien t bien leur dire leurs ’’amis" et acheteurs levantins installés à 
L ivou rn e.

La manufacture était donc conditionnée par une conjoncture qui semblait 
capricieuse et déterminée par de nombreux facteurs qui restaient obscurs à nos

299



manufacturiers: c’étaient au fil des com m andes que les fabricants de Prato 

fixaient le  volum e de leur production, et tentaient de percevoir les orientations 

de l'année en cours. Sur ce point, aucun n'était logé à une enseigne différente 

de celle des M azzoni, qui avaient au moins l'avantage d'être le p lu s souvent en 
contact direct avec les humeurs et les rumeurs du port.

R égulation du marché et aléas conjoncturels

Les foires semblaient servir ici aussi à réguler et à indiquer des tendances. 
Les M azzoni en guettaient les résultats avec anxiété. Ainsi, apprend-on qu'en 
1812, ils  espéraient beaucoup de la foire de "Perlope"102: sj jes bérets s'y 

vendaient un bon prix, un regain d'activité devenait possible. Il n'en fut rien et 
la m anufacture continua à tourner au ralenti. Par contre en  1815, la 
circonstance favorable pour la foire de Balakasser a fait que les acheteurs se sont 
adaptés103 à payer le prix fort pour des bérets cependant bien ordinaires. Faibles 
indices d'un m ouvem ent régulateur dont les mécanismes échappaient presque 
totalem ent aux fabricants; l'essentiel de leurs inform ations provenait des 
lettres d es m aisons levantines: on y faisait surtout m ention d es prix, de 
l'em pressem ent ou au contraire de la lenteur de la vente.

U n des élém ents essentiels étaient de savoir si Tunis travaillait. 
L'activité de ses m anufactures était souvent interrompue par les révolutions 
fréquentes*04, pour le plus grand bénéfice des fabriques occidentales. Orléans 
surtout en  savait quelque chose, qui servait de principal substitut aux fabriques 
m aghrébines. Prato beaucoup m oins dont les créneaux de ven te  étaient 
différents; mais l'arrêt des manufactures tunisiennes suscitait l'augm entation  
générale des prix, qui profitait à tous, comme en  cette année 1814, où  Mazzoni 
notait qu'il semble que les bérets en Levant aient pris un peu de faveur parce 
que Tunis est bloquée par les Algériens*05.

Il importait surtout de savoir si les conditions du trafic était favorables. 
Les m esures du Grand Seigneur pouvaient enlever tout intérêt au commerce, 
et provoquer une baisse dramatique des commandes: les négociants passaient à 
d'autres produits, les fabriques, elles, cessaient toute activité. C'est un fabricant 
français qui expliquait en 1764 ces phénom ènes: la permission exclusive que les 
turcs ont obtenu d'acheter et de vendre seuls ces sortes de bonnets soumet pour * 103 104 105

Cest bien le nom de la ville qu'indique Mazzoni dans une de ces lettres, sans que nous ayons réussi à 
l'identifier.
103 S.A.S.P., Mazzoni, 12/7/1815
104 A.N.P., F l2 1400, Lettre de Michel, 1758, cil
105 S.A.S.P., Mazzoni, 21/10/1815
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le présent les fabriquands à des échanges infructueux qui les forceront peut-être 
à suspendre leurs envois jusqu'à la révocation de cette p e r m is s io n ^ .  La 

fabrication fut effectivem en t interrom pue à Orléans en  1768, les ou vriers  
ren voyés, les portes ferm ées jusqu'aux débuts des années 1780. Ce g en re  
d interruption n'était pas exceptionnel: Prato connaîtrait égalem ent des ph ases  
de récessions aiguës qui inciteraient les fabricants à mettre clefs sous la porte: 
une raison qui les renforçait dans leur volonté de ne pas m ettre tous leurs
espoirs dans cette unique manufacture, qui les incitait à conserver le m axim um  
de m obilité à leurs capitaux.

D autant, répétons-le, qu'il leur était difficile de prévoir les récessions, o u  
les reprises. On sait par exem ple que les pestes assez fréquentes pouvaient avoir  
de graves conséquences com m erciales et déstabiliser pour un tem ps le s  
échanges. Une pénurie d e blé n avait pas de m oindres conséquences, ainsi qu e  
1 exp liq u a it M azzoni en  1815: le mal est que les grains coûtent cher dans le 
Levant, et qu il ne convient pas d'en apporter, et en conséquence peu de 
batiments grecs viendront sauf ceux avec des marchandises 107. G n SOUp çon n e  

ainsi la nature du trafic d es bérets, pour Livourne au moins: marchandise d e  

retour des navires apportant en Europe les grains levantins. C'était en partie
l ’exp lication  de certaines frénésies d e com m andes que les  fabricants ne  
com prenaient pas.

A in si en 1810, an n ée gén éra lem en t trou b lée , le s  com m an d es  
redoublaient à Livourne, à tel point que M azzoni se dem andait perplexe ce 
qu on  faisait en Levant d une telle quantité de bérets. La réponse arrivait 
q u elq u es m ois p lu s tard: taluni negozianti avendo potuto combinare di fare 
navicare le bandiere ottomane, ecco che quanti beretti potevano avéré tanti ne 
prendevano e tanti ne spedivano in Levante per potere barattargli in 
qualunque sorta di mercanzia e loro prodotti di quella parte, le quali mercanzie 
o prodotti vi saranno costati un piede nel sedere10&.

D es spéculations don t les plus gros bénéfices échappaient bien entendu  
aux fabricants qui profitaient un m om ent de ce regain de faveur mais en  

payaient ensuite fort cher les conséquences: les bérets décadents s'accumulaient 
sur le s  m archés e t b lo q u a ien t p ou r un  m om en t tou te  com m ission . 

Spéculations de tem ps de guerre, bien sûr exceptionnelles, m ais qui indiquent 
assez  que le fabricant d icta it d ifficilem ent sa loi. Le m arché était certes 106 * 108

106 A.N.P., Fl2 1400, Lettre d'Aubry d’Assas, 21/9/1764
S.A.S.P., Mazzoni, Lazzero, 2/1/15

108 idem, Vincenzo, 25/4/1810



immense, la mode des bérets bien enracinée, mais cela ne suffisait pas à assurer 
la régularité des commandes et de la production.

Une production sur laquelle malheureusement nous ne possédons 
pratiquem ent aucune information avant la période française; les estimations 
de la fabrication des Mazzoni Pacchiani furent bien difficiles à construire; 
autant dire que pour les autres fabriques, aucun document ne nous a révélé un 
ordre de grandeur possible. Quelques informations fort lacunaires: un rapport 
français de 1811 notait que les exportations vers la Turquie, la Grèce et les 
échelles du  Levant, consistant en bonnets de laine et étoffes de soie s’élevaient 
à 5 ou 600.000 francs109 avant les restrictions récemment intervenues; mais 
com m ent faire la part de l'un et de l'autre, et en déduire le nombre de 
douzaine de bonnets?

Les statistiques françaises nous fournissent cependant d'autres ordres de 
grandeur: la statistique industrielle de 1813 notait qu'en 1811, année où le 
commerce existait encore quoique déjà atteint par les effets des restrictions du  
commerce maritime, la production de Prato s'élevait à 1152 caisses de bonnets 
par an, chaque caisse comprenant 120 douzaines de bonnets et coûtant 1932 
francs, soit une production totale de 138.240 douzaines et une valeur produite 
de 2.225.664 francs; voilà qui indiquerait une importance considérable des 
bérets, surtout si on compare cette production supposée avec celle d'autres 
centres: pour Tunis, L.Valensi estime que sa production, même en se fiant au 
coefficient le plus fort, n'atteint pas 100.000 douzaines, quant aux exportations 
par Marseille, elles n'atteignent pas en 1809-1810 52.000 douzaines11 °...Que 
penser? L'information étant unique, il faut la prendre avec précaution, sans 
do u te  est-elle exagérée111; mais elle semble toutefois ind iquer que la 
p ro d u c tio n  de Prato avait effectivement atteint une im portance assez 
considérable, qui se lit du  reste égalem ent dans le nombre de personnes 
occupées à la manufacture, nous y reviendrons.

Il n'empêche qu'éloignés des centres de vente, des acheteurs et des 
consommateurs, les fabricants de Prato ne contrôlaient en rien ce marché qui * 1
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109 A.S.F., Prefettura dell'Amo, 476
110 L.Valensi, op.cit., p.387
111 L.Valensi remarquait qu'étant donné la généralité du port du bonnet et l'ampleur du marché levantin, on est étonné, dans ces conditions, du volume modeste de la production globale. Mais il faut compter avec le faible niveau de vie de la majorité: avec la lenteur de la consommation, même chez lesriche s.Ænfin, le nombre infini des intermédiaires en fait un produit très cher. Aucun doute que ces 
arguments doivent effectivement peser d'un poids essentiel, mais ne peut-on y ajouter également que les 
manufactures de Tunis et de France, produisant des produits de qualité, au prix effectivement élevé dès le 
départ se restreignaient ainsi à une clientèle choisie, ce qui n'était au contraire pas le cas de Prato et peut 
contribuer à rendre plus crédibles les importants chiffres de production avancés.
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restait du reste fortement concurrentiel; outre les m anufactures de Tunis e t  
d'Orléans, la fin du XVIIIè siècle semblait voir la floraison de la production d e  
bérets levantins dans la péninsule: au plus proche de la Toscane, L ucca 
devenait un centre de production redoutable, on l'a vu; Rome se m e tta it 
également à la fabrication, tout comme Naples, Venise: des centres sans d o u te  
stimulés par la disparition momentanée des fabriques françaises, des v illes 
dont les choix qualitatifs étaient les mêmes que ceux de Prato: bas de gamme e t 
bas prix.

Confrontés à une telle concurrence, les entrepreneurs de Prato n e  
pouvaient rien faire de mieux que de s'adapter continuellement à la demande, à  
ses vicissitudes et à ses aléas; si certains envisagèrent comme Gaetano M azzoni 
de partir en Orient pour être au plus près des marchés, aucun ne fit finalem ent 
le pas; c'est qu’au fond, on s’inventait difficilement grand négociant e t les 
fabricants avaient déjà assez à faire à Prato et à Livourne: entre bérets levantins 
et draps à vocation régionale, les marchés étaient bien différents, les  
conjonctures également; dans les années ordinaires, les fabricants pouvaient 
jouer de l'un ou de l'autre, deux produits différents certes, mais don t la 
caractéristique fondamentale était la relative basse qualité. Il fallait des 
bouleversements de l'ampleur d'une conquête napoléonienne pour déprim er 
les deux conjonctures en même temps.

LES NOUVEL! FS FROM-ntpct; N ^pqi Ho m i f n i m b c

L.ntégration définitive de la Toscane d ans la construction  
napoléonienne marqua, du point de vue des échanges, une rupture qu i 
bouleversa profondément l'économie du Grand Duché et toucha au prem ier 
cftet le centre manufacturier de Prato.
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Le passage sous le contrôle direct des français marqua le début d'une crise 
profonde qui vit en peu d ’années s'écrouler les bases de la prospérité du  
port 14; les voies du  commerce se rétrécissaient rapidement: l'Europe du Nord, 
le Levant, les côtes de Barbarie, l'ensemble des relations commerciales de 
Livourne était mortellement touché par le blocus continental. L'activité se 
limitait de plus en plus au seul cabotage:

E una gran disgrazia per questo povero paese che è restato così sotterrato 
da altre piazze del Mediterraneo e del Adriatico. Non resta che poco di 
commercio con Marsilia e Genova e non rende più del 3 o 4%..sono tu tti 
affarucci limitati e cogniti a tutti..tutto va in rovina
Les m archands juifs et levantins qui contribuaient largement à l'animation du 
p o rt quittaient la place; les faillites se multipliaient, les activités cessaient 
presque entièrement, ainsi qu'en témoignait le fils de Mazzoni:

£ un gran dire di queste proibizioni d'estrazione tutto sconcerta, tutto 
rovina e si forma col commercio non più libero anche la mancanza; nessuno 
per imprigionare robba ne spedisceH 6 .

Livourne subissait donc de plein fouet, comme les places françaises, les effets de 
la po litique  ’’continentale" de N apoléon qui entraînerait de profondes 
modifications de la géographie économique et sociale. Le commerce des bérets 
était touché comme tout les autres par le déclin des relations commerciales et le 
départ des commerçants levantins: ü fallait bien de l’énergie à Mazzoni pour 
continuer à fabriquer et à vendre, selon des voies nouvelles, on l'a vu: envois 
directs, risqués, périples par la voie terrestre, passant par Vienne, rien n’évitait 
1 arrêt presque totale des affaires.

Le retour à la paix, qu'elle soit française ou coalisée, était le premier 
souhait des milieux d ’affaire. En 1814, la lassitude était désormais générale: la 
pace sarebe troppo necessaria a tutto, così l ’umanità prenderebbe un riposo e 
gl ’affari risorgerebbero1 1  7.

La paix ne semblait pourtant pas devoir rétablir la situation précédente; 
une conscience aiguë des bouleversements apportés par ces années décisives se 
m anifestait dans les milieux négociants:

vogliono andare più male li affari in questo miserabile paese, anche a 
commercio aperto, e chi a cervello lo vede in che situazione si ritroverà questo 
Paese, e pensano giustamente le guerre seguite sono state e lo saranno in 114 * 116 117

114 Filippini J.P. Les Uvoumais et l'occupation française sous le premier Empire et FILIPPINI JP Le
conseguenze economiche e sociali della dominazione francese sulla vita del porto di Livorno in La
Toscana rivoluzionaria e napoleonica, op. ciL, pp.321-337 
^  S.A.S.P., Mazzoni, Vincenzo, 9/5/1812
116 S.A.S.P., Mazzoni, Lazzero, 22/7/1811
117 idem, Lazzero, 22/1/1814
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appreso la disgrazia di questo luogo, anche a pace fatta...tutte le mercanzie che 
venivano in Livorno e da Ponente e da Levante, a riserva di quella parte che si 
spedivano da qui per l ’interno, e bene tutto quello che si spediva da qui per 
mare ritornava e in Ponente e in Uvante, ed ora chi lo porterà in detti luoghP  
L inghelesi velo porteranno..ora chi vi onderà a provvedersi di tali generi e in 
Sicilia, Barberia e Levante, gli Inghelesi medesimi che vi porteranno le loro 
mercanzie e gli inghelesi vi riprenderanno quelle mercanzie a loro adatte..in 
passato, si vi potevano andare, ma non come vi onderanno in appresso, e che 
ormai anno provato il piacere del guadagno11^.

Un p laisir insatiable et don t le blocus avait permis le développem ent en 
assurant définitivement à l'Angleterre la suprém atie maritime. La position de 
L ivourne apparaissait en  effet bien affaiblie. Le p o rt réussirait-il à se 
re p re n d re  ? Le bilan de la période française semblait en tous cas lourd  
d 'au tan t que sur terre d'im portantes bouleversements avaient également eu'

Les échanges dans l’pmpjrf

Comme on l’a vu, la Toscane constituait pour Paris, nouveau centre de 
1 orientation politique et économique, un  pays à vocation agricole, chargé de 
fournir au coeur de l’Empire les matières premières dont il avait besoin et d 'en  
recevoir les produits manufacturés. La nouvelle politique sanctionnait un  
nouvel équilibre international dont les prém ices étaient antérieurs mais qui 
acquéraient ici la rigueur de la loi. L’ensemble des échanges fu t donc orienté 
vers cette fin qui pouvait en un certain  sens favoriser les intérêts des 
propriétaires fonciers mais étaient bien sûr totalem ent en contradiction avec 
ceux des manufacturiers de Prato.

En mars 1809, le maire de la ville se chargeait de transmettre et de 
soutenir auprès du préfet une istanza fatta da questi negozianti ed artefici, qui 
tentati de s'opposer aux nouvelles orientations. En tant que membre de 
l'administration française, mais aussi premier citoyen de sa dté, le maire tentait 
un savant équilibre entre bien général et bien particulier de la ville, dont U
incitait une nouvelle fois la hiérarchie à tenir compte dans les circonstances 
présentes du commerce:

Vedo ancor'io che i nuovi rapporti col grande impero reclamano la 
libera circolazione delle lane, ma mi do a credere che il governo possa per della * 1956

118 Vincenzo, 28/2/1814
!ô!,P'M.0ri lMt* e™men,i.deUo sviluppo della città, delpono e dei traffici di Livorno,
1956, notamment p.20 et suivantes; D.Glo Romer Merchants and Reform in Livorno, 1814-1868 
University of California, 1987 qui, sur bien des points contredit G.Mori



vedute benefiche e di circostanze sospendere una misura che adottata senza 
precedenti disposizioni porterebbe nelVistante la rovina di questa popolazione 
che vive quasi esclusivamente della sua in d u s tr ia l0.

C est donc au nom de la charité que l'on réclamait à Prato qu'exception 
soit fa ite  à la nouvelle  règle. L 'heure n 'était cependan t plus aux 
particularismes. Les pétitions des manufacturiers de Prato et du maire, déjà fort 
isolés dans une Toscane où les intérêts agricoles dominaient, n'avaient pas le 
pouvoir de sensibiliser les responsables parisiens.

U n bouleversement complet des échanges traditionnels se dessinait en 
très peu de temps. La voie principale du trafic devait être celle de France, une 
voie qui, jusqu'alors, avait été loin d'être la principale. Les manufacturiers de 
Prato ne pouvaient en attendre que des produits concurrents, mais qui 
sem blaient être un m oindre mal par rapport à la concurrence anglaise que 
l'annexion dans l'Empire avait momentanément réduite à néant. A en croire 
Mazzoni en effet, mieux valait être sous la domination des français que soumis 
à la concurrence des produits d ’Outre-mer. Du reste, dans l'évaluation de la 
présence française en Italie, beaucoup on t justement fait rem arquer que 
l'absence de la concurrence anglaise avait effectivement pu jouer un rôle 
incitateur pour la draperie péninsulaire 1 2 1 .

Toutefois, la nouvelle géographie frontalière née de l’annexion dans 
l'em pire constituait bien souvent pour la manufacture de Prato un  problème 
im portant. Ainsi, la nouvelle barrière qui séparait la Toscane du Règne d'Italie 
remettait en cause de traditionnels et fructueux échanges de matières premières 
et de draps. Quelques mesures sont significatives. En 1810, un décret relatif à 
l'exportation des produits manufacturés de laine et de coton destinés au Règne 
d'Italie prévoyait que ces marchandises devaient désormais passer par les 
bureaux de Vercelli et Casatisma", tous deux situés en Piémont: une mesure 
bien entendu taillée sur mesure pour le commerce français, mais qui semblait 
avoir "oublié" que tous ces produits ne venaient pas nécessairem ent 
exclusivem ent d'outre-alpes; la disposition était particulièrem ent ruineuse 
pour le commerce toscan; il fallut pourtant plus de cinq mois avant qu'elle ne 
soit révoquée et que le transit des marchandises soit également consenti par
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Piacenza, S.Prospero, Pietram ala et Folignol22: des mois qui en d ise n t , sur

a v is io n  que les  fon ctionnaires parisiens avaient d e l ’Em pire et sur la  
considération de la Toscane dans cet ensemble.

La lég isla tion  d e  p lu s en p lu s  tatillonne sem blait parfois n a ître  
ex clu sivem en t pou r entraver les trafics. A insi, M azzoni nous parle-t-il e n  
février 1812 de la grande m isère régnant alors parmi les convoyeurs qu i 
a isa ien t auparavant ch aq u e sem aine le voya g e  de Bologne: la n o u v e lle  

r g  em entation  sur la largeur des roues dans le Règne d ’Italie les em pêchait 
désorm ais d'y aller; il aurait en  effet fallu refaire tous les équipages en fonction  

d e ces nouvelles norm es: e lles étaient cependant inadaptées au parcours d e  
m ontagne à accom plir e t auraient entraîné un renchérissem ent des coûts qu i 
n ’incita it personne à faire l'investissem ent nécessaire au rem placem ent d u  
m atériel. Les voyages se raréfiaient, les courants de m archandises avaient d e  
plus en  plus de difficultés à passer de part et d ’autre des A pennins, qui avaient 
été au contraire jusque là une voie de passage privilégiée, vers Bologne d'abord, 
vers 1 Italie septentrionnale, mais aussi vers l'Autriche.

D ailleurs, c'était au coeur m êm e de l ’espace citadin que se faisaient 
sentir les nouveaux dangers de la frontière.

A l'épreuve de la fronti*,»

Si les m anufacturiers de Prato ava ien t jam ais pris conscience d e  
1 existence d'une frontière proche de leur ville, séparant, de part et d'autre des  
A pennins, la Toscane des Etats du Pape, c'était tout au plus par la facilité d e  la 

contrebande qu'elle rendait parfois possib le. Les fonctionnaires français se  
chargèrent de leur apprendre qu'une telle situation pouvait devenir m ortelle  
pour la manufacture. En janvier 1809, le maire référait en  effet aux autorités 
su p ér ieu res  que più e diversi abitanti vetturali e proprietari di fondi nella 
vallata di Bisenzio..son venuti a rappresentarmi che i soldati e esecutori addetti 
a codesta Dogana nella strada detta delle Coste gli hanno impedito di seguitare 
la loro strada per Prato con i rispettivi carichi di carbone, brace, filati e ram e^S , 
Les officiers de la douane prétendaient en effet contrôler tous les  m ouvem ents  

d e  m archandises qui s effectuaient dans un rayon de v in gt kilom ètres de la 

lign e d e  frontière, soum ettant ainsi à leur juridiction tatillonne l'ensemble de  
la v ille  de Prato. Si les voituriers furent les prem iers arrêtés, l'ém otion se  
répandit rapidem ent dans la ville manufacturière. Com m e leurs collègues de 122 123
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Sedan quelques années auparavant124, les lanaioli de Prato découvraient les 
nouveaux risques qui m enaçaient leurs activités. Non qu’ils fassent travailler 
des étrangers et que les produits sem i-finis passent et repassent les lignes de 
douanes com m e c'était le cas dans les Ardennes, mais les matières premières 
circulaient dans les lim ites communales et en  dehors, alimentant d'incessantes 
allées et venues qui trahissaient les m ultiples réseaux de circulation qui liaient 
hom m es et m archandises à l'intérieur d'un territoire assez vaste. Vouloir 
im poser à tous un contrôle systématique aux bureaux de douanes, du reste fort 
élo ignés de la ville, c'était soumettre l'ensem ble du systèm e à des pertes de  
tem ps irréparables.

Le risque de paralysie était tel que le maire, peu soucieux de voir ses 
rem ontrances se perdre dans les m éandres de la n o u v elle  hiérarchie  
adm inistrative, écrivait directement à la grande duchesse pour lui faire part du  
désarroi de la ville face aux nouvelles prétentions des officiers de douane, 
vedendo che estremi sarebbero i danni ed infiniti gli incomodi che soffrirebbe 
questa comune se 1'esecuzione di detta legge non potesse, rapporto a questo 
paese, permettere una qualche modificazione125. Com m e à Sedan, les  
m an u factu riers ont réellement peur de l'aveuglement uniformisateur, et pas 
seulement tatillon, d'un haut fonctionnaire...Peur de perdre par la faute du 
nouveau législateur épris d'unité et de souveraineté, un monde... où la 
règlementation générale était confirmée par l'exception des fra n ch ises^à . A  
Prato com m e à Sedan, on se faisait fort d'expliquer au nouveau souverain en  
quoi l'organisation de la manufacture justifiait l'exception:

degna considerare che una città manifatturiera e trafficante come questa, 
compresa nella linea di demarcazione, soggetta alla Polizia de Préposés delle 
Dogane, sarebbe sottoposta a degli imbarazzi e ostacoli infiniti in tutte le 
operazioni de' suoi traffici e manifatture e che ne nascerebbe uno 
scoraggimento universale.

E certo infatti che questi mercanti fanno delle numerosissime 
spedizioni giornaliere di lini, lane per manifatturarsi non solo nell'estenzione 
del territorio di questa comune quanto ancora a Pistoia, S. Marcello, Sesto, 
Campi, Arezzo, Signa. Parimente, più volte al giorno sono costretti di spedire e 
ricevere degli oggetti dei loro traffici dalle gualchiere e fabbriche che restano 
situate tu tte  lungo il fium e Bisenzio per la parte della montagna. Come * 125

124 G. Gayot De la pluralité des mondes industriels. La manufacture royale de draps de Sedan (1646- 1870), à parai tre, p.441 et suivantes qui analyse les risques majeurs que courut la manufacture lors de 
l'instauration d'une ligne de frontière à quelques kilomètres de Sedan, séparant ainsi le centre manufacturier 
de son principal bassin de main-d’œuvre situé dans les duchés de Bouillon et du Luxembourg.
125 S.A.S.P., Comune 703, 7/12/1809 

G.Gayot, op.ciL, p.443
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adempire alla cautela dei Passavanti senza un estremo imbarazzo nella  
circostanza specialmente che si tratta nella massima parte di piccole quantità 
che si ripetono giornalmente in un numero straordinario? Di più come fa re  
visore t rispettivi Passavanti per riportare gli oggetti di manifatture lavorati, 
dovendo centinaia di persone ogni giorno portarsi al Bureau della Dogana, che 
è distante miglia 10 al di là di scosesi montagne.

Finalmente nella città istessa non potrebbe introdursi oggetto  
qualunque di commercio e di derrate, fosse qualunque il luogo della  
provenienza senza il Passavanti restando la città compresa nelle 12 miglia, cosa 
che moltiplicherebbe all'infinito gli imbarazzi e gli incomodi, non solo d i
questi mercanti ma ancora di tutti i loro corrispondenti per tutte le parti della 
Toscana.127

Les fabricants, de leur côté, alarmaient en  m êm e tem ps que le maire le s  

m em bres de la n ou velle  Chambre de com m erce de Florence dont on esp éra it  
qu’elle  pouvait avoir p lus de poids auprès des autorités de direction situées à 
Florence. S adressant à d es spécialistes, la perte de temps devient ici le th èm e  
majeur; elle serait, d it on , infinitamente più preziosa del costo della mercanzia 
o del suo lavoro; sign e d ’une époque où  les heures sont devenues richesse, o ù  
l ’équilibre de la m anufacture tient aux fils des minutes dans une économ ie d es  
coûts où  tous les élém ents sont liés. La protestation était donc vitale. Mais Prato  

com ptait m oins que Sedan et l'universalité de la règle sem blait être d even u e  
un credo fondam ental d e la n ou velle  bureaucratie. Il n'y eut donc p a s  
d'exception. Tout au p lu s permit-on, en  décem bre 1810, l’ouverture au se in  
m êm e de la ville d ’un nou veau  bureau chargé de délivrer les laissez-passer.
C était pour Prato com m e un baptême du feu  des changem ents qu'apportait 
avec e lle  la nouvelle administration: quel en fut le bilan?

U ne conjoncture m ou vem en tée

Les années dram atiques pour les manufacturiers de Prato furent celles  
qui virent l'arrêt total, ou  presque, du com m erce maritime, et par conséquent 
de la m anufacture de bon nets levantins, e t la réduction dram atique d es  
déb ou ch és traditionnels de la fabrication d e  draps par la succession  d e  
m a u v a ises  années agricoles: com m e partout, les années 1810-13 fu ren t  
particulièrem ent dures. Les prix des grains com m ençaient en 1810 u n e  
a scen sio n  vertig in eu se  qui devenait surtout insupportable aux citoyens non 
propriétaires, vivant de l'exercice d'une profession...les cris du peuple ont

^  S.A.S.P., Comune 703, rit.



commencé de se faire sentir dans les communes de Prato et de Pistoia128. l 3 

situation  en 1811 apparaissait particulièrem ent bloquée: non vi è da farsi 
illusione , écrivait le m aire, le fabbriche dei beretti sono quasi affatto chiuse e 
per i più sicuri riscontri ceseranno affatto senza potere prevedere l'epoca in cui 
sarà luogo di riattivarle almeno in parte. Per quel che riguarda la pannina e gli 
altri generi di sottigliumi che sono gli altri rami più forti di queste manifatture, 
anche questi soffrono un'incaglio che mette in costernazione tu tti i fabbricanti, 
privi finora di qualunque più piccola commissione e ci mette alla vigilia di 
veder diminuito sensibilmente anche questo genere di lavoro.129

Les registres du  séchoir public perm ettent d e connaître au m oins  
partiellem ent les productions de draps de ces années et leurs variations. D'après 
cette source, 1811 présentait encore une hausse de la production, mais à partir 
de la m auvaise foire de cette année, la production diminua: en  1812, la baisse 
fu t sensible et visiblem ent durable. Pour les sottigliumi, les travaux de lin et de 
coton qui s'étaient développés à Prato, les problèmes rem ontaient à 1808 en  
raison du manque des matières premières 130.
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Nombre de draps portés au séchoir 1808-1814
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C es d ifficu ltés furent pour partie com pensée par l ’obtention de  
com m ission s m ilitaires, fruits sans doute du nouveau rôle politique que 
jouaient les fabricants au sein de la mairie. Giuseppe Pacchiani, visiblem ent 
particulièrem ent bien introduit dans le m ilieux gouvernem entaux obtenait per 
ora una commissione di braccia 1500 dobretto nero per le ghelle, per i panni 
bianchi avranno solo la commissione della piccola uniforme delle Guardie 
N a zio n a li131. Les M azzoni-Pacchiani, b ien sûr aux prem ières loges des  

com m an d es, prévoyaient de faire société avec leur concurrent en bonnets

128
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G iuseppe M artini, mentre è da prendere in considerazione che il lavoro non 
sarà di piccola quantità e le lane non si compreranno care.132 133 De bonnes affaires 
en perspectives pour qui avait encore des capitaux à investir, avec pour toile de 
fonds la consolation morale de donner un poco di lavoro a questi disperati133* 
en effet, le travail regagnait par ce biais Prato qui se confrontait également avec 
les exigences de qualité visiblement différentes de celles qu'elle avait toujours 
suivi: en  ju illet 1812, Lazzero notait que il lavoro delle commissioni è 
doventato disperato mediante lo scarto che fanno; il en rejetait la faute sur les 
fo n c tio n n a ire s  im périaux: vi è poca unione fra quei signori destinati alle 
verificazioni, e fanno ammatire il signore Giuseppe che è pentito di essersi 
imbarazzato in questa fornitura, e il peggio sono il colonello e commandante 
che non s'intendono del lavoro e in niente vogliono cedere e mi sono trovato 
due volte e si vede che prendono il peggio panni purché sieno di mano.134 
Martini se voyait refuser parfois plus de 80% de sa production, parfois 50%: 
difficultés de traiter avec des "étrangers" aux façons et aux habitudes de Prato. 
Pourtant, les affaires ne devaient finalement pas être si mauvaises puisque les 
com m andes arrivaient encore en 1814; Lazzero constatait: per questo paese è 
stata una belle risorsa questo lavoro, non vi è un telaio voto ed i battilani 
lavorano fino  alle ore 10 di notte, une chance inouïe altrimenti molto male 
sarebe andata, dovendo attacarsi alle pannine per uso del Paese che per queste è 
qualche tempo che tutto dorme e non ricevono più commissioni e peggio sarà 
se arriva delle manifatture inglesi135: la R estauration s 'ouv ra it avec un  
nouveau cortège d'incertitudes.

3 LA VARIÉTÉ MAINTENUE DES MARCHÉS ET DES PRODUCTIONS 

DES BÉRETS ET DES DRAPS 

Une reprise difficile

Q u 'a lla it devenir Prato après la tourm ente  des dern ières années 
françaises? Pourrait-elle repartir sur les mêmes bases qui avaient contribué à sa 
prospérité jusqu'aux années de guerre? Le redém arrage s'annonçait difficile: 
Livourne avait été durem ent mise à mal; son rôle d'entrepôt semblait devoir 
être rem is en cause par l'évolution du commerce m aritim e136, voilà qui
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menaçait les fondements mêmes de sa prospérité et risquait de faire disparaître 
les m archands juifs et levantins acheteurs de bonnets; l'avenir de la fabrique, 
comme le notaient les Mazzoni, était loin d'être assuré. La manufacture de 
draps n'était pas mieux lotie: la paix apportait les textiles anglais, de plus en plus 
concurrentiels, tous le rem arquaient et le disait, ce n'était pas seulement une 
phobie de Mazzoni: le manifatture straniere d'ogni genere, notait Ferrini en 
1838, invadono oggidi il nostro paese e a un prezzo così vile si vendono, che 
anche il campagnolo si veste di quelle, e quelle adopra per le altre sue 
occorenze137; la production de Prato, déjà affaiblie, risquait d'être submergée par 
cette nouvelle vague de textile étranger, ce d'autant plus que la conjoncture des 
années 1815-17 persistait dans la dépression, héritière d 'un  bagage de misères 
qu i s'accum ulaient pour provoquer une crise aiguë; elle sévit en Toscane 
comm e dans le reste de l'Italie, en Suisse, en Allemagne, en Irlande: nel 
triennio 1815-1817 Vappena restaurato governo lorenese affrontò gli effetti di 
una durissima crisi congiunturale: la successione ravvicinata di annate agrarie 
penuriose, la fame, il dilagare di un'epidemia di tifo petecchiale, la marcia 
inarrestabile dei poveri sulle città in cerca di cibo e di soccorsi138.

Rude temps pour le commerce, et pour les manufactures; beaucoup de 
petits centres ruraux qui avaient profité des possibilités nouvelles du XVIIIè 
siècle semblaient alors m arquer, souvent définitivement, le p a s 139: sans en 
dresser le bilan exhaustif, on peut noter, à titre d'exemple, l'évolution du  
V aldarno supérieur, qui avait fait preuve d 'un  dynamisme notable au XVIIIè 
siècle, envoyant en particulier à Prato un nombre considérable de draps à fouler; 
écoutons ce que nous en dit Zuccagni-Orlandini: la manifattura delle lane 
prosperava in addietro in vari luoghi, principalmente in Pelago140 ove si 
contavano dieci fabbriche; or vi sono tre lanifici di solo bigelli o villaneschi (des 
d ra p s  de qualité absolum ent infime) e nello stesso stato di decadenza sono gli 
altri telai di Loro, Terranuova etc, in conseguenza di ciò non restano che poche 
gualchiere e tintorie141 ; la décadence était inexorable. Elle l'était dans d'autres 
centres autrefois dynamiques, comme en témoignent égalem ent les rapports
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13? Descrizione Geografica della Toscana completata dell'abate A.Ferrini, Firenze, 1838, p.61
138 E.Donati Dopoguerra e crisi econoomico-sociale: la Toscana nel 1815-17, in La Tosata dei Loreni, 
op.cit., pp.569
139G Biagioli I problemi dell'economia toscana e della mezzadria nella prima metà dell'Ottocento, in
AA.W . Contadini e proprietari nella Toscana moderna, Firenze, Olschki, 1981, évoque cette crise 
marquée du secteur secondaire après la Restauration; cf notamment p. 131 et s.
140Le rapport du vicaire de Pontassieve en 1798 indiquait qu'à Pelago si trovaJl lanificio nel più florido stato; pour une étude plus générale du textile de la zone de Pontassieve-Pelago cf FM anelli La comunità di Pontassieve e i suoi lanaioli. Aspetti di vita economica dal XVI al XVIII secolo, Firenze, Sansoni 
editore
^^Zuccagni-Orlandini Atlante geografico.., op.cit.



réguliers des vicaires142. Nom breux ceux qui insistaient sur ce déclin des 
m anufactures rurales; ainsi L.Serristori rem arquait en 1838 qu'il existait più di 
cento lanifici nel Granducato, éparpillés entre Stia, Prato, Sesto, Arezzo, Siena, 
Brozzi, V olterra, P istoia, San Casciano, Castelfiorentino, C ertaldo, San 
Gimignano, Empoli, Pelago, Anghiari, Sarteano, Chivodino, Seravezza, Strada, 
Cortona, Castiglione fiorentino, Bagnone etc etc, ma eccetuato in tre o quatro 
località, la fabbrica è in grande decadenza143. Ces centres sem blaien t 
effectivement incapables de survivre à la concurrence étrangère; ils étaient nés 
en partie d  une demande en hausse et d'une offre encore éclatée, cette situation 
favorable se résorbait au début du  XlXè siècle, sous la double poussée de la crise 
et de la politique libre-échangiste; une réorganisation de la production régionale 
était en cours dans cette prem ière moitié du  siècle, qui verrait l'affirmation de 
quelques pôles et le déclin de la plupart des autres.

Du côté de Prato, les foires enregistraient les effets moroses de ces temps 
difficiles: en  1816, Vincenzo écrivait que la fiera va pessimamente male al 
maggiore segno144; l'espoir n ’avait en effet que peu de raison d 'être dans une 
telle conjoncture, et ce d 'au tant plus que les fournitures militaires, qui avaient 
contribué à soutenir la population et la production en 1811, 1812 et 1814 
d isparaissaient: la speranza di riavere il lavoro delle truppe in Prato non è più 
da pensarvi, disait Lazzero en 1817, motivo Fossombroni tutto fa lavorare in 
Arezzo : traditionnelle préférence pour le lanificio militare établi en cette ville, 
faveur des amis et alliés sans doute puisque l'on disait qu'il ne se soutenait que 
des subsides étatiques145 146, une nouvelle preuve de l'exclusion de Prato des 
sphères du  pouvoir florentin.

Evaluer la production et son évolution est cependant tâche ardue en 
l'absence de tout relevé systématique organisé par l'Etat; Bowring soulignait le 
problèm e: il governo toscano ha lasciato Vindustria totalemente in balia alla 
propria azione e alle proprie risor se..senza nessun codice di disciplina..senza 
ispezioni...questo stato di cose fa  si che il governo non possa clacolare il valore 
delle produzioni manufatturiere del paese..145 Prato n ’échappait évidem m ent

142 A.S.F., R.Consulta, F.2737
143L.S. (Senistori) Annuo medio consumino di lana nelle principali fabbriche di Toscana, in Giornale 
dela Commercio. 1,21 (25/5/1838)
144S.A.S.P.f Mazzoni, 9/9/1816
145A-Ferrini descrizione geografica delia Toscana, Firenze, 1838, disait d'Arezzo: non ha il vanto di città manufatturiera.M esiste un solo lanificio corredato di gualchiere e tintoria cui conservarono la vita i repetuti sowenimenti della sovrana munificienza nei molteplici disesti commercilai ai quali è stato sottoposto. ..grâce all'antico privilegio della fornitura del vestiario delle milizie toscane può occupare molte braccia
146 G.Bowring Statistica della Toscana di Lucca degli stati pontefici e lombardo-veneti, Londra, 1838
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pas à la règle; les registres du séchoir public sont notre principale -si ce n'est 
unique- source d'information sur l’évolution de la production; un indice plus 
qu'un relevé exhaustif puisque tous les draps n'allaient pas s'y sécher, mais il 
vaut comme indicateur de tendance: elle apparaissait effectivement déprimée.

La tendance longue semble indiquer une baisse sensible de la production 
à partir de 1812 qui se poursuit, voire s'amplifie, aux lendem ains de la 
Restauration; le moment le plus déprimé de la période étant justem ent l'année 
1817, où 3400 draps furent portés au séchoir, une baisse de plus de 38% par 
rapport à l'année 1812. Mais cette tendance dépressive semble se poursuivre 
bien au delà de la crise conjonturelle: en 1828, seuls 1971 draps vinrent au 
séchoir; la reprise, légère, date des années 1830, mais ne devient vigoureuse 
qu'après 1850.
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Evolution de la production de draps au XlXè siècle 
Moyennes de 9 ans

La courbe de production dressée à partir des moyennes triennales laisse 
elle aussi percevoir le caractère heurté, et globalement négatif de l'évolution 
productive. Les années 1820 semblent marquer une dure récession de l'industrie 
citadine, à quoi succède une reprise dans les années trente, puis de nouveau une 
chute dans les années 1840, les plus mauvaises années correspondant avec la 
crise de subsistances de 1847.
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Evolution de la production de draps à Prato au XDCè siècle 
Moyennes triennales

7000 £Lb de draps

SOURCE: SASP .ACP TIRATOIO ,1808-1879

Cette évolution semblerait correspondre à celle plus générale du Grand 
Duché: on l’a dit, beaucoup de centres de manufactures rurales cédèrent alors le 
pas face à la concurrence étrangère; d'une façon plus globale, toute l'économie
toscane semblait mise à mal, l'agriculture connaissant également une difficile 
période147.

Bruzzi nous incite pourtant à une toute autre appréciation sur les années 
1820: dal 1820 al 1830, decennio di forte evoluzione industriale pratese.Al suo 
stato economico era quindi divenuto molto florido e riposato. Dai vecchi del 
tempo sentimmo ripetere che da tutti i lati traspariva il benessere; un esempio 
addotto fu  quello, che allora gli operai lanieri giocavano pubblicamente, e molto 
frequentemente, agli tie rn in i colle grosse monete d 'oro.148 La contradiction 
semble évidente avec l'im pression que nous avions retiré des données du 
séchoir. Bien sûr le témoignage de Bruzzi s'appuie sur des rumeurs plus que sur 
des informations précises, et il est plus que probable que la prospérité réelle de 
Prato dans ces années soit due à tout autre chose qu'au textile, nous y 
reviendrons. Mais les données du séchoir nous induisent peut-être aussi en 
erreur: en effet l'installation d u t être modifiée en 1830, pour faire face aux 
nouveaux besoins; ce fut peut-être la raison de sa désaffection relative dans les 
années immédiatement antérieures; la correspondance des Mazzoni semble en 
effet égalem ent indiquer que la reprise fut nette à partir de 1818, bonne année 
agricole que  Gaetano p révoyait une delle bonissime per chi ha voglia di 
l a n i f i c i o ^ , en 1819, Lazzero affirmait à son tour: gode è vero la pannina * 14

147G.Biagioli /problemi dell'ecomia.., op.ciL, notamment p.106 et suivantes.
14̂ E.Bruzzi L'arte della lana, op.ciL, p. 106-107
14^S.A.S.P., Mazzoni, Gaetano, 9/11/1818



toscana buona fortuna ma sono già tre anni che seguita bene150 ; peut-on 
hypothétiser que la chute drastique des prix agricoles* 151 * dégagea des revenus 
disponibles dans les couches les plus basses auxquelles s'adressait le textile de 
Prato et favorisa la reprise? Tout montrait que Prato essayait de faire face et que 
des évolutions étaient en cours.

De la concurrence„.et de la résistance

Que Prato, comme l'ensemble des centres textiles du  Grand Duché, du t 
faire face à une concurrence redoublée, le doute n'est point permis: d ’Angleterre 
surtout, du  Piémont, de France, de Belgique, les draps affluaient; ils n'étaient 
cependant pas toujours de la meilleure qualité si l'on en croit les colères de 
Vincenzo: gran sudiceria è di questi ultimi panni venuti dal Piemonte...vedergli 
vestiti crediatemi che è cosa vergognosa...paiono addirittura peggio dei carbonai; 
mais il s'agissait encore de fournitures militaires; les Piém ontais n'avaient 
visiblement pas hésité à envoyer le rebus de leur fabrique pour vêtir les troupes; 
les produits anglais n'excellaient pourtant pas forcément eux non plus: en 1818, 
devant un  échantillon de calmucco152 anglais, Lazzero rem arquait la pessima 
manifattura e fa torto alla Nazione inglese che si conduce a lavorare si male153; 
jugem ent de valeur sans appel: roba che fa pena per chi conosce e lei dice 
benissimo che sono una ladroneria, con tal mezzo chi vende ruba peggio di un 
assassino; mais au fond ce n'avait jamais été le problème de Prato, ni des anglais 
à les en croire; les Mazzoni restaient seuls dans leur croisade pour la qualité, aux 
côtés de leurs confrères d'Outre-Alpes qui selon eux avaient l'a rt du bel 
ouvrage: in Francia tali lavori non si ridurrebbero a fabbricarli 5̂4.

En tous cas, une partie des efforts des fabricants consistait à imiter ces 
draps anglais: en 1817 en particulier, les Mazzoni envoyaient à Prato des 
calmucchi que l'on tentait d'imiter: non vi è dubbio nessuno che noi si possa 
fare dei lavori simili, ma ancora più nobili; le mostre ci servono di guida per il 
bene fare155; les nouveautés devaient être réappropriées par les fabricants; les 
Pacchiani s'y mettaient comme les autres: il signore Vincenzo penserebbe di fare

15̂ Idem, Lazzero, 10/10/1819
151 P.Bandinetti I  prezzi sul mercato d i Firenze dal 1800 al 1890, Archivio economico dell'Unificazione 
italiana, S.I, vol.V, 1957, fasc.l, pp.13-14: selon les indications fournies par cet auteur, les prix du 
froment auraient baissé de 50% à Florence entre 1820 et 1830
15̂ I1 s’agit sans doute des calmouck: étoffe de laine de meilleure qualité, qui appormi à la fin  de l'ancien
régime; Y J.Markovnch Histoire des Induustries françaises. Les industries lainières de Colbert à la
Révolution, Genève-Paris, Droz, 1976, p.498
153Lazzero, 3/1/1818
15̂ Lazzero, 5/1/1818
155Lazzero, 5/11/1817
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dei peloncini leggeri ordito e ripieno all'inglese>56; im itations, am éliorations 
qualitatives et techniques allaient de pair pour rester capables d'affronter les 
tem ps nouveaux; on conservait confiance: i nostri panni toscani dovrebbero 
avere il credito della roba estera trattandosi di qualità andante, ma ai nostri 
manca ancora l'occhio... per le cimose testate, che niente di bello si procura di 
fare, e pure sono cose s im p lic ité .

Une mesure des changements qualitatifs intervenus dans la production 
nous est fournie par les registes du séchoir. En 1808, les draps de basse qualité 
qui avaient dominé la producion du XVUIè siècle constituaient encore un  
pourcentage important des tissus du séchoir: plus de 60%; ils étaient pourtant en 
recul par rapport à 1760 où ils représentaient à eux seuls plus de 7 5% de la 
production marquée. Parallèlement, on note en 1808 la remontée des draps, 
peloni, de qualité comparable, et vilton: autant d ’étoffes qui indiquent une 
certaine hausse qualitative de la production. Ces deux tendances s'accentuent 
par la suite. Les registres de 1830 perm ettent de prendre la m esure des 
changem ents intervenus: rascette, calissi et peluzzi ne représentent plus qu'un 
peu plus de 13% de la production, tandis que les draps ont alors acquis une 
importance considérable qu'ils n'avaient plus depuis longtemps.

Certains témoignages confirment ces changements: ainsi, toujours dans 
les années 1830 semblent se propager avec une nouvelle intensité les draps 
larges totalem ent abandonnés auparavant puisque l'on d u t aller tisser à 
Florence les quelques pièces confectionnées à la fin du XVmè siècle. Dans la 
prem ière moitié du XlXè siècle, de nouveaux m étiers larges faisaient leur 
apparition, notam m ent pour tisser les casimirri15*, une moda introdotta dai 
s tra n ie r i ,  qui meritano di essere tenuti in pregio per l'intelligenza e il 
particolare studio con cui nella loro confezione richiedesi che siano esercitate le 
arti del tingere, del filare e del tessere, affine d'imitare nel migliore modo quelli 
che ci pervengono dall'estero159 * 157
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IŜ Lazzero, 8/10/1817
157Lazzero, 22/10/1817
15%étoffe de laine, fabriquée dans les régions septentrionnales françaises depuis la seconde moitié du 
XVIIIè siècle, d'après Markovitch, op.riL
t59Manifatture e Commercio, DGBM (G.B .Mazzoni), in Pel calendario pratese, 1847
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Qualité des draps fabriqués à Prato en 1808

5.15% 2'21%

14.27%
Source: S.A.S.P., Tiratoio, 1808
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C'était donc bien pour s'adapter une fois de plus au marché que les 
entrepreneurs de Prato transformaient de nouveau leur production; si la 
demande exigeait en partie une hausse qualitative, ils étaient prêts à s'y 
soumettre. Le commentaire de Lazzero en 1815 était sans doute trop optimiste: 
la manifattura di lana inglese niente ha pregiudicato alle manifatture nostrali 
perchè è molto cara e in poca quantità160. Mais si les manufactures anglaises 
furent une redoutable concurrence, cela n'empêcha pas Prato de résister, plutôt 
honorablement, et ce d'autant plus que la majeure partie de sa production 
restait dominée par les tissus mixtes.

Qualité des draps fabriqués à Prato en 1830

11.21%

15.23%

0.57%

46.56%

Source: S.A.S.P., Tiratoio, 1830

160S.A.S.P., Lazzero, 23/1/1815



Le poids des fibres
319

Difficile d évaluer les parts respectives de la laine, du lin, du chanvre, du 
coton, dans les productions textiles de Prato. L'exercice est d'autant plus 
périlleux que les quelques auteurs qui nous fournissent les rares informations 
disponibles puisent à des sources toutes différentes, et visiblement totalement 
discordantes quant aux poids de matières premières travaillées à Prato. A titre 
d'indications cependant, il ne nous est pas permis de les ignorer.

Cercignanil61 CAAG-1834-162 Gior.Comml63 Prospetto 1844161 162 * 164 165 Calend.piatese

Laine 500.000 lb 400.000 125.000 1.400.000 1.300.000

Lin - 25.000 - 40.000 40.000

Chanvre - 180.000 - 1.000.000 1.000.000

Coton - 250.000 _ 1.000.000 1.150.000

En présence de données si disparates, on comprend aisément la réelle 
difficulté de choisir entre l'une ou l'autre hypothèse. L'évaluation du Giomale 

del commercio semble pourtant la plus improbable et ne correspond en aucune 
façon avec les autres données. Mais il nous reste impossible de savoir s'il y eut 
véritablement triplement de la quantité de laine employée entre 1834 et 1844; 
en tous cas, il faut constater la persistance de fibres autres que la laine; là aussi 
des mutations significatives ont eut lieu: le lin a perdu semble-t-il presque 
toute son ancienne importance au profit du coton, une évolution qui 
n'étonnera finalement pas; si le chanvre conserve un certain poids, il reste la 
fibre pauvre de la "semi-autoconsommation"; filée par les entrepreneurs, elle 
est généralement tissée à domicile pour l'usage des particuliers.

Pour évaluer à combien de pièces pouvaient équivaloir ces matières 
premières, il faut se tourner vers la première enquête du gouvernement

161 A.S.F., R.Consulta, 2789: Relazione sullo staio commerciale di Prato
162 Notizie intorno alle attuali manifatture di Prato, C.A.A.fi.. XII, 1834
163Annuo medio consummo di lana nelle principali fabbriche di Toscana, Giornale del Commercio 1,21 
(25/5/1838)
164a .SP., Segreteria di Gabinetto, 426: Prospetto della Industria e Commercio in generi di Esportazioni e consumo della commmità di Prato a tutto l'anno 1844
165 Ciardi Cenni sull'industria e commercio della città e del commune, in Pel Calendario Pratese. 1846



restauré en 1850166: la communauté de Prato estime alors la production textile 
à 3000 pièces de draps de laine, ce qui correspond grosso modo avec les données 
du séchoir, et 26000 pièces de draps mixtes; ces derniers dominent donc encore 
largement la production; Prato là encore n'était pas seule: de nouvelles 
fabriques de coton se développaient particulièrement à Pise et dans les villes de 
sa province, plus proches des arrivages livournais167. Encore et toujours un 
marché concurrentiel duquel il fallait tenter d'utiliser au maximum toutes les 
possibilités d'insertion. Prato persistait pour ce faire dans la diversification de sa 
production, qui comprenait toujours les bonnets à la levantine.

Toujours des bonnets levantins

Les informations manquent là aussi, mais il apparait évident que la 
production des bonnets à la levantine reprit très tôt après la Restauration; les 
Mazzoni nous en fournissent la preuve; à peine le commerce de Livourne 
reprit-il un peu de vigueur, les bonnets fournirent de nouveau un produit de 
réexportation vers le Levant. Retour significatif: en 1815, Lazzero note l'arrivée 
en ville de grecs che mancavano da dodici anni168 et qui recommencent 
immédiatement à passer commande.

Certains changements semblent pourtant avoir lieu: tout d'abord une 
importance nouvelle sans doute de l'Egypte, en liaison avec la croissance du 
commerce de blés entre Livourne et Alexandrie; les rapports des consuls à 
l'étranger tendent à confirmer cette hypothèse: en 1836, celui d ’Alexandrie 
évoquait il numero dei negozianti toscani stabiliti in questa città è superiore a 
quella d ’ogni altra nazione, ed è tale da meritare ogni riguardo, se si considera 
che (fanno) essi un commercio tutto d'importazione di manifatture che 
traggono dalla piazza di Livorno169; même s'il n'est pas fait explicitement 
mention de bonnets, on peut cependant penser qu'ils faisaient partie des 
marchandises importées. Du reste, nous l'avions déjà perçu dans la 
correspondance des Mazzoni qui reçoivent des lettres et font de nouveaux 
envois vers ce pays, jusqu'alors pour eux inconnu; d'autre part, on remarque * il
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166M lungonelii Dalla manifattura alla fabbrica. L’avvio dello sviluppo industriale (1815-1895), in Prato, Storia di una città, op.ciL, p.14-15 expose les résultats de l'enquête dans le Grand Duché et à Prato,
il en publié les résultas complets concernant la ville pp. 16-20
167Cf par exemple: L.S(erristori) Industria  m anu fa ttuhera  in Toscana, in Giornale del 
commercio. I, 13 (28/3/1838); N .N. M anifatture d i bordatini in Pontedera, in G i o r n a l e  
del commercio. I, 45 (24/10/1838) et en général les rapports des expositions 1838,
1841, 1850.
^Lazzero, 16/6/1815
169a .S J \, Segreteria e ministero degli estai, 2474,1836-37



321  „
aussi la présence de plus en plus marquée d'acheteurs algériens, 
commissionnaires de bonnets noirs, à différence des autres pays; cela 
n empêche pas bien sûr que l'on vende toujours aux grecs, aux juifs levantins, 
que l'on fabrique les habituels bonnets, assortis également de calabussi, de taille 
supérieure et servant à recouvrir les têtes des armées de l'empire.

La conjoncture de la production nous échappe en grande partie, elle reste 
marquée par de fortes variations: la guerre de libération grecque, les luttes 
internes à l'Empire, et notamment les problèmes égyptiens, la peste en 1833, 
autant d'années difficiles et troublées lors desquelles la production se ralentit.

Evaluer cette production n'est pas chose facile. La perte des registres 
douaniers du port de Livourne se fait décidément cruellement sentir. Il faut 
recueillir les données contradictoires fournies par différents auteurs. Nous 
avons regroupé dans le tableau ci dessous les principales informations à notre 
disposition.

ErodttCtim Toscane Production de Prato

Efirrini (1838)170 22 caisses/sem.
soit 1144 caisses/an
114.400 douz. de bonnets/an

Cercignani171 172 *

Bowring (1838)172 1426 caisses/an
142.000 bonnets /an

Serristori (18391173 22 caisses/sem.
1144 caisses /an
114.400 douz./an

Repetti (1838)174 

C û ttid i (1850)175

1200caisses/an
120.000 douz. de bonnets/an

3 caisses/jour 
15-18 caisses/sem 
858caisses/an 
85.800 douz. /an

16 caisses/sem.
832caisses/an 
83200 douz. /an

64.100 douzJan 

40UXX) douz.

17®Ferrini Descrizione geografica.., op.cit, p.61
l^A .S .F ., R.Consulta, 2789, op.cit
172Bowring Statistica della Toscana.... op.cit, p.32, p.33
^  L.Serristori Statistica dell'Italia, Firenze, 1839; des contradictions existent dans les données fournies 
par cet auteur, en effet parlant des manufactures principales de la ville de Prato, il estime la production de 
bonnets de la ville à 416 caisses par an; mais rappelant p.59 les principales fabriques de bonnets du grand 
Ducbé, il note cette fois la production de Prato à 16 caisses par semaine, ce qui multiplié par 52 donne 
832 caisses par an, ce qui semble effectivement plus conforme aux autres données.
l74Repetti Dizionario storico.., Firenze, 1841
l7^ cité par M lungone Ili, p.18; le texte exact est 40.000 doppie, nous avons supposé qu'il s'agissait en 
fait de douzaines, mesure commune pour les bonnets



Qu'en dire? La production toscane semble relativement élevée, 
supérieure en tous cas de loin à celle de Gênes (évalué par L.Serristori à 17.000 
douzaines en 1839, mais ayant pu s'élever antérieurement jusqu'à 30.000 
douzaines), supérieure également à celle de la France, pour laquelle les 
informations se tarissent après la Restauration; L.Valensi note que vers 1830, il 
n'y a plus de trace, dans les états statistiques de Marseille, de l'industrie des 
bonnets façon de T u n is ''^6. Enfin la production toscane serait également 
supérieure à la production tunisienne, sur laquelle les informations sont 
également fragmentaires: L.Valensi estime que la production ne baisse pas, 
jusqu'aux années 1820. En 1821, 1822, 1824, les exportations en direction du 
Levant restent de l'ordre de 50.000 douzaines^^, un chiffre bien inférieur à ce 
que semble être la production toscane des années 1830. L'industrie y est donc 
florissante; Prato y a une place fondamentale, puisque la ville fournit de 60% à 
deux tiers de la production toscane selon les estimations. Les autres fabriques 
étant installées à Florence (deux), à Sesto et à Lucca* 17**.

Les bonnets levantins restèrent donc pendant toute la première moitié 
du XlXè siècle une des bases solides de la production textile de la ville. Les 
conditions du commerce s'étaient quelque peu modifiées: sous l'influence des 
expériences de la période française peut-être, deux fabricants se livraient 
désormais aux envois directs17̂ , preuve d'une nouvelle assurance dans les 
échanges commerciaux internationaux et d'une dimension négociante 
affermie.

Cela n'empêcha cependant pas la production de fléchir progressivement, 
à partir, semble-t-il, des années 1840, pour aboutir à la production relativement 
faible de 1850. De l'avis général, la manufacture de bonnets commençait un net 
déclin. G.B.Mazzoni expliquait en 1847 la moindre quantité produite dapoichè 
gli scali di Algeria, per l'eccessivo dazio imposto al genere fabbricato fuori di 
Francia, ne hanno arrestato per quella parte lo smercio1*0; en 1850, le même 
argument était avancé par la communauté: la richiesta è diminuita da che i 
francesi, padroni del litorale africano, imposero al genere di nostra provenienza 
un dazio eccessivo1*1. Les bonnets toscans mouraient-ils lentement du
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1 ̂ L.Valensi, op.cit., p.399 
177 Idem
17**Mais dans son compte-rendu des manufactures de Lucca, Seiristori ne fait pas mention de la 
production de bonnets levantins.
179a .S.F., R.Consulta, 2789 
1*°Manifatture e Commercio, D.G.B.M., op.cit 
181cité par Mlaingonelli, op.cit, p.19



protectionnisme français? la Toscane ne pouvait, ni surtout ne voulait, 
rivaliser avec la France en matière de protection douanière. Du rôle de la 
politique, de 1 importance de l'Etat...Mais si la France était maîtresse du littoral 
africain , comme l'on disait, cela n'explique pourtant pas pourquoi la 
production pour les autres régions ait également décliné. En 1839, L.Serristori 
avait avancé une autre raison: la décadence s'installait per motivo delle nuove 
fabbriche aperte nei paesi esteri™!; une information bien vague qui ne nous 
renseigne guère étant donnée notre faible connaissance de cette branche dans 
les autres pays. Deux indices cependant: on sait que les manufactures se 
développèrent en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et surtout en 
Autriche, qui semble surpasser la France au XJXè siècle, allant jusqu à gagner le 
marché tunisien lui-même™*; est-ce à ces manufactures que pensait Serristori? 
Il faut avouer notre ignorance1«4. D'autre part, le consul toscan à 
Constantinople rendait compte en 1836 d'un'articolo dell'ultima gazzetta turca; 
dice che per la grazia dell altissimo e all'ombra della potenza imperiale una 
fabbrica del governo producendo in giornata dei fes superiori a quelli di Tunisi 
sotto l'aspetto del tessuto, della forma e del colore, in quantità sufficiente 
inoltre per le truppe e popolazione d'Asia e d'Europa, quindi a prezzi inferiori 
dei fe z  di Tunisi e di altri paesi, vanno a aprirsi botteghe in diversi punti della 
capitale per la vendita a prezzi determinati di tale genere. Probabilmente si 
finirà col monopolizzarlo, ciò non potendo non dare un'utile vistoso, poiché 
popolazioni e soldati col fes generalemente da qualche tempo rimpiazzano il 
turbante™5. Cette tentative aboutit-elle, fermant le débouché de l’empire? 
Laissons la question en suspens, dans l'incapacité où nous sommes de la 
résoudre, en notant pourtant un dernier avatar des bonnets dans l’empire: il 
s agit cette fois de mode militaire; on a dit que Prato fournissait une part de 
calabussi destinés à l'armée du sultan; celui-ci, notait toujours le consul toscan, 
esclusivamente si occupa di mutar la foggia del vestir militare, e 
un'innovazione di pocchissimi giorni è l'avere fatto aggiungere il barbazzale al 
casco dei soldati d'artiglieria i quali prima portavano un f e s 186r une 
modification sans doute mal ressentie à Prato... * 183 184
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™2Sulla fiera di Prato nell'anno 1839, L.S., in Giornale del commercio n (18/9/1839)
183L.Valensi, op.ciL, p.395
184Nous ne connaissons hélas rien des manufactures autrichiennes. Nous nous permettons de rappeler 
pourtant qu’il existait parfois une certaine confusion, notamment au niveau des douanes, entre les produits 
toscans et autrichiens, surtout après 1833 quand un nouvel accord avec la Porte fa si che i sudditi toscani sono assimilati ai sudditi austriaci; cf: A.S.F., Segreteria e Ministero degli Esteri, 2474 
18^A.SJ\, Segreteria e Ministero Esteri, 2474 
18̂ idem



Toujours est-il que vers le tournant du siècle finissait une époque -celle 
des bonnets levantins- et s'en ouvrait une nouvelle -celle de la laine 
mécanique. Mais avant d'étudier les conséquences de cette modification, il faut 
d'abord tenter d’évaluer la place du textile dans l'ensemble des productions de 
la ville: il fut en effet loin d'en constituer l'unique ressource.

UNE MONO-ORIENTATION TARDIVE

Avant la fin du XlXè siècle, pas question de voir en Prato la ville d'une 
seule et envahissante industrie textile: tout en ayant une place importante, elle 
ne fut jamais exclusive. Il ne s'agit pas ici de traiter de façon approfondie la 
question, mais de noter quelles furent les plus importantes productions 
citadines.

L'enquête de 1767 en fournit le premier recensement187. Il s'agit bien sûr 
des industries présentes en ville. Au premier rang derrière le textile, loin 
derrière toutefois, l'activité des chaudronniers, travaillant le cuivre, brut et 
surtout refondu: les sept boutiques présentes à Prato en faisaient des paioli, 
brocche, calderotti, ramini, tinelle, secchie, teglie, pentole etc vendus un peu 
partout en Toscane.
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Valeurs des productions de la ville de Prato autres que le textile-
1767-

cuir

corbelliers

vitriers

EU Divers 

EU fabr.chapeaux

C'était au fond la seule industrie citadine non textile produisant alors 
pour le marché régional, toutes les autres fournissant au contraire 
pratiquement exclusivement le marché local. Mais dans le territoire de Prato 
existaient d'autres activités au rayon d'action plus large: papéterie, carrières,

187Voir également P.Malanima, Le attività industriali, op.ciL, pp.258-261



fours et paille188. Carrières de marbre et fours se trouvaient concentrés pour 
1 essentiel à Figline: on y produisait non seulement les meules qui servaient de 
nombreux moulins toscans, mais aussi une quantité semble-t-il importante de 
matériaux de construction; un bourg dynamique, qui devait ressembler à ceux 
plus spécialisés dans la foulonnerie de la Val Bisenzio. On trouvait également 
sur le fleuve les papéteries du territoire, notamment celle de La Briglia, ouverte 
en 1735 et qui continuerait sa production jusqu'à la première moitié du XlXè 
siècle; mais Prato n était pas Pistoia et les papéteries du territoire restaient 
beaucoup moins importantes que celle de San Marcello Pistoiese189.

En fait, 1 activité qui allait surtout connaître un développement 
extraordinaire était la paille: comme le rappelait F.Mariotti, l'industrie de la 
paille, présente depuis au moins le XVIè siècle dans les campagnes de Florence, 
ne devint véritablement capable d'exportation qu'au début du XVIIIè siècle, 
sous l'impulsion décisive du bolonais Michelacci, introducteur dans les 
environs de Signa d’une paille plus fine, mieux adaptée au travail 
manufacturier. En 1792, cette industrie constituait déjà un ramo del nostro 
commercio attivo, non di molta estensione ma utilissimo1 elle restait 
cependant encore limitée au territoire de Signa et de Brozzi: sa véritable 
expansion territoriale ne datait que de l'époque napoléonienne; c'est alors 
surtout qu'elle rejoignit le territoire de Prato, encouragée par le comité de 
bienfaisance de la ville, qui y voyait le moyen d'employer les bras de plus en 
plus nombreux des misérables; significative cette lettre du maire au prieur de 
Paperino, bourgade du territoire de Prato: v 'invito a pubblicare alla messa 
parocchiale che la Maria Rosa del fu  Giuseppe Baroncelli è destinata ad 
insegnare gratuitamente l'Arte di fare i cappelli di paglia; i giovani ragazzze e 
ragazzi al popolo di Paperino son chiamate specialmente ad approffittare di 
detta scuola...la commissione di Beneficenza...ha prescelta la fabbricazione di 
cappelli di paglia come di un'utilità dimostrata e come un'arte per la più 
analoga all'abitudini dei contadini e dei pigionali191.

C'était bien l'industrie proto-industrielle par excellence: destinée à un 
marché lointain, France, Angleterre, Etats-Unis etc, le travail des tresses et des 
chapeaux s'insérait parfaitement dans les intervalles de la vie rurale; fortement 
liée à la m ode et aux exportations, l'industrie de la paille connut une
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188Idem, p.265 et suivantes
189R.Breschi Cicli imprenditoriali e permanenze storiche sul territorio della montqgna pistoiese, 1765- 1860, Storia Urbana. 9, 1979
190 F-Mariotti L'arte della pagli in Toscana, Firenze, 1858
191S.A.S.P., Comunale, 704, 9/11/1811



conjoncture mouvementée, voyant se succéder des périodes d ’euphorie à 
l'arrêt presque total. En 1818, les anglais se tournent -nous dit-on- vers le 
marché de Florence, en 1822, les chapeaux toscans atteignent les Etats-Unis, la 
croissance est exponentielle jusque 1826; à partir de cette date, le reflux est 
évident, le chapeau fioretto, qui avait fait le succès de cette industrie, passe 
progressivement de mode et surtout les anglais commencent à importer la 
paille, pour confectionner les chapeaux en Angleterre; c'est la fin de l'euphorie, 
mais non de l'industrie qui réussit à retrouver les voies de la mode 
internationale par l'introduction régulière de nouveautés; en 1839 par exemple, 
commence la fabrication de la tresse ouvrée la quale divenne importante per la 
grande estensione che prese nella città di Prato e suoi contorni192.

La paille n'eut en effet bien vite plus besoin d'encouragement pour se 
développer à Prato et dans le territoire193. Prato fut du reste une des seules 
villes où s'installèrent de véritables manufactures: un certain Giunti installa 
visiblement le premier una fabbrica eretta in luogo detto la Certosa dietro il 
Castello dell'Im peratore; stranieri speculatori cominciarono a fargli
un'instancabile concorrenza e lo ridussero a tale che verso 1810...fu costretto a 
chiudere la lavorazione e a ritirarsi del commercio; la fabrique fut 
immédiatement reprise par un anglais, T.Wyse, dès lors fermement, et 
brillamment, installé à Prato. Il introduisit dans la ville, vers les années 1830, 
un nouveau produit, fabriqué à partir des pedali della paglia; Mariotti 
expliquait que l'on avait ainsi tratto partito da un materiale che prima andava 
interamente perduto, une sorte d'équivalent pour la paille des bourres de laine; 
décidément Prato semblait particulièrement douée pour saisir toute innovation 
productive capable d'utiliser les déchets pour les réutiliser aux fins d'articles 
ordinaires mais à bas prix.

Evaluer l'importance respective des différentes industries dans le 
territoire de Prato n'est pas chose facile: une tentative de quantification des 
quantités de matières premières employées et surtout des valeurs produites en 
1844 peut cependant nous servir d'indicateur.
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19̂ F. Mari otti, op.ciL, P21-22
193V.Castellani Quattro parole sull'arte della paglia in Toscana, in La Toscana industriale. Prato, 1879
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Valeur des productions de Prato en 1844

8,95%

19,74%
Source: A.S.F., Segreterìa di gabinetto, 426

I  Textile 

□  Paille 

B  Peaux 

B  Cuivre-fer 

EU Agriculture 

EU Petite industrie 

5  Autres

On constate que le textile est alors de loin la première industrie citadine, 
sans pour autant disposer ni de l’exclusivité, ni d'un primat incontesté. A côté 
de la paille, vivaient et se développaient également les industries mineures 
déjà présentes au XVIIIè siècle, spécialement le cuir et le cuivre; ce dernier en 
particulier apparaissait encore très vivace: questo ramo d'industria esercitato a 
Prato da tempo antico in quanto al perfezioanmento dei suoi processi è 
stazionario; va sufficientem ente in stato florido nei suoi rapporti 
commerciali194 ; la papéterie de La Briglia venait d'être transformée en fonderia 
di rame delle Miniere di Montecatini Val di Cecina195: une intégration 
régionale intéressante.

Si le dynamisme n’était donc pas le fait de la seule industrie textile, elle 
connut cependant un regain d'activité tout à fait spécifique à partir du tournant 
du siècle.

LE RENOUVEAU PRODUCTIF

Les premières machines destinées à régénérer les chiffons de laine furent 
installées à Prato, nous y reviendrons, vers 1853; elles s'insérèrent dans le cadre 
d'une demande en forte hausse, ainsi qu'en témoignaient les fabricants en 1856: 
il lanificio, ricco ramo d'industria in questo paese di manifatture, avendo 
risentito anch'esso il beneficio del felice nostro cangiamento politico (è) venuto 
a svilupparsi fra noi in più vaste proporzioni che prima196. Ainsi, c'était au 
nouveau cours politique que les fabricants attribuaient le dynamisme de leurs 
fabriques; l'unité italienne qui se profilait était avant tout promesse

1 ̂ Inchiesta 1850, MLungonelli, p.18
Ibidem
l^S.A .S.P., Cancelleria, 806



d'agrandissem ent du  marché intérieur vers lequel se vendaient toujours les 
draps: on parlait des lavori di lanificio straordinariamente cresciuti nella città 
da qualche tempo e che sono in via d'aumentarsi ancora più nello sviluppo 
progressivo del commercio nazionale; en 1860, les fabricants constataient que 
l'esperienza ha dimostrato che non erano mal fondate le previsioni find'allora 
(1856) concepite di un progressivo sviluppo della fabbrica dei tessuti di lana197; 
ils apportaient les preuves de leurs dires: ognuno può farsene persuaso essendo 
notorio per le indagini fatte che circa 2,5 millioni li libbre di lana in anno va 
preparandosi per convertirle in tessuti198, soit une augmentation de près d 'un 
million de livres depuis 1844, selon des chiffres bien sûr incertains; lo sviluppo 
della fabbricazione dei tessuti di lana è cresciuto in modo gigantesco, on n'avait 
pas tort.

Il semble que Prato ait pu bénéficier d ’une partie des commandes 
militaires: on y fabriqua en particulier les chemises rouges des partisans de 
Garibaldi, les uniformes de l'armée; un premier coup fut porté en 1866 quand le 
nouvel Etat unifié, dominé par les libres-échangistes toscans, décida de confier 
les fournitures des troupes à des m anufactures étrangères. Néanm oins in 
proposito al primo quinquennio del 1860, diremo che oltre a continuare la 
fabbricazione, da diversi anni iniziata, delle flanelle rosse per le truppe della 
fatidiche legioni garibaldine e i panni blu per le truppe regie, nella lavorazione 
ordinaria si producevano panni larghi e stretti, fini, mezzi fin i e ordinari, alla 
piana spinati ed operati, Cascimirre, Vilton, Melton, Spagnolette, Flanelli e 
Flanelloni, bianchi, colorati ed alla scozzese etc etc ed erasi introdotta allora la 
fabbricazione degli scialli e delle coperte199; deux nouveaux articles qui 
am plifiaient la diversité productive à laquelle s'attachaient les fabricants de 
Prato.
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197 Idem
198jdem
l^^E.Bnizzi, op.ciL, p.129
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Qualité de draps fabriqués à Prato eu 1864

1.59% H  Scozzese 

O  Panno 

M  Vilton 

H  Melloni 

EU Casimirre 

O  Frenella 

5  Div.

Ils le prouvèrent une nouvelle fois en introduisant nei tomi del 1869 di un 
nuovo articolo speciale, naturalemente di tutta lana meccanica, gli scialli 
scozzesi, cioè bassi ed ordinarissimi, che si cederono fino a lire 18 la dozzina200: 
un article qui fit fureur et vint en quelque sorte prendre la place des bonnets 
levantins. Les châles furent en effet l'une des causes de l'extraordinaire poussée 
productive de Prato.

Qualités des productions de Prato en 1889 H  Spagnolette 

O  Flanelloni 

B  Flanelles blanches 

H  tissu été 

ED Draps d'hiver 

B  Ch&les 

B  Couverture

Ainsi, une nouvelle fois, Prato s'insérait sur le marché par la voie de la 
basse qualité et des bas prix; c'est bien ce que disait Mariotti en 1864, parlant des 
tissus de P rato  se vendant nelle rimanenti provincie italiane, dove sono 
ricercatissime alcune qualità, per le quali la manufattura pratese non teme la 
concorrenza per la m itezza dei suoi prezzi201. Au fond , avec le 
renouvellem en t périodique de ses produits phares, les caractéristiques

^O^E.Bruzzi, op.cit., p.127
^OlRMariotti Storia del lanificio toscano antico e moderno, Torino, 1864, p.92



dominantes et relativement stables du textile de Prato semblaient bien être bas 
prix, qualité inférieure et diversité de la production; telles étaient les conditions 
de son insertion sur des marchés diversifiés mais toujours concurrentiels: les 
entrepreneurs de la ville devaient s'adapter pour subsister, pour réussir à 
s'insérer dans les interstices de marchés qu'ils ne dominaient en général pas; au 
fond les marchés de matières premières, et de m ain-d'œuvre, ne différaient 
guère.

330



331
CHAPITRE 7

A  LA RECHERCHE DES MATIÈRES PREMIÈRES...ET DE BRAS

1 LES VOIES DE L’APPROVISIONNEMENT

Aucun document semblable à la correspondance des M azzoni ne nous 
fait entrer directement au coeur des stratégies d 'achat de matières premières, 
en contact avec les différents protagonistes des échanges. M algré tout, les 
fabricants interrogés en 1767 furent priés d 'ind iquer non seulem ent les 
caractéristiques de leur production mais égalem ent les principaux centres 
d'approvisionnem ent de leur fabrique. Tous ne le firent pas; les réponses 
furent cependant suffisamment nombreuses pour que l'on puisse tenter de 
retracer un  cadre général.

LA LAINE TOSCANE

Au contraire de leurs prédécesseurs médiévaux, ou des Mazzoni, les 
en trep ren eu rs  du XVIIIè siècle avaient désorm ais perdu l'usage des laines 
espagnoles. Si les toisons de Séville, de Castille ou d'Aragon avaient jadis fait 
la réputation des draps toscans comme elles continuaient à faire celle des 
étoffes françaises et nord-européennes, elles ne figuraient p lu s depuis 
longtemps dans la gamme des matières premières employées à Prato. Dès le 
début du XVÜè siècle les réformes réglementaires constataient l'usage de plus 
en plus fréquent de fabriquer les draps larges de toutes sortes de laines^, et 
finissaient par laisser faire une évolution qui tendait à abaisser conjointement 
la qualité des produits et des matières premières employées. La Toscane n'était 
plus en m esure de capter à son profit la laine de la péninsule ibérique: les 
marchands espagnols quittèrent peu à peu la place de Florence au profit des 
centres nordiques désormais plus intéressants^. Les publicistes toscans du 
XVIIIè siècle étaient du reste parfaitement conscients de cette translation de 
pouvoir et de suprématie. Ainsi F. Neri expliquait le prix désormais excessif de 
la laine d'Espagne pour les toscans par suite d'une concurrence défavorable:

noi in oggi dobbiamo contrastare la provvista con tutte le sudette 
nazioni (il s'agit des anglais, des français et des hollandais) che per la vicinanza

1 Riforma dell'Arte della Lana, 1643, capitolo II
2 P. Malanima, la decadenza.., op. ciL, p. 93



maggiore, e per la maggiore forza del loro commercio sono sempre in grado di 
averia a minor prezzo di nofi.
Le peu de laines espagnoles qui arrivait encore prenait uniquem ent la 
direction des ateliers florentins, dont la production restait d 'une  qualité 
supérieure. Prato, comme d'ailleurs tous les autres centres de production du 
"contado”, n'utilisait pour tisser ces draps devenus de qualité commune, que 
les laines toscanes. Aucun fabricant en effet ne mentionne l'achat de laines 
romaines dont les prix étaient nettement plus bas que ceux d'Espagne, mais 
dont la qualité, nous l'avons vu, restait supérieure à celle des laines indigènes.

La qualité des laines qu’achetaient les entrepreneurs de Prato semblait 
en effet relativement faible. Beaucoup, du  XVIIIè siècle jusqu'à aujourd'hui, se 
sont déjà penchés sur ce problème^. Tous s'accordent à reconnaître le caractère 
médiocre et les mauvais rendements du troupeau toscan: tandis qu 'une toison 
anglaise, hollandaise ou espagnole pouvait peser de huit à dix livres, les 
m eilleurs moutons toscans ne rendaient au plus que trois à quatre livres. 
Encore la qualité en était-elle fort commune, très peu de m outons mérinos 
ayant été introduits à l'époque moderne. Une grande différence séparait 
cependant les laines des moutons sédentaires, disséminés en très petits lots, 
vivant le long des canaux, des fossés etc$; constamment exposés à l'action de la 
pourriture, leur viande et leur laine est inférieure6, et les toisons des 
troupeaux  transhum ants, qui ont une supériorité très décidée en vigueur, en 
taille, en beauté de la toison. Les premières, très nombreuses, étaient tondues 
deux fois l'an, et ne pouvaient servir qu'à la production dom estique ou à la 
fabrication de bas de gamme, voire au rembourrage des matelas. Mais les 
critiques n'épargnaient pas non plus les conditions de pâturage en Maremme, 
où se concentrait l'hiver l'essentiel des troupeaux venus des m ontagnes de 
Pistoia ou du  Casentino. Pagnini dressait un tableau assez accablant des 
m éthodes d'élevage:

il suolo vi è umidissimo, e imgombrato di spine, e di steppi, i quali oltre 
alio spogliarlo della lana migliore, gli cagionano spesso fente, e scorticature tali, 
che non curate per tempo, e diligentemente, producano in questi animali delle 
malattie, o mortali, o almeno di tal natura, che rendano assai cattiva la lana... e 
non vi sono capanne, né stalle dove ricoverarsi e salvarle dall'umiditá, dalle 3 4
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3 A.SP, Carte Gianni. B.36
4 cf notamment P. Malanimi La decadenza...,op.ciL; D. Preti L'arte della lana.., op.cit; ainsi que 
D.Barsanti Allevam ento e transumanza in Toscana. Pastori. Bestiami e pascoli nei secoli XV-XIX, 
Firenze, EdMedicea, 1987.
^A.N.P., F 10 538: Bêtes à laine; rapport de Lullin de Châteauvieux, 1812 
Îdem
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piogge* àa geli, e dalle innondazioni, che vi seguono molto frequentemente. 
Mancano finalmente, e in Maremma, e altrove di una quantità sufficiente di 
sale. 7

Gianni, à la fin du siècle, estimait que les mauvaises conditions 
générales de l'élevage toscan étaient avant tout l'effet d'un désintérêt du 
ministère:

i pastori puzzano, non sanno scrivere un progetto per la felicità pubblica, 
non intendono il francese e appena si tengono per uomini in grazia della loro 
figura, onde con la derisione e col disprezzo fu  esclusa l'A rte  pastorale 
dall'onore di un posto tra gli articoli di consultazione ed esame che 
occupavano il ministero8.

Le ministère avait en fait constamment mis en oeuvre une politique de 
type protectionniste, visant à interdire l'exportation des matières premières 
pour favoriser les fabricants et leur réserver l'exclusivité de l'usage des laines 
régionales. Beaucoup cependant y virent au contraire la poursuite d'un cercle 
vicieux qui maintenait certes assez bas le prix des laines mais n'incitait à 
aucune amélioration qualitative ou quantitative du produit: les propriétaires 
fonciers ne se préoccupaient pas d'investir dans une branche peu rentable; le 
volume de la production stagnait également sous l'effet d'une demande sinon 
inférieure du moins proportionnée à l'offre. Les partisans du libre-échange en 
firent un de leurs chevaux de bataille.

Lullin de Châteauvieux, inspecteur français envoyé sur place par 
l'administration napoléonienne pour recenser, observer, organiser, améliorer 
le cheptel, ne partageait pas entièrement la sévérité de ces jugements: la race 
indigène, expliquait-il,..«'a aucun caractère bien prononcé; elle ressemble en 
tous points à celle de Provence..la stature médiocre et le corps bien garni de 
laine: l'est en tout une bonne et jolie race* 8 9. Elle n'apparaissait cependant pas à 
la hauteur de celles des Etats pontificaux ou du Piémont en ce qui concerne la 
finesse des toisons. Pourtant, les propriétaires de troupeaux semblaient alors 
décidés à tout tenter pour améliorer la laine: Lullin de Châteauvieux affirmait 
avoir vu peu de pays où le zélé pour l'amélioration des troupeaux soit plus 
grand qu'en Toscane10. On avait donc récemment importé des moutons 
mérinos, de race piémontaise ou espagnole, mais beaucoup étaient morts:

 ̂GP. PagninL, D ella Decima, p. 150
8 A.SP, Carte Gianni, B. 7, ins. 103
9 A.N.P., FIO 538: Bêtes à laine 
Ibidem



un assez grand nombre d'expériences tentées par des Propriétaires du 
Pays ont servi à découvrir à tems le danger de placer dans cette contrée des 
béliers mérinos importés, soit que cela tienne à la stérilité du sol ou à la 
constitution chimique, il est certain que la santé des mérinos est extrêmement 
éprouvée par le séjour dans les maremmes de ToscaneH .
Sur ce point en effet, Lullin de Châteauvieux semblait rejoindre le point de 
vue de Pagnini: J'avoue..que tout ce que j'a i vu en Maremme m'a 
prodigieusement effrayé sur le sort des béliers qu'on destinerait à vivre dans 
un pays que le ciel semble avoir maudit.
L'action de l'inspecteur se fit donc circonspecte: point de grands dépôts de 
béliers mérinos comme cela pouvait se pratiquer dans d'autres régions, mais 
de petits élevages, confiés à des propriétaires soigneux, entendus et pleins de 
zèle pour le succès de l'amélioration*2. Ainsi, l'administration française 
soutenait et stimulait l’action des propriétaires pour le métissage des races 
toscanes.

La situation ne sembla pourtant pas s'améliorer considérablement si 
l'on en croit les considérations de Gaetano Mazzoni, qui parcourait la 
Maremma et constatait désabusé la stagnation générale de la qualité. La laine 
toscane ne pouvait encore rivaliser avec les toisons septentrionales, et surtout 
romaines. Les efforts individuels de quelques propriétaires fonciers se 
poursuivirent néanmoins et commencèrent à donner de plus beaux fruits, 
dont l'Académie des Georgofili s'attachait toujours à rendre compte. Ainsi, en 
1838, l'Académie organisait, parallèlement à l'exposition d'Arts et 
manufactures, un concours des meilleures laines du Grand Duché: 16 grands 
propriétaires répondaient à l'appel en envoyant essentiellement des toisons 
mérinos; ainsi témoignaient-ils des tentatives incessantes depuis la fin du 
XVlilè pour améliorer les races et introduire les moutons de prix en Toscane. 
Les académiciens en espéraient de grands résultats:

Vedremo più facilmente accrescersi in Toscana il lanificio, vedremo 
perfezionarsi a dismisura le manifatture specialmente dei panni fini, 
dimenticare quelli di Sedan, di Louviers e di tante altre buone fabbriche 
oltremontane che coi loro prodotti inondano tutta la nostra penisola, e 
cesseremo una volta d'esser tributari alli stranieri d'una manifattura di 
cui...siamo stati i loro primi maestri13. * 13
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13 Sulle lane toscane alla prmia esposizione dei Georgofili, CAAG, XVI, 1838, pp.264-275



L'ancienne gloire industrielle de la Toscane continuait à hanter ses 
intellectuels qui ne voyaient cependant d'autre voie que la production de luxe.

Mais les mérinos étaient-ils réellement les sauveurs de l'élevage toscan? 
Giulio Turri, répondant quelques décennies plus tard à la grande enquête 
industrielle, estimait au contraire que les améliorations régulièrement tentées 
étaient senza gran vantaggio essendo le lane toscane appunto rinomate e 
adoperate per la loro qualità forte e ordinariaM Depuis longtemps, le mérite 
principal de la laine toscane n'était pas sa haute qualité mais son prix modique. 
L inspecteur français en témoignait au début du siècle: les laines du quatrième 
arrondissement sont au dessous des prix courants des marchés de France, à 
raison de leur qualité* 15. H était cependant constamment menacé par la mise en 
culture de plus en plus massive de la Maremme; le blé détruisait les près 
naturels: la production de laine baissait sous l'influence des prix de pâturage 
en constante hausse, qui incitaient à abandonner l'élevage au profit de la 
culture; le mal était ancien, le métayage gagnait du terrain au détriment de la 
transhumance.

Au total, les fabricants de Prato pouvaient disposer d'une laine indigène 
d’un assez bon rapport qualité-prix, adaptée surtout aux travaux de qualité 
modeste qu ils fabriquaient, et variée dans le détail: en effet, depuis la laine 
sédentaire , de très basse qualité, qu'ils mélangeaient au lin pour 

confectionner les mezzalane, jusqu'aux troupeaux de la transhumance de 
Santa Fiora que les Mazzoni-Pacchiani employaient pour leurs bérets, la 
gamme des laines toscanes devait permettre de satisfaire l'essentiel de leur 
besoins qualitatifs.

Mais les fabricants de Prato réussissaient-ils à bénéficier des meilleurs 
prix? Les voies de commercialisation, -et donc d'achat des laines- restent pour 
nous entourées d'une ombre difficilement pénétrable; jusqu'au XVIIIè siècle, 
vers mai-juin, les pasteurs rassemblaient les troupeaux aux Mortinete pour y 
effectuer la tonte; à cette occasion les courtiers de Y Arte della Lana de Florence 
fixaient les prix des laines de l'année. En fait, les agents de la corporation 
étaient de plus en plus supplantés par les spéculateurs privés qui manipulaient 
à leur avantage le prix des laines; en 1753, on écrivait que da circa quarantanni 
a questa parte hanno trascurato i lanaioli di Firenze di fare la rottura del prezzo 
nel luogo delle Mortinete, come era antico costume, onde le Ioni nostrali non

14Atti del Comitato dell'Inchiesta industriale, voi.i, n, §3.
15 A.N.P., FIO 538, rapport de Lullin de Châteauvieux, 1812



ammontassero a prezzo troppo rigoroso, com'è avvenuto di presente16 * * 19 *. La 
"rupture” des prix non ostante vien fatta da alcuno de’lanaioli suburbani, e 
qualche volta ancora con segrete intelligenze con i Proprietari, talmente che in 
alcuni anni le lane sono andate a prezzi eccedenti fino alla somma si lire 78 il 
cento11. L'Età t, lui, accusait les "marchands de la nation juive" d'incettare le 
lane nel momento della tosatura1®.

Si l'on en croit la correspondance des Mazzoni, les procédés 
d'accaparement et de spéculation commençaient en fait bien avant la tonte: on 
se rappelle en effet que Gaetano proposait d'envoyer dès le mois de février un 
homme de confiance sur les lieux de pâtures pour verser les avances 
nécessaires; en mai, il ne s'agissait que de solder le compte et de retirer la laine; 
Lullin de Châteauvieux décrivait également de petits marchands qui courent 
le pays et les arrhent d'avance aux bergersI9. Les prix de l'année semblaient 
devenir effectifs lors de certaines foires, comme celle de Caldana en Maremme 
qui se tenait en février, soit deux mois avant la tonte^O, ou encore celle de 
Grosseto en mai21 22. Il n'était plus question alors des "Mortinete”. En 1767, un 
seul fabricant déclarait se pourvoir en laine sur cette place.

D est en général douteux que les fabricants aient des contacts directs avec 
les pasteurs ou qu'ils participent aux premières ventes effectuées sur les lieux 
de tonte. Au contraire, les places où ils déclarent effectuer leurs achats en 1767, 
Sienne et Montalcino pour la plupart, laissent plutôt penser qu'ils se 
contentaient d'acheter en seconde main aux marchands de ces villes qui 
servaient ainsi d'intermédiaires; c'est du reste ce que continuaient à faire les 
Mazzoni, nous l'avons vu. Il est donc plus que probable que les lanaioli de 
Prato n'aient pas un accès direct à la laine, et soient victimes, comme beaucoup 
d'autres, des hausses en partie spéculatives qui eurent lieu au XVIIIè siècle^.

Par la suite, l'autorisation d'extraction des laines accrut 
vraisemblablement les problèmes: leurs prix toujours relativement bas

^A.SP., Segreterìa di finanza anteriore al 1788, B.l 104
12Idem
*8 L. Cantini, Legislazione Toscana, vol.XXVI, p. 54-55
19 A.N.P., FIO 538, op.cit.
2®S.A.S.P., Mazzoni, Vincenzo 16/2/1810 parle des prezzi che sono stati rotti da Bianciardi d i Siena alla 
fiera  d i Caldana in Maremma la quale fiera segui nel 3; la laine cette année-là était particulièrement chère.
21 Ainsi en 1838, attendait-on con ansietà di sentire quali prezzi saranno rotti alla fiera  d i 
Grosseto...sequesti saranno regolati dalla prudenza, forse allora seguiranno degli acquisti per i mercati 
esteri, in Giornale del commercio. 1,20
22D. Preti,op.citM p.808 qui estime que il prezzo di "rottura " delle lane aveva toccato le sue punte 
massime nel 1753 e nel 1758 con lire 78 ogni LB (ou plutôt chaque centaine de livres de laine?) di 
prodotto, il che rappresentava un'aumento d i circa il 10-15% rispetto ai prezzi realizzati negli ultim issim i 
precedenti anni.
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attiraient les spéculateurs; les négociants de Livourne et de Turin, témoigne 
Lullm de Châteauvieux ...commissionnent ces laines pour les revendre aux 
fabricants piémontais et dauphinois; les toisons toscanes partaient également 
vers la Suisse, l'Allemagne23; au XlXè siècle, les laines intéressaient surtout les 
anglais et les français; la foire de Londres devenait un indicateur de 
1 évolution probable des prix de l’année: il buon esito délia vendita pubblica 
delle lane in tondra fa concepire delle speranze ai nostri possessori, che 
l articolo sia anche qui per riprendere. In tondra si son pagate quelle di 
Toscana da scellino 1.1. a 1.6, notait-on en 183824. les fabricants de Prato, 
comme tous les autres toscans, devaient maintenant faire face à une situation 
concurrentielle; pour peu que les étrangers aient un besoin pressant de laines 
et le fassent savoir, les prix s'envolaient...et les fabricants régionaux
"soupiraient”, selon une expression de Mazzoni, devant leurs difficultés et 
leur impuissance.

La laine toscane n était cependant pas leur seule ressource: comme les 
Mazzoni, ils pouvaient s'approvisionner à Rome où les laines morette 
correspondaient à une qualité inférieure dont le prix et les caractéristiques 
convenaient aux fabriques de Prato; ils pouvaient se tourner vers Livourne où 
toutes sortes de laine arrivaient, nous l'avons dit; les laines "barbaresques" et 
turques en particulier étaient, dès le XVfflè siècle, de plus en plus prisées en
raison de la convenance de leur prix. La diversification fut sans doute ici aussi 
de mise.

Que conclure? Les fabricants de Prato disposaient d'une matière 
première régionale adaptée à leur production; ils y avaient accès indirectement 
et n avaient donc aucun moyen de contrôle des prix dont l'évolution nous 
échappe, mais on la pressent, comme à Paris, à Rouen et peut-être à Prato, sous 
haute surveillance d une poignée de négociants toujours en recherche de 
monopole.

LES FIBRES VÉGÉTALES

Au tout premier plan des fibres travaillées à Prato au XVmè siècle, le lin. 
Aux dires de tous les fabricants de 1767, le centre d'approvisionnement quasi 
exclusif de cette matière première était Livourne. Aucun marchand de Prato, 
ni même de Toscane, n était maître de ce commerce (chc) si fa divcttatncntc

^S.A.S.P., Mazzoni, Vincenzo, 9/5/1812: nei tem pi passati si potevano spedire dalla Toscan nella  
Svizzera, Germania..
^Giornale del commefrin 1,7 (14/2/1838)



dagli Alessandrini che mandano i loro lini ..in Livorno ad amici che lo 
vendono per loro contc^S. Nouvelle preuve de la "décadence" commerciale 
toscane, les nations étrangères avaient désormais en main les clés des 
approvisionnements et par conséquent des qualités et des prix. Une situation 
que l'on regrettait à Prato et à laquelle on aurait souhaité remédier par 
l'établissement de relations directes avec les centres de production:

Potrebbero destinarsi alcuni deputati negozianti dalle comunità nelle 
quali si fa uso dei lini forestieri per che andassero direttamente in Alessandria 
a provvidere la quantità dei lini che fosse necessaria per il consumo delle loro 
respettive comunità...26
Gaspero Mazzoni n'était donc pas le premier à vouloir se passer 
d'intermédiaires, mais dans son cas comme dans celui des fabricants du XVHIè 
siècle, ce rêve ne serait jamais concrétisé.

La dépendance vis-à-vis des productions et des marchands étrangers 
était d'autant plus totale que les possibilités d'approvisionnement sur place 
étaient très faibles. En effet, si le lin était cultivé de façon relativement diffuse 
sur le territoire de Prato, il servait all'uso proprio dei particolari che lo fanno 
coltivare27. Les fabriques de toiles, précisait-on alors, non risentono da detta 
coltivazione alcuno alimento. L'intégration entre secteurs agricoles et 
industriels au sein même du territoire de Prato était donc à peu près absente, 
sauf bien sûr dans le cadre de l'économie domestique métayère.

Mêmes considérations pour l’approvisionnement en chanvre: 
dépendance vis à vis des centres de production et des marchands "étrangers”, 
insignifiance pour la fabrication mercantile de la production locale. Cette fois, 
ce n'était plus de Livourne, mais de Bologne qu'arrivaient les balles de 
matières premières transportées à dos de mulet au travers des Apennins. Les 
plus gros consommateurs entretenaient des liens directs avec les marchands de 
Bologne qui commercialisaient le chanvre produit en Romagne, tandis que les 
fabricants plus modestes se servaient directement auprès des voituriers qui 
transportaient sans doute pour leur compte une partie de cette matière 
première dont l'écoulement s'effectuait sans problème une fois passés les 
monts.

Si les fabricants devaient s'adresser au loin pour trouver le lin et le 
chanvre que l’on cultivait à Prato et en Toscane, il en allait évidemment de 25 * 27

25 S.A.S.P, Arti 40
26idem
27 S.A.S.P, Comunale 704, 9/7/1812
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même pour le coton qu'ils commençaient à employer: ici, point d'alternative, 
toutes les balles arrivaient à Livourne, en provenance généralem ent d J  
Levant qui fournissait encore l'essentiel des matières premières végétales. Au 
XlXè siècle, croissait surtout de façon considérable les importations de coton 
filé en provenance d'Angleterre28 .

LES RÉSEAUX DE RFI ATTON

Un fabricant qui aurait étendu sa production à toute la gamme des draps 
et toiles existant à Prato au XVIIIè siècle devait développer ses relations 
d affaire dans trois grandes directions pour assurer l'approvisionnem ent 
régulier de son entreprise: Sienne et les autres places de vente de la laine 
toscane, Livourne pour les lins et le coton, Bologne pour le chanvre. Par 
rapport à ce que serait 1 aire de relations de Mazzoni, seul Livourne restait 
dans tous les cas un pôle fondamental des relations commerciales de Prato.

Dans chaque place, notre fabricant se devait d'avoir des connaissances 
qui puissent 1 informer et lui procurer aux m eilleurs prix les matières 
premières dont il avait besoin. Les relations financières qu'il entretenait avec 
chacun variaient sans doute de place à place: l’enquête de 1767 nous apporte 
d utiles informations sur les modalités de paiem ent des laines. De l'aveu de 
tous, une partie seulement était payée comptant, avec des délais variant sans 
doute de quatre à hu it mois. Le restant des sommes éta it compensé 
directement en draps: une partie des échanges obéissait encore aux lois de 
1 économie de troc; nos fabricants y trouvaient des avantages certains. Le 
premier était bien entendu de ne pas devoir débourser entièrement le montant 
des matières premières, ce qui leur permettait éventuellement de faire face à 
une situation de manque relatif de capital circulant. Dans le même temps, une 
partie de leur production avait ainsi une direction fixe. Il se créait de cette 
façon des flux d'échanges régionaux continus entre l'amont et l'aval -les laines 
de la Maremma allaient vers Sienne puis vers Prato d'où repartaient en retour 
les produits finis.

L'enjeu était la fixation des prix respectifs de la laine et des draps. On se 
souvient que le principal problème de Mazzoni lorsqu'il se m ettait à troquer 
ses bérets éta it d évaluer le prix respectif des deux articles qu'im pliquait 
l’échange. Pour les draps, il est à peu près sûr que se soient établis des 
équilibres entre matières premières et produits finis tant que l'exportation de
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la matière première était interdite: le prix des laines ne pouvait augmenter 
exagérément par rapport à ceux des draps qu'elle servait à fabriquer, car il 
existait un seuil au delà duquel les fabricants n'avaient plus intérêt à produire; 
les m archands de laine ne pouvaient se permettre de dépasser ce seuil tant que 
les fabricants toscans restaient leurs principaux, sinon uniques, acheteurs. Tout 
poussait ainsi à contenir le prix de la laine, mais également des articles qui 
étaient fabriqués avec cette matière première de basse qualité. S'il se créa un 
équilibre, c’est donc celui de la médiocrité, des laines comme des produits finis. 
Théoriquem ent rompu par l'autorisation d'extraction, cet équilibre ne fut en 
fait pas remis en cause, l'attrait principal des laines toscanes restant, on l’a dit, 
la qualité commune et la modicitié du prix. Du moins peut-on penser que le 
troc cessa peu à peu d'être un instrument privilégié des échanges.

Avec les marchands de lin ou de coton de Livourne, il semblait avoir 
perdu  beaucoup plus tôt une grande partie de son importance; en 1767, les 
fabricants déclaraient que les règlements étaient pour la plupart effectués in 
contanti o con termine di due mesfl^: un terme théoriquem ent relativement 
court, qui impliquait une sortie importante et rapide de capital. Le paiement 
du chanvre suivait vraisemblablement les mêmes principes, quoique le troc 
puisse reprendre une certaine ampleur, notamment grâce aux voituriers qui 
pouvaient emmener en retour des balles de matières premières, les étoffes de 
Prato destinées aux Etats du Pape.

En fait, il semble que peu de fabricants de Prato fassent effectivement les 
frais de l'achat des matières premières. Le maire, N.Mazzoni, témoignait en 
1813 des pratiques qui avaient contribué à faire tourner l'industrie de Prato:

Chi non conosce in tutti i suoi minuti dettagli le risorse'di questa città ed 
il suo genere di commercio non può formarsene un'idea giusta e precisa. Tutto 
il nome che ella si è acquistata in genere di commercio negli anni decorsi ella 
lo deve più al fido che gli si faceva dei generi primi dalle principali piazze di 
commercio, che all'impiego dei suoi propri fondi. In generale tu tti questi 
trafficanti non facevano che girare i commerci o i capitali degli esteri. Bologna 
fidava le canape; Livorno tutti i generi coloniali, lini, cotone ecc; Siena tutte le 
lane per delle somme considerabili.30
A insi, seule une minorité de fabricants payaient aux termes norm aux les 
m atières premières qu'ils employaient; tous les autres dépendaient en  amont 
des m archands, s'appuyant sur le crédit qu'ils leur consentaient: à partir de 29 30
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3 4 1  „
capitaux rédu its, les impannatori habiles réussissaient à faire de bonnes 
opérations et à accroître leur patrimoine initial, nous y reviendrons; mais dès 
que la confiance disparaissait, ils étaient, bien entendu, les prem iers touchés. 
Enfin, un  nom bre sûrem ent rédu it de m odestes fabricants com ptaient 
également sur les reventes que leur faisaient leurs confrères.

Les circuits de relation  ne s 'arrêtaient pas au seuil du  monde 
en trepreneuria l, mais se poursuivaient vers les chaumières. En 1767, de 
nom breux fabricants déclaraient en effet revendre en boutique une partie du 
lin ou du chanvre qu’ils avaient préalablement transformés pour les rendre 
aptes au tissage. Une part de la production de draps et de toiles à usage 
dom estique tirait ainsi sa m atière première du  circuit commercial local, 
d ém on tran t que la sphère de l'au toproduction n 'était pas absolum ent 
hermétique à celles des échanges.

L'ensemble de ces réseaux de relation allaient être radicalem ent remis 
en question par l'introduction de la laine mécanique qui supposait l'emploi 
d 'une nouvelle matière première: les chiffons.

2 N o u v e l l e s  v o i e s  d * a p p r o v i s i o n n e m e n t

DE LA LAINE AUX CHIFFONS

En m atière de laine, on l'a vu, les toisons toscanes restèrent la 
principale, si ce n'est exclusive, source d'approvisionnement des fabricants de 
Prato: une matière première au prix relativem ent bas, m ais dont le libre 
commerce attirait les concurrents septentrionaux ou étrangers capables de faire 
hausser les prix et d’acquérir les balles; le danger était bien présent et faisait 
parfois de l'approvisionnem ent une lutte dont les fabricants de la ville 
sortaient rarem ent vainqueurs: même s'ils em portaient les toisons, ils le 
faisaient parfois à des prix surélevés qui contraignaient les p lus petits à 
envisager de cesser la production. Bien sûr, on pouvait toujours se rabattre sur 
les laines barbares, turques, voire sud-américaines qui arrivaient de plus en 
plus nom breuses en Europe: mais là encore la concurrence était rude  et les 
qualités parfois incertaines. Un problème d 'autant plus grave que la laine, on 
l'a d it également, retrouvait, au XD(è siècle, une plus grande importance dans 
la production textile de la ville.

Les chiffons, eux, existaient partout, et surtou t dans une Europe 
occidentale de plus en plus gagnée par la fièvre de consommation. Point de 
doute donc que les fabricants n 'aient rapidement saisis les potentialités d'une



réutilisation de ces déchets de la société de consom mation pour une 
régénération de l'industrie  textile. Du reste, les chiffons étaient depuis 
longtemps collectés et réinsérés sur le marché: celui des vêtements de seconde 
main, si im portant en Europe et si souvent oublié, ou pour servir de matière
prem ière à l’industrie papetière -dont le territoire de Prato était d'ailleurs 
relativement bien fourni.
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U ne habitude peut-être  ancienne31; l’essor im portant de la laine 
artificielle dans la production textile de la ville allait rapidement faire de Prato 
un centre important du commerce des chiffons.

PRATO. CAPITALE DES CHIFFONI<j32

L’expression, forgée par opposition à l’image d'une Manchester toscane 
qu'avait utilisée Repetti à propos de Prato, est sans doute trop précoce pour la 
période dont nous nous occupons: jusque 1870 en effet, la laine n'a pas perdu 
son prim at, elle reste une composante importante, si ce n'est dominante, des 
tissus, mélangée à la nouvelle laine mécanique, au coton. Et, surtout, Prato 
n 'est pas encore devenue ce centre d'achat, de tri, de vente des chiffons qu'elle 
deviendra rapidem ent par la suite. Les quelques informations lacunaires et 
partielles que nous laissent entrevoir des sources* 32 33 ne se souciant pas encore 
de cette activité, font penser que le rayon d'approvisionnement est au départ 
régional, tout au plus national; vers les années 1880 par contre, il s'étendait à la 
France, l ’Angleterre, l'Allemagne et d'une façon plus générale à l’ensemble 
des pays industrialisés d'Europe occidentale. Surtout, les principaux acheteurs 
sem blent initialement encore être les fabricants eux-mêmes.

Mais le mouvement est amorcé: Prato allait rapidem ent être capable 
d 'organiser et de dominer une part importante du marché du chiffon brut et 
classé: au contraire de ce qui avait toujours été le cas de la laine naturelle, la 
ville dom inait cette fois le marché de la "matière première". Ainsi qu'en font 
foi divers témoignages au début du XXè siècle, gli stracci vengono infatti in 
Prato in enormi quantità da tutte le parti d'italia, dalle coste orientali 
dell'Affnca e da quasi tutta Europa, e di essi neppure un terzo si consumano in

3 cf dans les registres de la taxe sur le commerce de 1848, on trouve quelques cas isolés de chiffoniers, 
c'est à dire de marchands collectant ces résidus pour l’industrie papetière. Il ne s'agit encore sans doute que 
de modestes trafiquants locaux qui ne peuvent être comparés à leurs homonymes de la période postérieure.
32E.Sperati in Conferenza sugli ovini e sull’industria a cura dell’Associazione deH'industria laniera 
italiana, XXV, 30 aprile 1911, p.43-44, cité par A.Pescarolo M odelli d i industrializzazione..., p.72.
33 en particulier, A.C.P., Sanità: dans les années 1880, l'épidémie de choléra entraîna le contrôle sanitaire 
des balles arrivant à Prato.



città. I due terzi rim anenti accuratamenti classificati per qualità , colore e 

tessuto ,  riprende le vie d e l l  alta Italia e dell'estero.3 4  P rato , p o u rv o y e u se  de 

cette m a tiè re  p rem ière  brute: ainsi se développa u n  réseau  com m ercial é tendu  

à tous les m arch és  chiffoniers d u  m onde in d u stria lisé  e t non, e t se créa une 
nouvelle  so rte  de  trafiquants en tièrem en t dédiés à ces activités:

A. questo  commercio che non richiede l'im piego  di ragguardevoli 
capitali, si sono dedicati attualm ente individui dai più disparati mestieri, 
rivenditori di grascie, di stoffe, trattori, ex agenti di terre ed anche macellari.35 

Les ch iffons a ttira ien t; on  les sav a it capables d 'en rich ir des hom m es p a rtis  de 
rien, p o u r  p e u  que l’habileté et le sens des affaires les habitent: non vi traggono 

notevoli guadagni che coloro che vi hanno acquistata perizia speciale, il che 
non è tanto facile.

Pas év id en t e n  effet de connaître les m archés, de s’in sérer dans les réseaux  -de 
vente e t d 'ach a t-  de ne pas som brer sous le po ids d 'u n  colis tro p  lo u rd  e t trop 

défectueux, o u  d 'u n e  vente m al négociée. M ais p o u r les h eu reux ,.le  je u  valait 
la p e in e . De nouvelles  fo rtu n es  in d iv id u e lle s  fu re n t am assées g râce  aux 
chiffons, fac teu rs  de m obilité sociale, et de p ro sp é rité  de la v ille , à qui ce 

com m erce ra p p o rta it gros e t qu i y ap p rit de  n o u v eau  les voies des m archés 
lointains: une  expérience sans d o u te  égalem ent m ise à p rofit p o u r  la vente.

C e com m erce , d isa it-o n , deve l'a ttua le  suo grande sviluppo alla 
specialissima perizia degli operai e delle operaie che sono im piegati nella 
cernita che è riuscita tanto bene da dare impulso all'esportazione.36  

Le travail consista it à d iviser les balles qui arriva ien t e t à reg ro u p er les chiffons 
en  fonction  d e  leurs qualités, com posants, ou  cou leurs, év en tue llem en t re tirer 
les co u tu res , ô te r  les doub lu res, etc. H om m es et fem m es é ta ien t em p loyés à 

cette tâche , se lo n  une division d es  rôles que nous re s titu en t les tém oignages 
recueillis p a r  A.Pescarolo:

G li uom ini stavano a terra a toglier via le fodere, a fare questi lavori di 
forza, invece le donne avevano una specie di rete, l'incannatoio, e così oltre a 
pu lirli facevan  quel lavoro più m inuto , quel tritum e...lo  sceglievano e lo 
sporco cadeva a terra..e sceglievano il colore oppure la finezza. M a i lavori di 
pressatura, le balle, erano tu tti lavori di uomini.37

Le c lassem en t ne  pou v a it ê tre  effectué que m an u ellem en t car il re q u é ra it une 

ex trêm e sen sib ilité  des trava illeu rs  qui devaien t m e ttre  tact e t v u e  au  service * 36

^  A.CP., Anagrafe, 20,1907: Condizione delle industrie e dei commerci locali.

36 A.C.P., Anagrafe, 20, op.cìL
^APescarolo Modelli di industrializzazione, op.ciL, p.73



du classem ent: un  p rocédé irrationnel e t casuel -en fonction de  l'am algam e des 

chiffons- q u i ren d a it im possib le  toute m écan isation . A insi la m a in -d 'œ u v re  
de P rato  em ployait to u s  ses sens au p ro fit de  la réu tilisation  des déchets des 
sociétés p lu s  riches; la sa le té  et la p o u ss iè re  é ta ien t la ran ço n  de  cette 
régénéra tion  réussie:

Le condizioni d i lavoro..a dire il vero non sono troppo buone perchè 
sono costretti a vivere in mezzo a polveri micidiali e al sudicio e perchè tu tti i 
commercianti...mancano di locali igienici ed adatti. Occupano per lo più dei 
magazzini semi-oscuri e mal ventilati, o dei grandi quartieri già addebitati ad 

uso di abitazione, pagando forte  somme per il f i t to , e sono privi di quei comodi 
che sarebbero assolutam ente necessari per il rispetto delle più elementari 
norm e d 'ig ien e  in considerazione anche dell'accenata insalubrità  della 
industria .38

N éanm oins, le travail de  reclassem ent d es chiffons d evena it rap idem ent 
u n  s y m b o le  de la  v ille . C om m e l 'a n a ly s e  très  b ie n  A .P e sc a ro lo , 

quest'im m agine positiva aveva la sua radice nell'idea che la lavorazione dello 
straccio avesse riattivato e valorizzato la capacità caratteristica dei ceti sociali 
più m iseri di rielaborare e u tilizzare materiali umili, residui, scarti. La 
specificità del mondo industriale pratese consisteva, in questa prospettiva, 
proprio in una particolare predisposizione ad accettare questa dim ensione 
oscura. La corporeità, il carattere in tu itivo  del lavoro venivano dunque 
e n fa tiz za ti insieme ai suoi aspetti inseparabili di prom iscu ità  con la 
sporcizia.39

D ésorm ais, les activités de transfo rm ation  textile avaien t p ro fondém en t 
m a rq u é  e t façonné la  m a in -d 'œ u v re  locale q u i pouvait s 'id e n tif ie r  avec ce 
tra v a il;  m a is  en  avait-il tou jou rs  été ainsi? Q uel é tait le m arch é  de  m ain 
d 'o eu v re  au q u el recouraien t nos en trep reneu rs?

3 L'ESPACE DU TRAVAIL

A la ville et à la campagne, disposer d'ouvriers sûrs, habiles et soumis, de 
père en fils , de mère en fille, tel fu t  pendant plus de deux siècles le rêve de tout 
fabricant...de père en fils . Car ils ne fu ren t jamais complètement disponibles, ni 
durablem ent fidèles...on se disputa sans cesse les ouvriers. La disette... était 
structurelle40. Ce qui valait à Sedan n 'en  é tait que  p lus vrai à P rato , chercher et 39
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A.C.P., Anagrafe, 20, op.ciL
39 A.Pescarolo Modelli di industrializzazione, op.ciL, p.73-74 
^G.Gayot De la pluralité..., op.ciL, T.l, p.457
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t ro u v e r  la m a in -d 'œ u v re  d isp o n ib le  é ta it tâch e  a rd u e ; là en co re , le m arché  
é ta it co n cu rren tie l.

DES BRAS TRÈS OCCUPÉS

D es m a n u fa c tu re s  rivales

T o u t com m e les e n tre p re n e u rs  de  S ed an , ceux de P ra to  d e v a ie n t se  
m esu re r a u  p lu s  p ro ch e  avec la  recherche d 'a u tre s  m an u fac tu rie rs , to u t aussi 
av id es  q u  eu x  de  bras. Se s i tu a n t  dans le  con tado  de  F lorence, ils  d e v a ie n t 
d a b o rd  e n  a ffro n te r les m a rc h an d s-fa b ric a n ts ; u n e  lu tte  re n d u e  e n  p a rtie  
in ég a le  p a r  le p riv ilèg e  lég is la tif  d o n t jo u is sa ie n t les m a n u fa c tu r ie rs  de la 
capitale: e n  effet, une  loi de 1727 -dern ière  d éc is io n  des M édicis e n  faveu r de  
leu r v ille- proibiva ai lanaioli d i campagna d 'inviare i loro stam i per filarli nei 
territoi di Vicchio , San Godenzo, Dicomano e Loro ove trovandosi le più  
esperte fila tr ic i, le quali erano per questo m otivo riservate per g l i  stam i dei 

lanaioli di Firenze*1. U n  p riv ilèg e  de  p rem iè re  im p o rtan c e  qu i a s s u ra it  p a r  
force de lo i la p rim au té  e t l 'exc lu siv ité  d e  la m a in -d 'o e u v re  fo rm ée  au  bel 
usage aux  m an u fac tu rie rs  de la  capitale; u n e  p o rtio n  am ple d e  te rr ito ire  ru ra l 
décré té  ch asse  gardée; m ais le  p riv ilège  a v a it fa it  long  feu ; l 'in d u s tr ie  de  
Florence n 'é ta it  p lu s assez  fo rte  p o u r p o u v o ir co n tin u e r d 'im p o se r  d e  telles 
restric tions aux  nouveaux  en thousiasm es des fab rican ts  "ru rau x ”; la lo i de 1738 
b risa  les d e rn iè re s  ré s is ta n c es : fu ...in terpre ta to  che term inasse il precitato  
riservo ...ta lché le donne dei luoghi sopranom ina ti tra ttando  deg li stam i 
ordinari son venute a perdere quella perfezione che avevano nel fila re* 42. 
A rg u m en t d estin é  à toucher les c œ u rs  des fo n c tionna ires  to u jo u rs  av ides de  
perfection  d es  m anufactures, m a is  les p ro testa tions é ta ien t d éso rm ais  vaines; la 
loi p o u v a it p e u  face au  déclin ; F lorence p e rd a it  p e u  à p eu  le co n trô le  de ses 

p ro p re s  te r r i to ire s  q u i d e v e n a ie n t a in s i le te r r a in  d 'a f f ro n te m e n t  d es 
m an u fac tu rie rs  de tous les pe tits  centres ru raux .

C 'e s t b ie n  eux q u e  d ev a ien t m a in ten an t re d o u te r  les e n tre p re n e u rs  de  
P rato , car to u s  cherchaient des fileuses, des tisseuses, e t n 'é ta ien t p a s  fo rcém ent 
p rê ts  à accueillir su r leurs terres des étrangers. La croissance d e  m u ltip les  petits 
cen tres  de  fab rica tio n  s ig n ifia it l 'o ccu p a tio n  au  p lu s  p roche  de  l 'év en tu e lle  
m a in -d 'o e u v re  d isp o n ib le  p o u r  ces travaux . S 'ils v o u la ie n t ch asse r su r  ces 
te rrito ire s , les m anu fac tu rie rs  d e  P ra to  d ev a ien t en co re  une  fois ré u s s ir  à se

41A.S.F., Segreterìa di finanze anteriore al 1788,1104, ins.8
42lóem



g lisser d a n s  les in te rs tices , p ro fiter de  to u tes  les occasions d e  p a sse r des 
com prom is ou  d 'affirm er la force de leu r vitalité.

Le déclin  assez général des m anufactures lainières ru ra les  a u  XlXè siècle 
ne c o n stitu a  pas u n  bol d 'a ir  pour les en trep ren eu rs  tex tiles d e  P rato , au  

co n tra ire ; ils se tro u v è re n t dès lors confron tés à une riva le  a u tre m e n t p lu s 
pu issan te : la m anufacture  de  la paille d o n t le travail gagnait des b ra s  toujours 
p lu s  n o m breux ; son succès fu t en effet fu lguran t: en 1810, 40.000 personnes 
s 'a d o n n a ien t en  Toscane à ces travaux variés, 60.000 après 1818, p lu s  de 80.000 
d a n s  les a n n ées  1820. L 'a ire  d 'in flu e n ce  d e  la p a ille  s ’é te n d a i t  a lo rs 
c o n s id é ra b le m en t au  delà  des quelques com m unes in itia les, re jo ig n a n t les 
te rr ito ire s  d 'E m poli, Fucecchio, etc...et b ien  sû r  de P rato43. T ous les ru raux  

s e m b la ie n t  alletati dal modo straordinario con cui ven ivano  retribu iti, 
dim odoché un gran num ero  di u o m in i, abbandonata o g n i consulta  
occupazione, si diedero a fa r  la treccia, come quella che dava loro più che il 
doppio d e ll’usitato mestiere44. O n ab an d o n n a it les artisans locaux , m ais  aussi 
le trav a il d e  la laine, nous le verrons, incapable de ré tribuer d 'u n e  telle façon 
ses  o u v r ie rs . La m en ace  d e  d ise tte  to ta le  d 'o u v rie rs  fu t  te l le  q u e  les 
e n tre p re n e u rs  d u re n t p re n d re  des m esures d raconniennes. Ce d 'a u ta n t  p lus 
q u ’ils  sem bla ien t en que lque  sorte pris en  p o rte  à faux en tre  le n o u v e l a ttra it 
d es  tresses  e t des chapeaux  e t la relative faiblesse de l'offre de tra v a il extra- 
ag rico le  d e  la p a rt d 'u n e  p opu la tion  m ajorita irem ent engagée d an s  les liens e t 
les tem p s  p leins du  m étayage.

Pans les campagnes: la m ezza d r ia

La mezzadria dom ine les cam pagnes toscanes: depuis le X m è siècle, elle 
con tinua  sa démarche de conquête du territoire45, au  p o in t de  d e v e n ir  au  
XVIÜè siècle une donnée centrale  de l'économ ie toscane46. Sans re v e n ir  id  sur 
l 'en sem b le  des problèm es com plexes liés à son développem ent47, il fau t partir
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43 L'activité de la paille a été tout particulièrement étudiée par A.Pescarolo; nous renvoyons à ses 
travaux, notamment Le trecciatole delle campagne fiorentine tra *800 e'900: una protoindustria marginale 
che prepara rindustrializzazione diffusa, Annali A.Cervi. 11,1989, pp.179-186 et A.Pescarolo, 
G.B.Ravenni 11 proletariato invisibile. La manifattura della paglia nella Toscana mezzadrile (1820-1950), 
Milano, F.Angeli, 1991 
F̂.Mariotti, op.cit., p.16

43G.Biagioli Le métayage en Italie centrale: un système agraire à l'épreuve de l'histoire et de
l'historiographie, in Bulletin du centre économique et social de la région lyonnaise. 3,1990, p.10
46G.Biagioli I problemi dell'economia toscana e della mezzadria nella prima metà dell'Ottocento, in 
Contadini e proprietari nella Toscana moderna. Atti del Convegno di studi in onore di G.Georgetti, 
Firenze, Olslci, 1981, p.86
47On vena pour cela une littérature ample: notamment Giorgetti, Mirri et les travaux de G.Biagioli, cf 
bibliographie.



d e  la co n sta ta tio n  de  so n  im portance p o u r p o se r les q u e s tio n s  qui n o u s  

in té re s s e n t  d irec tem en t: les en trep ren eu rs  p u re n t-ils  se to u rn e r  vers le s  

c am p a g n e s  p o u r tro u v e r ce "réservoir de  m ain -d 'oeuv re  p re sq u e  illim ité", e t  
s u r to u t  à bon  m arché, qu i p erm it l 'expansion  de  nom breuses in d u s trie s  a u  
X V IIIè  s iè c le 48? O u , en  d ’au tres  te rm es, la  m e zza d r ia  p e r m e t ta i t - e l l e  
l 'in té g ra tio n  entre  travail agricole et travail industrie l?

La réponse a été souven t négative49 * 51: en  effet, le systèm e de  cu ltu re  d e v a it 
a s s u r e r  la massima utilizzazione del tempo e della capacità lavorativa dei 
c o lo n i50, u  proprietario esercitava un controllo attento s u l l  am piezza delle  

fa m ig lie  coloniche , affinché esse m antenessero  sempre une  d im ensione  
adeguata alle possibilità e alle necessità del podere*1: a u tre m e n t d it, to u t le  

te m p s  e t  tous les b ras de la fam ille devaien t ê tre  constam m ent em ployés à la 
c u ltu re  variée  des te rres , à l ’exclusion de  to u te  au tre  o ccu p a tio n ; d ’où u n e  
in té g ra t io n  très d ifficile d 'ac tiv ité s  ex tra -ag rico les  dans le te m p s  p lein  d e s  
m é ta y e rs , qui, au  m ax im u m , se déd ia ien t au  trav a il textile  in d isp en sab le  à 
s a t i s f a i r e  le u rs  p r o p r e s  b e so in s , l 'id é a l  d 'a u to - s u b s is ta n c e  é t a n t  
fo n d am en ta lem en t lié au  m odèle  du  m étayage.

A in si la mezzadria a u ra it constitué u n  fre in  m ajeur à la d iffusion  d u  
tra v a il  in d u s tr ie l d a n s  les cam pagnes, lim itan t les possib ilités d ’a ffirm ation  
d  u n e  in d u s tr ie  seco n d a ire  com pétitive, u tilisa n t des b ra s  à m o in d re  p rix : 
lim ité e s  à la m a in -d  o eu v re  des villes, les m a n u fa c tu res  r isq u a ie n t de se  
h e u r te r  à 1 incom pressibilité de  leurs coûts de fabrication. Les en trep ren eu rs  d e  
P ra to  réu ssiren t-ils  à ré so u d re  le problèm e? D n o u s  fau t d ’ab o rd  cum uler les 
in d ices  recueillis e t analysés p a r d ’autres su r les possib ilités d 'o ffre  de travail 
ru ra l  p o u r  faire le b ilan  de la m ain-d’œ u v re  à laquelle  p o u v a ien t recourir les 
e n t r e p re n e u r s 52.

48Cf écrits sur la proto-industrie et notamment P.Kriedte, H.Medick, J Schumbohm 
L industrializzazione..., op.ciL, 53 et suivantes
49cf notamment PMalanima La decadenza.., op.ciL, pp.64-70
^̂ G.Giorgetti Linee di evoluzione delle campagne toscane contemporanee, in Capitalismo e agricoltura,
51 Mirri Contadini e proprietari nella toscana moderna, p.94
52Un certain nombre d'études ont déjà renouvelé le problème; voir notamment le numéro 11 de la revue 
Annali Al Cervi» en particulier les contributions de G.Biagioli Dall'Italia della mezzadria all'Italia 
dell industria diffusa: percorsi economici e demoografici di un mutamento, op.ciL, pp.l 13-122; C.Torti 
Economia di borghi e mestierir delle donne: la pluriattività femminile a Calcinaio e Santa Croce tra 700 e 
800, op.cit., pp. 145-158; A Doveri Aggregato domestico e pluriattività nella provincia pisana di metà 

ottocento attraverso i dati del censimento del 1841, op.ciL, pp.159-179; MDella Pina Le campagne di 
Prato tra 600 e 800, op.ciL, pp.137-143; M .Moroni La pluriattività in un'area mezzadrile: la tessitura 
nell campagne fidrdensi dell'800, op.ciL, pp.197-204



A u  p lu s  p rè s  de P ra to , le te rrito ire  de  la ville e s t le p re m ie r  cham p 

d 'é tu d es ; il a déjà é té  rem arq u ab lem en t analysé par C .Pazzagli p o u r  le XlXè 

s iè c le 53; la m ezzadria  y dom ine  la rg e m en t -nous som m es a u  coeur de sa 
tra d it io n n e l le  zo n e  d 'im p la n ta t io n - :  nel complesso del territorio i nuclei 
m ezzadrili rappresentano più del 73% del totale delle fam iglie  contadine, un  
valore già notevole che sale ulterioramente (77%) ove si consideri il numero 
complessivo dei componenti54. A p a rtir  d u  recensem ent de  1841, C .Pazzagli a 
é tu d ié  les activ ités des d ifféren ts m em bres de ces fam illes d a n s  u n  certain  
n o m b re  d e  lo ca lités55: seu ls  1,4% d es  hom m es adu ltes  a v a ie n t alors u n e  
ac tiv ité  d ifféren te  de  celle d u  chef de  fam ille56: la fam iglia mezzadrile, per 
quanto riguarda i maschi in età da lavoro, costituisce una realtà a sé, separata 
per cosi dire, dal resto della popolazione del contado57. A insi sem b le  confirm ée 
l 'h y p o th è se  selon  laq u e lle  b ien  p e u  d 'o ffre  de  trava il p ro v e n a it  de ces 
fa m ille s58.

Le cadre doit cependant être nuancé p a r l'étude des activités déclarées des 
fem m es: en  effet, dans les zones considérées, 42,5% des fem m es d e  fam illes 
m e z z a d r i l i  é ta ie n t  re c en sée s  co m m e a y a n t  une a c tiv ité  a u tre  q u e  

l 'a g r i c u l t u r e 59: rapprensenta ..un valore elevato che testim onia la presenza 
rilevante del lavoro a domicilio anche a lV in tem o delle aziende coloniche60, e t 
d ém o n tre  son im portance en  tan t que revenu  de com plém ent: il ne  s 'ag it bien  
s û r  q u e  d 'u n  sim ple  so u tien , m ais il in d iq u e  l'o u v ertu re  p ro g re ss iv e  des 
fam illes m étayères su r l'ex térieur, par le biais d u  travail fém inin.

Les d ifférentes activités exercées sont tou te  à fait significatives: la paille 
dom ine : voilà  qui n 'é tonne  en  rien, o n  a d it  sa conquête d u  te rr ito ire  et son  
succès d an s  les cam pagnes, lié à sa g rande  capacité d 'adap ta tion  au x  rythm es e t 
au x  tem p s de l'agriculture, ne nécessitant de surcro ît aucun ou tillage  spécifique 

e t u n  savoir-faire sem ble-t-il vite acquis. M ais la place du textile n 'e s t cependant 
p a s  négligeable si l'on  considère les contrain tes p lus im portan tes q u 'il suppose.
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53C.Pazzagli Le campagne e i contadini, in Prato, Storia di una città, op.ciL, l3, pp.135-230
Ĉ.Pazzagli, op.ciL, p.176

55 Paroisses de Tavola, San Giusto, Cafaggio et Soccorso
56 Idem, p.182
5? Idem, p.182
58 C'est aussi ce que constate A.Doveri Aggregato domestico..., op.ciL, p.173
59 C.Pazzagli, op.ciL, p.183
GOldem, p.184
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Occupations extra-agricoles des femmes de familles métayères - 

1841-

6.86% 0-98%
10.78*

Tresses

O  Tissage 

H  Filature
18.63%

f  6 2 1 S %  m  Chapeaux

Autres
Source: C.Pazzagli, op.ciL, p.183

Trois rem arques: le phénom ène est im p o rtan t, il rem e t partie llem en t en  
cause  les visions tro p  au tarc iq u es  de la fam ille m ezzadrile , e t sem ble  ind iquer 
u n e  carac té ris tique  d u  te rrito ire  de Prato: / 'agricoltura mezzadrile. del territorio 
pra tese , p u r  m a n ifestandosi...ne lle  sue  fo rm e  tip iche , presen ta  anche  
in teressan ti tratti specifici riconducibili nel loro insieme alVesistenza di un  
contesto economico e sociale complessivo, articolato e dinamico in una misura 
inconsueta per la Toscana della prima metà d e l l  O ttocento. Un contesto nel 
quale Vagricoltura è comunque inserita, al quale essa da il suo apporto e dal 
quale essa subisce in flussi non secondari.:61 B ien sû r, le tex tile  é ta it loin de  
c o n s ti tu e r  1 activité d o m in an te , m ais sa p ré sen ce  m o n tre  c ep e n d a n t que les 

e n tre p re n eu rs  avaien t é té  capables de s 'insérer d an s  ce m ilieu  a p rio r i étranger. 
Il n 'en  e s t p as m oins év id en t q u ’ils ne p o u v a ien t com pter su r  l’offre  de travail 

d e s  fam illes mezzadrili p o u r  leu r fournir le gros des effectifs de m a in -d ’œ u v re , 
d 'a u ta n t  q u e  le tissage y ap p ara issa it p lu s  ré p a n d u  que la fila tu re ; or on sa it 
com bien  cette dern ière  req u éra it de bras av an t la m écanisation , il fa lla it donc se

U i i g  O f f r e  d e  t r a v a i l  r u r a l e  f r a g m e n t é e  e t  d i v e r s i f i é *

P o u rsu iv a n t avec  C .P azzag li la v isite  d e s  cam p ag n es d u  te rrito ire  de 
P ra to , o n  n o te  que si les fam illes m ezzadrili en  co n stitu a ien t b ie n  l'a rm atu re  
so lide , e lles n 'en  avaien t c ep en d an t pas l'exclusiv ité .

P a rm i les p ay san s  d  a b o rd , un  q u a rt des fam illes n 'é ta it p a s  m étayères, 
m a is  p ro p rié ta ire s , lo ca ta ires  d e  terres: des  s ta tu ts  év id em m en t d ivers , m ais 
nella stragrande maggioranza dei casi, tu ttav ia , ci troviamo in presenza di 61

to u rn e r  a illeurs.

61C.Pazzagli, op.ciL, p.184
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aziende contadine di piccole dimensioni aventi i caratteri di una insufficiente 
omogeneità e autonomia..di qui la necessità di integrare le fo n ti di sussistenza e 
del reddito, m ediante V a ttiv ità  lavorativa ...d i una parte dei com ponenti 
maschili, svolta alVesterno della azienda coltivatrice e, ancor p iù , mediante 
Vim piego continuo delle donne nei d iversi campi della m anifa ttura  a 
domicilio62. En effet, les chiffres de l'o ccupation  extra-agricole s 'é lèvaien t dans 
ces fam illes à 25,8% p o u r les hom m es au tres  que le chef de  fam ille e t à 61,8% 
p o u r les fem m es, b ien  sû r toujours attirées de  façon dom inante p a r  la paille e t 

le textile.

Activités non agricoles des femmes de familles paysannes non 
métayères -1841-

28,70%
Source: C.Pazzagli, op.cit., p.183

I  Tresses

0  Tissage

1  Filature 

H  Chapeaux 

EU Autres

O n  notera  d u  reste l'im portance p lu s  g ran d e  du  tissage dans l’activité des 
fem m es d e  ces fam illes, tém oignage d e  la d iffusion  ru ra le  d an s  le territo ire  
p ro c h e  d e  P rato  d e  cette  activ ité; la f ila tu re  é tan t p a r  c o n tre  tou jou rs  
re la tiv e m en t faib lem ent représentée.

M ais cela ne vo u la it pas forcém ent d ire  qu'elle était g loba lem en t absente 
d e s  ac tiv ité s  du  te rrito ire . En effet, p lu s  q u e  les paysans p ro p rié ta ire s  o u  
locataires, les salariés sem blaient désorm ais av o ir acquis u n  p o id s  rem arquab le  
d a n s  les cam pagnes de Prato: 935 fam illes con tre  979 de m étay ers , les forces 
te n d a ie n t à s'équivaloir*^; sous cette d én o m ina tion  générale se tro u v a ien t en  

e ffe t to u s  les b ra cc ia n ti, p ig io n a li, o p e r a n ti: u n  en sem ble  v a r ié  d o n t la 
c a rac té ris tiq u e  com m une é ta it d 'em p loyer le proprie braccia in servizio altrui..a 
cui si corriponde una mercede proporzionata al lavoro che eseguiscono. Parm i 
cette  p o p u la tio n , p lu s  de 85% des fem m es se livraient à une  activ ité  ex tra

agricole.

^̂ c.Pazzagli, op.ciL, p.181 
Ĉ.Pazzgli, op.ciL, p.178
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Activités extra-agricoles de familles de salariés ruraux-1841-

Les tresses les o ccu p a ien t toujours, associées cep en d an t à la  filature, qui 
p re n a it  ici 1 avan tage  su r  le  tissage - in d ic a tio n  in té re ssa n te  d e  la re la tive  
déqualification  des activ ités e t  des fam illes; d es  fam illes o ù  les fem m es é taien t 

p lu s  nom breuses que  les hom m es, u n  ren v e rsem en t de  la s itu a tio n  p a r  rappo rt 
a u x  fam ille s  "paysannes": sembrerebbe quasi d i poter parlare d i u n  sistema a 
vasi com unicanti fra  le case sparse, g li insid iam enti agglom erati e la città, 

alim entato dai flu ssi di una emigrazione a corto raggio delle donne provenienti 
dalle fam ig lie  coloniche..e ciò potrebbe ricollegarsi al credito tu tto  particolare 
che riscuote in quest'area, nell'ottica della lavorazione della lana e della paglia, 
la manodopera fem m in ile ; in d ic e  donc d 'u n  m o u v e m e n t d 'e x p u ls io n  d e s  

fem m es des m étairies vers les bou rg s64; ceux-ci co n stitu a ien t en  effe t des lieux 
d 'a g g lo m é ra tio n  d e  p lu s  e n  p lu s  d y n am iq u es  d 'u n e  im p o r ta n te  p o p u la tio n  
ru ra le  n o n  agricole.

U n e  telle p o p u la tio n  sem b la it e n  e ffe t b e a u c o u p  p lu s  im p o rtan te  
q u  a illeu rs , constituant une a u tre  spécificité d u  te rrito ire  de Prato .

Population du contado au dessus de 11 ans -1841-

0 „  „ 27,30%
Source: C.Pazzagli, op.cit., p.179

H  familles mezzadrili

O  autres familles de 
cultivateurs

H  familles de salariés

H  autres familles

64C.A.Corsini Le trasformazioni demografiche e l'assetto sociale, in Prato, StoricL., op.ciL, Lin, vol.l, 
p.353 fait lui aussi remarquer ce phénomène, d'ailleurs courant en Toscane.
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Les mezzadri do m in a ien t le m on d e  agricole (73% des fam illes paysannes 

com m e n o u s  le rappelions p lu s haut), m ais de  nom breuses fam illes d u  contado 

n 'ap p a ra issa ien t p lu s d irectem ent et s tric tem en t liées à la terre: u n e  population  

variée  d e  possédants, so u v en t en fait à la lim ite  de l'in d ép en d an ce , d 'artisans 
d es  bou rgs, de com m erçants variés, d 'in d ig en ts  aussi qui rep résen ta ien t semble- 
t-il un  tie rs des habitan ts de la cam pagne65.

Les bourgs, lieux de  concentration  de fem m es et de p au v re s , m ais aussi 
d 'a r t is a n s , d ev a ien t donc constituer les p rin c ip au x  cen tres  d e  rec ru tem en t 
d 'u n e  m a in -d 'o eu v re  p rê te  à s 'engager d an s  les travaux in d u s tr ie ls  capables 

d 'a p p o r te r  d 'u tile s  re v e n u s  à des fam ille s  qu i en m a n q u a ie n t  parfo is  

c rue llem en t. Des bou rgs qui, aux abords de la ville su rtou t, connaissaien t une 
c ro issance  rap ide , e n  ra p p o rt sans d o u te  avec la possibilité q u 'o n  y avait de 
tro u v e r  d es  revenus de com plém ent66.

Est-ce à d ire  que les en trep ren eu rs  textiles de P rato  p o u v a ien t trouver 
l 'en se m b le  de la m ain -d 'o eu v re  d o n t ils av a ien t besoin d an s  les cam pagnes 
e n v iro n n a n te s ?  N u llem en t; le p ro p o s  n 'e s t en  effet p a s  d e  ren v e rse r  la 
p r o p o s i t io n  tra d itio n n e lle m e n t a d m ise  se lo n  laq u e lle  u n e  trè s  fa ib le  
in té g ra tio n  ex istait en tre  travail agrico le  e t occupations in d u s tr ie lle s , m ais 
n o te r  que  dans le territo ire  de Prato, cette lia ison entre les deux  sec teu rs n 'était 
p a s  exceptionnelle, elle se faisait d 'abo rd  et av an t tou t par les fem m es; mais ne 
c o n s t i tu a i t  c ep e n d a n t p a s  encore u n  p h én o m èn e  d o m in a n t; d 'a u tre  p a r t 
co n s ta te r  le développem en t e t la v ita lité  d 'u n e  population  ru ra le  n o n  agricole 
d o n t  une  p artie  croissante s'em ployait d an s  les activités du  tissage, d e  la filature 

m a is  aussi de  la paille.

O n  es t loin tou tefo is d 'une  "offre de travail" p resque illim itée67; à faire 
d e s  com ptes un  peu  illusoires et périlleux à p a rtir  des pourcen tages de femmes 
e m p lo y é es  d ans les activ ités textiles, ra p p o rté s  à la p o p u la tio n  fém in ine de 
ch aq u e  catégorie, on  obtient en  effet des chiffres somme tou te  m odestes: un  peu  
m o in s  d e  1000 tisseuses se trouvera ien t d ans le territo ire d e  P ra to  en  1841 et 
s e u le m e n t 675 fileuses; des chiffres, rép é to n s-le  qui n 'on t q u 'u n  ra p p o rt sans 
d o u te  trè s  éloigné avec la réalité, m ais qui in d iq u en t assez q u e  m alg ré  tout, 

l 'e ssen tie l de  la m ain d 'oeuvre de la m anu factu re  n 'était pas là.

65C.Pazzagli, op.cit., p.142
66 Le rôle des bourgs et des familles de pigionali, braccianti, etc dans les activités secondaires ont 
également été souligné par G.Biagioli, C.Torti, A Doveri, M.Della Pina, op.cit.
67D u reste, ADewerpe L'industrie aux champs.., op.cit. p.355 et suivantes constate lui aussi que l'offre 
de travail en Italie septentrionnale est relativement inélastique.
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Le m aire l'avait déjà rap p e lé  lors d u  p ro je t d 'é tab lissem ent de  bureaux  de 

d o u a n e s : è da premettersi che tu tti i f i l i  di lino , canapa, lana, occorrenti per le 
nostre manifatture si fanno , si torcono e s'imbiancono non solo nelVestensione 
di questa comune, e specialmente per la parte délia montagna , ma altresi nei 
castelli circonvicini e in moite città délia Toscana68.

U fallait donc b ien  a lle r au  delà d e  la v ille  e t de so n  te rrito ire , vers une  
ré g io n  d iversifiée  o ù  s 'é te n d a it d 'am p les zo n es  ru ra les , ré p u té e s  misérables, 
p rê te s  à s 'en g ag er d a n s  d e s  activ ités in d u s tr ie lle s , c o m p lé m en t cette fois 
so u v en t ind ispensab le  d 'u n e  agricu lture p au v re  e t insuffisante à no u rrir tou tes 
les bouches: c 'é taient av an t to u t des zones de  m ontagne, le M ugello  proche, le 
C asen tin o  p lu s lo in tain , les m ontagnes de  P istoia où  la récolte des  châtaignes et 
l 'é m ig ra tio n  saisonn ière  v e rs  la M arem m a s ’av éra ien t n écessa ire  à la su rv ie  
d e s  c o m m u n a u té s ; p o in t d e  d o u te  q u e  l 'o n  y accep te  to u t  a u tre  trav a il 
p e rm e tta n t de jo ind re  le b o u t de l'année. Les fabrican ts de  P ra to  tro u v a ien t 
d a n s  ce tte  p o p u la tio n , lo in ta in e  m ais p e u  ex ig ean te , u n  a u tre  réservo ir de 
m a in -d 'o e u v re .

M ais ce n 'é ta it pas to u t: on  fa isait éga lem en t appel aux  com m unau tés 
v o is in e s ; n o u s avons vu  M azzon i envoyer tr ico te r  ses b é re ts  à Pistoia, une  
s itu a tio n  certes nouvelle  m ais  qui m on tra it q u e  la m an u fac tu re  a lla it trouver 
les b ra s  o ù  ils se tro u v a ien t: en  particu lier d a n s  les gros b o u rg s  proches qui 
ja lo n n a ie n t la rou te  de  P ra to  à Florence: C am pi, Sesto su rto u t, appara issa ien t 
d es  n o y a u x  d 'h ab ita ts  d y n am iq u es  et fo rtem en t liés au  trav a il m anufacturier; 
d e s  v illag es  qui av a ien t san s  do u te  lo ng tem ps é té  sous l'in flu en ce  directe de 

F lo rence , m ais qui ap p ara issa ien t de p lu s en p lu s  liés à P rato , conséquence du  
d é c l in  d e  l 'u n e  e t  d u  d y n a m is m e  d e  l 'a u t r e .  N o u s  m a n q u o n s  
m a lh e u reu se m en t d 'in fo rm a tio n s  p lus d é ta illées à leur su jet, m a is  tou t laisse 
p e n se r  q u 'u n e  é tu d e  a p p ro fo n d ie  d es s tru c tu re s  sociales d e  ces v illages 
in d iq u e ra it  des évo lu tions en  cours précoces e t spécifiques à cette  zone depuis 
lo n g tem p s  liée au trava il indu trie l: la trad itio n  d u  reste persiste.

B ilan  de ce ra p id e  ex am en  de l'o ffre  d e  trava il ru ra l d o n t  pouvaien t 
b én éfic ie r les en trep ren eu rs : elle é tait d ifférenciée dans son  am p leu r, dans ses 

tem p s, d a n s  ses exigences; d ep u is  les lo in ta ines fem m es d u  C asen tino , ju squ ’à 
celles d e s  p roches b o u rg s  d e  la ville, les lien s  é ta ien t d iffé ren ts , l'offre ici 
d isco n tin u e  e t incerta ine  se renforçait là o ù  l 'in d u s tr ie  d ev en a it u n e  ressource 
c o n s ta n te  e t im p ortan te ; la m a in -d 'o eu v re  des cam pagnes les p lu s  lointaines,

68S.A.S.P., Comune. 703, 7/12/1809



ou des m ezzadri, re s ta it p lu s  incertaine, m a in -d 'œ u v re  d 'a p p o in t, facilem ent 
congédiée, facilem ent a ttiré e  p a r d 'au tre s  activ ités, en p a rtic u lie r  la paille, 
inutile  de  le répéter; m ais avec le tem ps, des habitudes s'é taient crées, des liens 

de p lu s  e n  p lu s  fo rts  se noua ien t; ils appara issa ien t su rto u t p a rticu liè rem n t 
durab les avec les b o u rgs, ces m aillons d 'u n e  chaîne m aintenue in in te rrom pue  
qui liait la ville aux cam pagnes les p lus reculées.

C et espace de m a in -d 'œ u v re  était cependan t structuré e t en  quelque  sorte 
h ié ra rch isé : les e n tre p re n e u rs  jo u a ien t su r les d ifférentes o ffres  de m ain  
d 'œ u v re  d o n t ils p o u v a ien t profiter, o u  qu 'ils  suscitaient, p o u r o rgan iser au  
m ieux  la rép artitio n  des différentes tâches de la m anufacture, n o u s  le verrons. 

M ais  en  a u c u n  cas la m a in -d 'œ u v re  ru ra le  n 'é p u isa it l 'e n se m b le  des 
" ressou rces hum aines" de  la m anufactu re: u n e  p a rt im p o rtan te , si ce n 'est 

essen tielle  se trouva it en  ville.

TQUIQURS LA VILLE

Le p rocessus de  ruralisation  fu t effectivem ent plus ré d u it  qu 'a illeu rs. 
V oilà qu i sépare  une fois d e  p lus le cas de P ra to  d u  m odèle p ro to -in d u strie l 
"classique", o u  m êm e de  celui qu 'a é tud ié  D ew erpe en Italie sep ten trio n n ale69; 
m ais b eau co u p  ont déjà rem arqué dans d 'au tres  contextes la place d es travaux 
d o m e s tiq u e s  effectués d an s  l'enceinte m êm e des m urs: e n  ce q u i concerne 
l'Ita lie , D ew erpe  lu i-m êm e, é tu d ian t la  vallée d u  Liri, y n o ta it ju s tem en t la 
co m p lém en ta rité  des espaces de la ville e t d e  la cam pagne, qu 'il n e  fallaient 
se lo n  lu i, p a s  opposer70. A Prato , com m e à A rp ino , comme à B ologne, e t dans 
b ie n  d 'a u t r e s  v ille s , i ta lie n n e s  o u  n o n , se  tro u v a it u n e  p o p u la tio n  
tra d it io n n e lle m e n t d isp o sé e , e t h a b itu é e , à s 'engager d a n s  les  trav au x  
in d u s tr ie ls . La ville sem bla it m êm e a ttire r  u n e  partie  de  la p o p u la tio n  d u  
c o n ta d o , n o tam m en t les fem m es qu i e sp é ra ie n t y tro u v e r d e s  occasions 

a lte rn a tiv es  à l'agriculture.

N o u s  avons effectué quelques sondages d ans les registres d 'é ta t  civil de 
l 'ép o q u e  napo léonn ienne; l 'é tu d e  des m ariages nous in téressa it s u r to u t  pour 
d éce le r les professions déclarées des jeunes m ariés; bien sû r, il n e  p e u t s'agir
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09 A.Dewerpe L'industrie aux champs, op.ciL, p.335 et suivantes: il montre bien en effet comment 
l'offre de travail est essentiellement paysanne, rythmée par les saisons agricoles.
70 A.Dewerpe Croissance et stagnation protoindustrielles en Italie méridionale: la 
vallée du Liri au XlXi siècle, in Mélanges de l'Ecole française de Rome. 1981, p.282; de 
même C.Poni a insisté sur la nécessité de reconsidérer le rôle de la ville dans un quadre 
qu’il a défini de protoindustrie urbaine, cf C.Poni Protoindustralizzazione: un
com m ento, in Quaderni Storici. XVI, 1982, p.110
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que  d ’u n e  ind ica tion  de tendance, é tan t d o n n é  le nom bre  re la tiv em en t fa ib le  

d e  cas recensés. D eux choses frappen t cep en d an t: le p eu  de fem m es qu i se 
d é c la re n t sans p ro fession , la place to u t à fa it essen tielle  d u  tex tile  dans la 
p ro fession  déclarée des fem m es à leur m ariage.

Professions déclarées par les femmes à leur mariage 1808-1809-1810

H  Textile

0  Agriculture

1  Possédant

Operanti

Artisanat

Services et commerce

Sans profession

Source: S.A.S.P., Stato civile, 3140, 3141, 3142

Les p o u rcen tag es  d 'h o m m es em ployés d a n s  le tex tile  so n t n e ttem en t 
p lu s  fa ib les, in d iq u an t b ien  le caractère d 'ab o rd  fém inin  cette  m a in -d 'œ u v re : 
-fem m es so n t les fileuses, fem m es encore les tisseuses-: en  effet, le m étier av a it 
su b i u n e  dép réc ia tio n  p roportionnelle  à celle d es  d rap s , les tis se u rs  av a ien t 
d isp a ru  e n  m êm e tem ps que  les m étiers larges su r  lesquels se fab riqua ien t les 
d ra p s  d e  qualité; p o u rtan t, les hom m es n 'av a ien t pas p e rd u  to u te  im portance, 
e n  p a rticu lie r dans la ville: certaines branches, no tam m en t les trav au x  les p lu s  
qua lifiés , leu r resta ien t réservées.

Professions déclarées par les hommes à leur mariage 1808-1809-1810

(452 cas)
8.41% I  Textile

0  Agriculture 

H  Possédants

1  Operanti 

HH Artisanat

Q  Services et commerce

Source: S.A.S.P., Stato civile, 3140, 3141, 3142

A  l'é p o q u e  n a p o léo n n ien n e , l'o ffre  de  tra v a il u rb a in e  a p p a ra is sa it 
p a r tic u liè re m e n t im p o rtan te : m oins saisonn ière  que  celle d es  cam pagnes, la



m a in -d 'œ u v re  était sans d o u te  fidèle m ais risq u a it de coû ter cher, en  frais de 

p ro d u c tio n , en  coû t social: le m anque de trav a il était p a rtic u liè re m en t mal 

ressenti, il fallait y p o u rv o ir sous peine de  créer une situation  sociale explosive.

Le m aire  exprim ait à sa façon en  1811 u n  avis sû rem ent p a rtag é  par ses 
c o n c ito y e n s : il popolo che chiede occupazione per vivere ha secondo me un 
diritto di ottenere quanto chiede dalla società, alla quale egli è stato utile11 ; une 
nécessité q u i resta tou jours à l'horizon  des en trepreneurs e t p lus généralem ent 
de la classe d irigean te  de la ville; d 'ailleurs u n  m archand y  avait p en sé  depuis 
lo n g tem p s: la Pia Casa dei Ceppi, per la disposizione di suo fondatore, F ran cesco  

D a t i n i ,  è un patrim onio lasciato ai poveri di questa c ittà ...quest'un ico  
stabilimento di sussidi è divenuto indispensabile in una città di Trafficanti per i 
poveri miserabili...mancando a un tratto detti sussidi si verrebbe a togliere un 
boccone d i pane a gran numero di miserabili che non hanno a ltr i m ezzi di 
vivere...su r to u t q u an d  les in d u strie s  c itad ines é ta ien t en crise com m e c'était 
a lo rs  le cas: poiché la classe indigente, in un tempo in cui dim inuiscono i 
lavori, specialmente nel commercio, ha più bisogno che in passato di essere 
soccorso, in un paese m an ifa tturiero  e fin a lem en te  perchè sarebbero 
insopportabili i reclami e lam enti di tanti poveri che aspettano d i godere i 
caritativi soccorsi dei quali non possono fare a meno senza passare a uno stato 
d 'in tiera  disperazione71 72; il v a la it m ieux p o u r to u t le m onde  que  ce po in t de 
ru p tu re  n e  so it pas a tte in t. P rato  a v a it b eau co u p  de m isé rab les  -certaines 
e stim atio n s  considèren t com m e telle p lu s  de 60% de la p o p u la tio n  u rbaine73, 
m a is  au ss i de  so lides in s titu tio n s  d estin és  à les seco u rir , co n d itio n s  de 
possib ilité  d 'u n  équilibre sans heu rt m ajeur.

P a rm i ces in s titu tio n s  p ieuses vouées au  secours e t a u  trava il: les 
C o n se rva to r i; ceux d estin és  aux filles en  p é ril d u  p eu p le  (ce n 'e s t  pas u n  

h a s ra rd  si le  p lus im p o rtan t de  la ville de  P ra to  était destiné aux  Pericolanti) 
re m p lissa ien t à la fois un  rô le  de secours, d 'app ren tissage  de  la v ie , -dans le 
re sp ec t d e  D ieu- des dev o irs  de la fu tu re  m ère  de fam ille, to u t en  ten tan t 
d 'a p p re n d re  à leurs éléves u n  m étier, co nd ition  fu tu re  d u  m a in tie n  de leur 
foyer, p o u r  la fondation  d u q u e l les jeunes filles recevaient d ’a illeu rs  des dots. 
In s t i tu t io n s  aux m u ltip le s  fo n c tio n s , e lles fo u rn issa ie n t é g a le m e n t aux 
e n tr e p re n e u r s  une m a in  d ’o eu v re  à m e ille u re  m arch é , d is c ip lin é e  e t 
co n cen trée , sans qu 'ils  a ien t à en  su p p o rte r  le po ids o u  les ch arg es; on  a

71S.A.S.P., Comune, 704, 26/3/1811
72S.A.S.P; .Comune, 703, 2/8/1809
73C.Pazzagli, op.cit., p.142: ces estimations sont tirées de l'étude du recensement de 1841; les 
estimations de la période française étaient plus contenues: on considérait comme pauvres en 1811,8341 
habitants sur un total de 24377, soit 34% de la population totale du territoire, plus seulement de la ville:
A.S.F., Prefettura dell'Amo, 575
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d 'a illeu rs  v u  le bon usage que  faisaient de cette réserve de trava il les M azzoni- 

P acchiani; au  sein de  la v ille  de  Prato, ces foyers représen ta ien t égalem ent u n e  

possib ilité  non  négligeable de  jeu  et d 'appren tissage  m anufactu rier, on  le verra.

M ais re tou rnons à n os évaluations! une m esure  du  p o id s  d u  textile d an s  
la ville d u  XlXè siècle p ro v ien t d u  recensem ent de  1841. Les ré su lta ts  diffèrent 
q u e lq u e  p e u  de n o tre  "sondage" m atrim onial, an térieu r, il est v ra i de tren te  
ans. Les fem m es sem blen t s 'en  être quelque p e u  désengagées d es  activités. Le 
nom bre  de  celles qui ne  déclare  aucune p ro fession  a cru de  façon considérable, 
ce qui p o se  un  dou b le  p rob lèm e d ’évaluation: faire la p a r t de  l'hab itue l sou s  

en reg is trem en t des p ro fessions fém inines, e t d 'u n e  réelle év o lu tio n  vers u n e  
m o in d re  activ ité  ex té rieu re  a u  foyer d es  fem m es. Tâche a rd u e , si ce n 'e s t 
im possib le , d 'au tan t q u ’il fa u d ra it év idem m ent en tre r dans p lu s  de  détails: les 
fem m es jeunes nub iles é ta ien t les princ ipales à offrir leu rs  b ra s  aux  travaux  
tex tile s , ch an g ean t g é n é ra le m e n t d 'o cc u p a tio n s  ap rès  le u r  m a ria g e  et la  
n a issance  des p rem iers  e n fa n ts^ : un  schém a b ien  connu; ces changèm ents a u  
cours d u  cycle de v ie in fluen t év idem m ent sur les données d u  recensem ent p a r  

ra p p o r t  aux  reg is tres  de m ariages; a lo rs que  ces d e rn ie rs  e n re g is tren t les 
d éc la ra tio n s  de p rofessions des jeunes filles, le recensem ent p re n d  en  com pte 
l'en sem ble  de la p o p u la tio n  fém inine, pa rm i laquelle  de n o m b reu ses  m ères de 
fam illes ay an t abandonné  l ’activité après leur m ariage: une  d ifférence qui p e u t 
in flu er de  façon notable su r les résultats. Le su jet est vaste, il n 'es t pas de no tre  
p ro p o s  de  le développer.

Profession des femmes de plus de 14 ans à Prato en 1841

Source: A.S.F., Stato civile, Censimento 1841

I  Sans Profession 

O  Couturières 

H  Textile 

H  Paille 

EU Domestiques

74pour cela voir notamment les réflexions de C.A.Corsini Le trasformazioni demografiche e l'asseto 
sociale, op.cit., p.402 et suivantes.



N o to n s  tou tefo is q u e  le textile g a rd e  u n  poids no tab le , p lu s  de 1000 

fem m es déclaran t officiellem ent s'y occuper, ce qui laisse év id em m en t présager 
que le nom bre  réel e t /o u  potentiel é ta it p lus élevé.

En ce qu i concerne les hom m es, des différences égalem en t: certaines 
-n o tam m en t en  ce q u i concerne les activ ités agricoles- v iennen t d e  ce que les 
do n n ées  de  1841 concernen t exclusivem ent les paroisses u rb a in es , alors que 
p arm i les registres de  m ariage de 1808 p o u v a ien t s'être glissées d es  couples du  

contado  v en u s  se m arie r en  ville; d 'au tre  p a rt, les prêtres ne se m arian t pas, 
n o u s  ne pouv ions b ien  sûr pas les trouver p arm i nos listes de  1808.

I  Agriculture

Professions des hommes de plus de 14 ans à Prato en 1841 q  Commerce div

358

2.93% 2,78% 8.83% ■  Religieux

Source: Stato civile toscano. Censimento, 1841

A u delà  de ces constatations, on  rem arq u e  une tendance in v e rse  à celle 
co n sta tée  p o u r  les fem m es: le poids d u  tex tile  dans l'o ccu p a tio n  m asculine 
sem ble  s 'ê tre  accru, les hom m es para issen t de p lu s  en plus a ttirés p a r  le travail 
tex tile ; d es évolu tions é taien t effectivem ent en  cours.

A v an t d 'y  venir, deux problèm es do iven t ê tre  évoqués: celui d u  poids de 
la m an u fac tu re  -com bien d 'hom m es et de  fem m es y p rê ta ien t leu rs  bras-, celui 
d e s  év en tu e lle s  conséquences dém o g rap h iq u es  d u  d év e lo p p em en t textile de 
P ra to . C h acu n  des deux thèm es d em an d e ra it de  longues an a ly ses; nous ne 

fe rons que  les effleurer.
Les chiffres concernan t le nom bre d 'o u v rie rs  em ployés d a n s  le secteur 

tex tile  so n t év idem m ent très fantaisistes, e t très d iscordants: il ne  p e u t  en  être 
a u tre m e n t d an s  la m esure  où  aucun  relevé n 'e s t bien  sû r  e ffec tu é , d ans la 
m e su re  o ù  l'o n  hésite  e n tre  com ptab iliser u n iq u em en t les ra re s  o u v rie rs  
con cen trés , ou  ten ter d 'éva luer le nom bre de bouches re tiran t p lu s  o u  m oins



d ire c te m e n t la subsistance d e  ces activités -tâche im possible. Q uelques rep ères  
a lla n t a u  delà  des v ag u es  in fo rm ations g én éra le s  a ffirm an t q u 'u n  nom bre  

considérable  d 'hom m es e t d e  fem m es v iv a ien t d u  textile: o n  e stim ait en 1811 
q u e  P ra to  occupe pour la fila ture de la laine, le cardage, le tissage des étoffes et 
des bonnets pour la Turquie , le filage du chanvre, du lin et du coton et la 
fabrication des toiles au delà de 12000 ouvriers75: u n  chiffre co n sid érab le  a u  

re g a rd  d e  la p o pu la tion  to ta le  de  la com m unauté  à cette époq u e  (8560 habitants 
dans son intérieur et 15.300 extra-muros), m ais q u i ten ta it p e u t-ê tre  de  p re n d re  
e n  c o m p te  l’ensem ble  des personnes to u ch ées  de  p rès o u  d e  lo in  p a r les  
m a n u fa c tu re s  de P ra to , h a b ita n t ou  n o n  son te rrito ire ; u n e  ten ta tiv e  que n e  
fo n t p a s  les chiffres p o sté rieu rs , très inférieurs: C ercignani estim ait à non mena 
di tremila persone les h a b ita n ts  de la co m m u n e  engagés d an s  le textile, u n  
chiffre su p é rieu r à celui p ro p o sé  par L .Serritori, 2200 (1500 p ersonnes pou r les 
b é re ts  e t  700 seu lem ent p o u r  la fabrication d es d ra p s )™ , que l’o n  soupçonne  

p o u r ta n t de  ne considérer q u e  les ouvriers concentrés en fab rique; l'estim ation  
p ro p o sé e  p a r Bow ring est p a r  contre p lu s  élevée, 4000 p e rso n n es , m ais, fait-il 
ju s te m e n t  re m a rq u e r , il numero preciso non pud essere determinato, perché i 
lavoranti sono di rado dedicati a una sola occupazione, ma vanno da un lavoro 
a ll'a ltro  secondo il b isogno17. A ussi e st-il u n  p eu  v a in  d e  ten te r d e s  
co n fro n ta tio n s  qui ne  p e u v en t en  aucun cas in d iq u e r l'im p o rtan ce  nu m ériq u e  

d e  ceux q u i, occasionnellem en t ou  non, d an s  les lim ites d u  te rrito ire , m a is  
a u ss i a u  d eh o rs , o ffra ien t le u rs  bras p o u r  les m an u fac tu res  de  Prato. Les 

d o n n é es  d u  recensem ent de  1841 ne nous éc la iren t pas v ra im en t plus: à fa ire  
les  c o m p te s , o n  tro u v e  q u 'en v iro n  3500 p e rso n n es  d éc la ra ien t a lors com m e 
a c tiv ité s  p rin c ip a le s  l 'u n e  d es  b ran ch es  d u  tex tile ; m a is  d e  n o m b reu ses  
o ccu p a tio n s  fém inines son t sous-enreg istrées, n o u s  l'avons d it, e t  ces chiffres 
n e  co n ce rn en t de to u tes  façons que le te rr ito ire  de  P rato , a lo rs  que  la m a in  
d ’o eu v re  d e  ses m anufactures se recrutait su r u n e  aire bien p lu s  é tendue.

Le second  p ro b lèm e  e s t b ien  p lu s  v a s te  e t b ien  p lu s  décisif d a n s  
l 'é v a lu a tio n  de  la conform ité  o u  non p a r ra p p o rt  au  m odèle  p ro to -in d u strie l, 

d o n t  il e s t  inu tile  d e  ra p p e le r  ici les im p lica tio n s  d ém o g rap h iq u es . C ertains 
tém o ig n a g es  p o u rra ie n t fa ire  penser à u n e  recrudescence  des m ariages so u s  
l 'e ffe t d e  la p o ssib ilité  de  s 'é tab lir  g râce  au x  activ ités in d u s trie lle s : a in s i 
C erc ig n an i, décidém en t fin  o b servateu r d es  co m p o rtem en ts  de sa ju rid ic tion , 
e x p liq u a it  com m ent le re n o u v e au  de la m an u fac tu re  d e  b o n n e ts  lev an tin s * 77

ASP., Prefettura dell'Amo, 476: Notice sur les manufactures du dépanement de l'Amo 
™L.Senistori Statistica dell'Italia. op.dL
77 G.Bowring Statistica della Toscana. op.ciL, p.33
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après la R es tau ra tio n  av a it p rovoqué la prosperità del popolo Pratese: prova ne 

sono le sue variate costum anze...in quella universale prosperità si videro 
m oltep lica ti i m atrim oni, la popolazione in breve tem po notabilm ente  
s'accrebbe.1* Tém oignage qu i concordait avec les propos de  l'in fo rm ateu r de 

Bow ring, q u i stigm atisait, o u tre  le luxe excessif de  la population, sa propension 
au  m ariag e : le classi inferiori sono molto inclinate al matrimonio; un giovine 
appena guadagna tanto  da vivere, principia ad amoreggiare con qualche 
ragazza, che più presto o più tardi diviene incinta, e quindi la sposa o 
volontariam ente, o coattivam ente ; m o ra lis a te u r , no tre  in fo rm a te u r  insista it 
su r  les e ffe ts  néfastes d 'u n e  telle s itu a tio n : spesso i loro cum ulati guadagni 
sono insufic ien ti a provvedere alla loro fam iglia , e ne risulta una razza di 
m endicanti che ricadono a carico del pubblico o della Casa Pia de'Ceppi78 79 *.

A lors, m ultip lica tion  des m ariages, de la fécondité, accro issem ent de la 
p o p u la tio n ?  Le problèm e m ajeur d 'une é tu d e  dém ographique à P ra to  vient de 
l 'a p p a re n te  d isp aritio n  des registres de  m ariages pour tou t le XVTIIè siècle. Il 
fa u t donc  p a rtir  de l'ép o q u e  napoléonienne: les sondages effectués dans les 
reg istes  d 'é ta t civil d e  la pério d e  française n o u s  on t effectivem ent fait penser 
q u e  les hom m es et fem m es d u  textile se m aria ien t plus jeunes q u e  les autres; 
a in si en  1809, les hom m es d u  textile se m ariè ren t en m oyenne à 25,5 ans contre

29,03 p o u r  l'ensem ble de la popu la tion , de m êm e leurs épouses convolaien t à 

22,8 ans co n tre  24,27 ans en  m oyenne. M ais o n  co m prend  a isé m e n t que 
l’éch an tilo n  est m ince, et les résultats fina lem en t peu  p roban ts p o u r  ind iquer 

rée llem en t des tendances.
Seule une é tude  de longue durée est u tile  aux fins requises: p o u r  le XlXè 

siècle, C .A .Corsini s 'est livré à une é tu d e  au trem en t plus ap p ro fo n d ie  que celle 
q u e  n o u s au rions p u  mener®®; quelques résu lta ts  peuvent ê tre  re te n u s  de son 
é tu d e : g lobalem ent, la v ille  connut u n e  cro issance qui la s itu e  e n  tête  des 
p rin c ip a le s  villes du  G rand  Duché, to u t en  ne s 'en  détachant pas véritab lem ent 
a v a n t  le s  an n ées  1860. A l 'in té r ie u r  d e  la  c o m m u n au té , il confirm e 
e ffec tivem en t le p lus jeune âge au  m ariage des travailleurs d u  textile: 27,7 ans 
p o u r  les hom m es en  1819-21 p o u r une m oyenne de 30,1 ans e t 24,4 p o u r leurs 
é p o u se s  co n tre  26,6 ans e n  m oyenne; les fem m es de la p a ille  se  m arian t 
to u te fo is  p lu s  p récocém ent.81 Ces deux secteurs favorisaient donc u n e  rottura 
con la tradizione, l'anticipo dei m atrimoni ora contratti in realtà in età più

78A.SJ\, R.Consulta. 2789, op.cit.
79 G.Bowring, op.cit.,
80c .a .Corsini Le trasformazioni demografiche e l'assetto sociale, in Prato, storia si una città, op.cit., 
pp.319-435: nous renvoyons à cette étude pour de plus amples informations
81 C.A.Corsini, op.cit., p.352
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giovane, sopratutto per guanto concerne le donne e in cjuanto riguarda gli sposi 
e le spose impegnati nelle lavorazioni della paglia e della lana..sono le attività  

connesse con la manifattura della lana e della paglia che sostengono il processo 

d i modificazione delle regole matrimoniali ma che, pure assum endo nel corso 
del tem po un ruolo determ inante nell'economia della zona, non riescono a 
trasform are la s tru ttu ra  delle regole m a trim on ia li.82 R ien  a u  fond d e  
v é r ita b le m e n t com parab le  a u  m odèle p ro to - in d u str ie l; d u  re s te , l’économ ie 
m a tr im o n ia le  des fa m ille s  d u  tex tile  é ta i t  lo in  d 'ê t r e  u n iv o q u e  ca r 
/ in tro d u zio n e  delle m acchine nella m an ifa ttu ra  determ inò una crescente 
dipendenza dal mercato, creando squilibri a lV in tem o  della fam iglia  fra  maschi 
e fe m m in e  lavoranti e consolidando poi la prevalenza maschile. L'età al 
m atrim onio  è in fa tti più alta nella fase di accentramento degli operai nelle 
m anifa tture , così come -di converso- le trasform azioni della m anifattura da 
paglia a tessile tendono a restringere Voccupazione fe m m in ile  nella fa se  
p re m a tr im o n ia le 83. U ne é v o lu tio n  des rô les  s u r  laq uelle  n o u s  v o u d rio n s  
in s is te r  p o u r  finir.

L ’é v o l u t i o n  des r ô l e s d a n s  t a m a n u f a c t u r e

Les vicissitudes d u  tissage  sont exem plaires à p lus d ’un  titre . Jusqu 'aux 
an n ées  1825 à peu  p rès , n o u s n 'avons ren co n tré  que des tisseu ses  à dom icile 
t r a v a i l la n t  su r des m é tie rs  é tro its , q u 'e lle s  sem b la ie n t le p lu s  so u v en t 
p o ssé d e r; po in t, ou si p eu , d 'hom m es d an s  l’affaire: à la fin  d u  siècle, il n ’e s t 
p lu s  q u e s tio n  que d 'eu x , o u  presque. Q ue s 'est-il passé? Le th èm e m éritera it 
s a n s  d o u te  u n e  rech erch e  spécifique  a p p ro fo n d ie  qu i p re n n e  en  com pte  
l'éco n o m ie  fam iliale des travailleu rs  textiles, qu i é tu d ie  le g lissem en t des rôles 
d e s  d iffé ren ts  m em bres d u  n o y au  fam ilial* **4. N o u s  n 'avancerons q u e  quelques 
h y p o th èse s .

Les tisseurs sem bla ien t avoir d isp aru , n o u s l'avons d it, sous la pression 
d e  la d équalifica tion  p ro g ress iv e  d u  tissage à l'ép o q u e  m o derne : au  fu r e t à 
m esu re  q u e  les d rap s  se tissa ien t p lus g ro ssièrem en t et su r des m étiers  étroits, 
ce tra v a il  déco n sid éré  e t m a l payé  av a it é té  ab an d o n n é  aux  fem m es: une  
s i tu a tio n  q u i est encore  celle d u  d éb u t d u  XlXè siècle; m ais a u  cours des 
p re m iè re s  décennies d e  ce siècle a lieu u n e  certaine  reva lo risa tion  d u  tissage:

Ŝ CA.Corsini, op.ciL, pp.363-364 
Ŝ Idem, p.363
**4 Ainsi Dewerpe L’industrie aux champs, op.ciL, p337 rappelait-il que les mutations introduites par 
l'expansion mesurée de la manufacture et de l'usine suscitent des tensions séculaires si des réajustements, 
effectués par les familles paysannes, destinés à assurer leur reproduction sociale
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les tissus s 'am élio ren t, les m étiers larges refon t leur apparition , a in si que les 

prem iers Jacquard  e t les m étiers capables de réaliser les étoffes oeuvrées. Ces 

m étiers co û ten t p lus chers, e t sont au d é p a rt achetés par les fabrican ts, ou par 
les in s titu tio n s  p ieuses qui les installen t dans leu rs  ateliers spécialisés, nous le 
verrons; les hom m es re to u rn en t vers les m étiers: l'o rphelinat de  la ville, par 

exem ple, co m p ren d  u n  a te lie r consacré au  tissage  et a p p re n d  aux  jeunes 
o rphelins o u  pauvres garçons à se fam iliariser avec ce travail d o n t leu rs  pères 

av a ien t p e rd u  l'u sage . La paille , qu i a ttire  d e  p lus en  p lu s  d e  fem m es, 
an cien n es  tisseuses o u  n o n , n 'a  sans d o u te  p as  été é tra n g è re  d a n s  cette 

re d é c o u v e r te  d u  m é tie r p a r  les hom m es. U n  nouvel é q u ilib re  fam ilial 
s 'in s tau ra it, laissant la fem m e à la paille e t les hom m es au tissage p lu s  prisé, et 
p lu s cher payé. Ils d ev in ren t peu  à p eu  m aîtres  d u  secteur e t le restèren t, y 
com pris ap rès  la m écanisation, quoique n o n  sans problèm e8^.

D 'u n e  façon générale  en  effet, les en trep rises  m écanisées, d o n t nous 
re p a rle ro n s  p lu s  lo n g u em en t b ien  sû r, u tilisè ren t essen tie llem en t la m ain- 

d 'o eu v re  m ascu line , ad u lte  ou  non: c 'est le cas en  pa rticu lie r d e s  filatures, 

d a n s  lesquelles les garçons en traien t com m e renoueu rs de fil p u is  devenaient 
fileurs: au cu n e  fem m e, ou presque, d ans ces établissem ents qu i m écanisaien t 
m ais  au ss i m ascu lin isa it u n  travail trad itio n n e llem en t fém in in . E ncore une 
fois, l 'a ttra it que la paille exerçait sur les fem m es fu t sans d o u te  p o u r beaucoup 
d a n s  cette nouvelle  rép a rtitio n  des tâches dans l'industrie  textile. Elle perm it 
c e r ta in em en t de ne pas  rem ettre  en cause les rô les trad itionnels a u  sein  de la 
fam ille : la fem m e tresseu se  de paille re s ta it à la m aison  où  e lle  pouvait 
accom plir les travaux dom estiques, et agricoles. A ux hom m es, 1 en trée  dans les 
fab riq u es , q u e  l'absence de  diffusion p réa lab le  d u  travail tex tile  m ascu lin  à 

dom ic ile  facilita it sans doute: devenir fileur n 'é ta it pas un  ab aissem en t, mais 
u n e  p ro m o tio n  pou r ces anciens operanti si nom breux  dans la p rem iè re  partie 
d u  siècle e t qu i sem blaient fourn ir la p rinc ipa le  source de m a in -d 'œ u v re  des 
n o u v e lle s  en trep rises ; ils se tran sfo rm èren t in modemi opérai che svoîgono il 
lavoro in rami diversi d ’a ttiv ità  industriale a cominciare come e ovvio da 

quello laniero86.

Les fem m es re s ta ien t nom breuses d an s  le textile, m a is  e lle s  é taien t 

m a in te n a n t  adoprate...per le orditure delle tele e per la smolettatura dei panni, 
fina lm en te  corne sceglitrici di cenci: d an s  / entrepôt, le magasin ou la maison, 85

85 Pour les problèmes des rôles sociaux dans l'industrie textile de la fin du siècle, nous renvoyons à l’étude 
de A-Pescaiolo modelli di industrializzazione..., op.cit., qui traite de façon spécifique des Carrière maschili 
e percorsi feminili, pp.71 et suivantes 
86c.Pazzagli, op.cit, p.190
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com m e le  résum e A .Pescarolo. Si elles en tra ien t en  fabrique, elles le fa isaien t 
d e  to u te s  façons avant le m ariage  et po in t après.

L es  rô le s  é v o lu è r e n t  d o n c  e f fe c t iv e m e n t  p ro f o n d é m e n t :  la  
m a sc u lin is a tio n  de la  f i la tu re  e t d u  tis sa g e  re p ré se n te  u n e  sp éc ific ité  
su p p lé m e n ta ire  de P rato ; en  effet, si à Biella égalem en t l’in tro d u c tio n  de la  
fila tu re  m écanique signifia le re to u r au travail d es  h o m m e s 87, le  m o u v em en t 
fu t  in v e rse  p o u r le tissage  q u i, m écanisé, d e v in t l'ap an ag e  d es  fem m es88, 

com m e ce fu t égalem ent le cas à Schio89 *: u n  m o u v em en t en co u rag é  par la  
co n v en an ce  financière d u  fab rican t, qui p ay a it b ien  m oins la m a in -d 'œ u v re  
fé m in in e , e t p a r  le m ép ris  d es  hom m es e n v e rs  le tra v a il m écan isé  q u i 
d év a lo risa it leurs trad itio n n e ls  savoir-faire de trav a illeu rs  tex tiles à dom icile. 
R ien  d e  te l à P rato  o ù  les co n d itions in itia le s  é ta ien t, n o u s  l ’avons v u , 
d iffé ren te s .

U n  p o in t com m un cep en d an t: le trav a il d es en fan ts, p ré sen ts , eu x , 
p a r to u t  com m e aides de  leu rs  aînés; un  ra p p o rt d a té  de 1877, au  m om ent o ù  
s 'a c h èv e  n o tre  enquête , co n sta ta it que li ragazzi s'impiegano a fare i cannelli 
ai tessitori, a riprendere i f i l i  alle filande di lana, e alcuni, i più grandi, ma assai 
raramente come a n n a sp a to n e  Entrés à p a rtir  de  six ans, ils su iv a ien t en  to u t 
les  h o ra ire s  des adu ltes e t n e  connaissaien t que  l'un ivers  de  la fab rique  car, 
d is a i t  le  ra p p o rt, nelle fabbriche non si concedono licenze per attendere a 
scuo le , ce q u i les ren d a ien t ignoranti quasi tu t t i91. L 'em plo i g én éra lisé  d u  
trav a il d e s  enfants faisait c ra ind re  toute m esure  restrictive:

non è a negarsi che una limitazione per legge al lavoro delle donne, ma 
p iù  specialmente dei fanc iu lli porterebbe un qualche danno agli industriali e 
agli operai. Il tessitore cui manca per due o tre ore il fanciullo che g li prepari i 
cannelli o resta inoperoso o si provvede una m uta. Nel primo caso è perdita di 
lavoro, in  danno dell'operaio e de ll'industria le , nel secondo aum ento d i 
opera. D icasi altrettanto per quelli impiegati a riprendere i f i l i  alla filande. 
M ancando il ragazzo, il fila tore deve fare da se quel lavoro, e nel medesimo 
tem po farebbe assai meno lavoro. Il danno lo ritengo permanente.92

87F.Ramella terra e telai. Sistemi di parentela e manifattura nel biellese dell'ottocento, Torino, Einaudi, 
1984, p.40 et suivantes
88 F.Ramelia Terra e telai, op.ciL, p.242 et suivantes
89 A.Dewerpe, L'industrie aux champs, op.ciL, p.349-50
Â-C.P., Statistica, 321: Interrogatorio intorno al lavoro delle donne e dei fanciulli nelle fabbriche, en 
réponse aux questions du MAIC, Commissione Consultativa sugli Istituti di Providenza e sul lavoro, 
1877.
91 A.C.P., Statistica, 321, op.ciL
92Iòem



Les spécificités de  la d iv ision  des tâches dans l'in d u strie  tex tile  de 
Prato ne so n t au  fond que l 'u n  des m ultip les aspects des processus souven t 

o rig inaux  e n  oeuvre d an s  la  ville. A u  p rix  d e  com prom is, au  p rix  de 

bricolages parfo is incertains, les en trep reneurs réussiren t à gagner, b o n  an, 
mal an , u n  trip le  pari: s 'in sérer dans les in terstices d 'u n  m arché d e  vente 
c o n cu rren tie l-  ils le firen t p a r  le b ia is  de l 'ad a p ta tio n  co n stan te  à la 
dem ande, d e  la d iversification  des p rodu its , ten tan t dès que l'occasion s'en 
p résen ta it d e  diversifier égalem ent les m archés-; m aintenir p o u r  cela les fils 
d 'u n  a p p ro v is io n n e m e n t d o n t les ro u ag es  le u r  é ch ap p a ien t p o u r ta n t;  
ré u ss ir  e n fin  à gagner u n e  m ain -d ’œ u v r e  ru ra le  fo rt occupée  to u t  en 
co n trô lan t u n e  m a in -d 'œ u v re  urbaine é to n n am m en t sage. P o u r cela, il 
fa lla it au ss i savo ir jo u er d e  deux  espaces institu tionne ls  à leu r m an ière  
fondam en taux : la corporation  d 'abord, la com m une ensuite.
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Chapitre 8

L E  T E M P S  DE L’ARTE DELLA l a m a

L 'u n e  des p rem ières décisions d ’im p o rtan ce  que  p r it  le g o u v ern em en t 
d e  F lorence, en tran t e n  1351 en  possession de  P ra to , fu t de  lu i p e rm ettre  d e  
c o n se rv e r  l ’ensem ble  d e  ses  co rp o ra tio n s  d e  m é tie r , a u  p re m ie r  ra n g  
d e sq u e lle s  figurait Y A rte della Lana. Les en tre p re n eu rs  avaien t donc  à faire les 
com ptes avec elle.

Les corporations toscanes, q u ’il s'agisse d e  celles de Florence -de loin les 
p lu s  im p o rtan tes  bien sû r- d e  P rato  ou des au tre  villes d u  G rand  D uché n 'o n t 
fa it l'ob jet d 'aucune é tu d e  récen te . Les prem iers e t dern iers trav au x  da ten t d es  
a n n é e s  1940, à une é p o q u e  o ù  le fascism e in c ita it  à se p e n c h e r  avec  
b ienveillance  vers des in s titu tio n s  dont le rég im e exaltait le m odèle: Luigi D al 
P an e  p u b lia  alors ce qu i est essentiellem ent u n  recueil de textes su r  II tramonto 
delle corporazionii, la  m êm e année  où A. D oren  p u b lia it so n  o eu v re  sur L e  
a rti fio ren tin e2.

D ep u is  lors le s ilen ce  s 'e s t in sta llé  s u r  u n  th èm e q u i, com m e le 
r a p p e la i t  G .A ssere to , sembrava scomparso d a l'o r izzo n te  della storiografia 
ita liana* 3  4: si personne ne ju g e a it  in téressan t d ’é tu d ie r  les co rp o ra tio n s , c 'est 
q u 'il  é ta it généralem ent ad m is  qu'elles é taien t a rchaïques, e t sources de re ta rd  
éco n o m iq u e ; C.M. C ipo lla , o n  l'a  dit, y v it l 'u n  d e s  p rin c ip au x  facteurs d u  
d é c lin  ita lie n ^ : à l 'en  c ro ire , le contrôle r ig id e  q u 'e lles  ex erça ien t su r la 
p ro d u c tio n  signifia la p e rs is tan ce  de metodi di produzione e di organizzazione 
aziendale superati da tempi, a in si que le m ain tien  d 'u n  coût é levé d u  travail à 
cau se  d e  la politique de  rig id e  défense des n iveaux  salariaux. U ne analyse qu i

*DaJ Pane II tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII e XIX), Milano, 1940 
D̂oren A. Le arti fiorentine, Firenze, Sansoni, 1940

3 G. Assereto, Lo scoglimento delle Arti, qui fait le compte-rendu du livre de M.Costantini, L'albero 
della libertà economica. Il processo di scioglimento delle corporazioni veneziane, Venezia, Arsenale 
editrice, 1987
4 C.M.Cipolla, Il declino economico dell'Italia, in AA.VV., Storia dell'Economia italiana a cura di CAI 
Cipolla, Torino, Einaudi 1959



sem bla e n su ite  rassem bler le consensus de la p lu p a rt des h is to riens, de R. 

R om ano5, à D. Sella6 e t b ien  d 'au tres après eux.

D ès lors, il im p o rta it su rtou t de  saluer le m om ent de  la supression  de 

ces in s titu tio n s , sans to u te fo is  p o rte r non  p lu s  particu liè re  a tte n tio n  aux 
m o d a lité s  d e  le u r d is p a r it io n : di quel trapasso era il punto d'arrivo a 
interessare, mentre quello di partenza veniva dato per sco n ta tc? . O n 
p ré s u m a it  en  effe t q u e  to u s  les o p é ra te u r s  éco n o m iq u es  a tte n d a ie n t 
fébrilem ent d 'ê tre  libérés d u  "carcan gothique" corporatiste p o u r s 'ad o n n er à la 
joie de  la liberté  du  travail e t d 'une  façon plus générale de la libre entreprise.

En était-il ainsi à Prato?

1 ETRE UNE VILLE P'ARTE

UN PRIVILÈGE

D ans le cadre d u  nouvel Etat régional qu i se m et en  place e n  Toscane 

sous l'h ég ém o n ie  de  F lorence à la fin  d u  M oyen-A ge, c 'est a ssu rém en t un 
p r iv i lè g e  p o u r  P ra to  q u e  de  co n se rv e r ses  c o rp o ra tio n s5 : F lo rence  

reco n n a issa it, e t ad m etta it a insi que le gouv ern em en t des A rts d e  la ville 
soum ise  con tin u era it d 'ê tre  autonom e e t d 'une  certaine m anière  in d ép en d an t 
de celui d e  la capitale. C 'é ta it là un  tra item en t de  faveur au q u el n  av a it droit 
q u 'u n  n o m b re  restre in t de villes dont il é tait d e  bonne po litique  d e  m énager 
les su scep tib ilités: S ienne, P ise, bien que  soum ises, ne se v e rra ie n t jam ais 

en lever le gouvernem en t des Arts.

U n e  carac té ris tiq u e  q u i les d is tin g u a it de  l'en sem ble  d e s  centres 

m ineurs, d irectem ent placés sous la tutelle des corporations d e  la capitale: tout 
a r tis a n  o u  e n tre p re n eu r o e u v ran t dans le contado  avait 1 o b lig a tio n , avant 
1738, de s 'inscrire  d an s  la corporation  flo ren tine co rrespondan t à so n  m étier, 
c 'est-à-d ire  d 'y  payer les d ro its  d 'im m atricu la tion  et de se so u m ettre  en  tout 
aux rég lem en ts  émis p a r les m aîtres de la capitale: pas question en  effet de voir 
rep résen te r les intérêts ou  les personnes de  ces artisans provinciaux a u  sein des 
o rg an ism es  directifs des d ifféren tes co rp o ra tions. L 'o rgan isation  centralisée 
é ta it a in si cohérente avec le projet assez c lairem ent énoncé de fav o rise r les 5 6 7 8
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5 R. Romano, la storia economica. Dal secolo XIV al Settecento in AA.W., Storia d  italia, 2. Dalla 
caduta dell'Impero romano al secolo XVIII, Torino, Einaudi, 1974
6 D. Sella, L'industria della lana in Venezia nei secoli sedicesimo e diciottesimo, in AA.W., Storia 
dell'Economia italiana, op.cit.
7 IG.Assereto, op.cit
8 ADoren le arti fiomtine, l Firenze, 1940; P-Malanima, le attività industriali, op.cit, p.223
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activ ités industrie lles  d e  la capitale , en  tê te  desquelles se s itu a it la p restig ieuse 
A rte délia Lana.

Le priv ilège concédé à P rato  en  février 1351 était donc d ’im portance: il 
p laça it la v ille  dans u n e  p o sitio n  in te rm éd ia ire , soum ise à la cap ita le  certes, 
m ais  de  façon  p lus au to n o m e que la p lu p a rt d es  au tres cen tres d e  l'Etat. U n  
p riv ilèg e  q u i p e rm it à Francesco  D atini d 'o e u v re r  en  to u te  in d ép en d an ce , 
p ro d u is a n t à P rato  d es  d ra p s  concurren tiels à ceux de F lorence9  10. Priv ilège 
d 'a u ta n t  p lu s  ap p réc iab le  q u ’il fu t co n stam m en t réaffirm é; a in s i en  1454, 
re d is a i t -o n  q u e  les "huomini di decta terra d i Prato et suo distrecto non 
s'in tendino essere c ittadin i né contadini d i Firenze quanto alle decte arti 
exercitate in decta terra o nel suo distrecto^-^; p u is  d e  n o u v eau  en  1542 où la 
c o rp o ra tio n  lo u a it lo illmo signor duca Cosmo per sua mera liberalità da morte 
a vita resuscitar fece la terra di Prato nella provisione per suo ordine facta nella 
conferma delli privilegii dell'arte della lana di Prato ,  substentativa per tale 
fluctuoso exercitio fondato per aiuto de poveri d i lesu Christo non solo alla 
terra, ma etiam al contado di Prato dà il cibo corporeo1 1  12.

U n e  affirm atio n  de d ép en d an ce  e t de reconnaissance  envers le sou v era in  en  
m êm e tem p s  que tém oignage d u  caractère p rim o rd ia l de Y A rte  p o u r  la vie de 
la ville e t de  son contado. A  cette date p a ra issa it u n  n o u v eau  rég lem en t qui 
sera it la base de la législation corporative p en d an t les deux siècles à venir. D 'où 
la nécessité  d 'en  p ren d re  connaissance.

O r g a n i s e r e t légiférer: l a p u i ssance t h é o r i q u e  d f  i.'a r t f

O rg an iser l'exercice de  la draperie , c’é ta it b ien  le b u t fo ndam en ta l de la 
c o rp o ra tio n . Le n o u v e a u  s ta tu t  de  1542 le ra p e lla it: volendo che per lo 
advenire in decta terra di Prato circa tale laudabile exercitio si viva, come 
invero si débbe, con buona regola, modestia e fedeltà, servate le cose da 
observare..feciono, statuim o, providono et deliberomo li infrascripti capituli et 
or d in a tio n i^ ..inconcevable  de  pen ser a u tre m e n t q u 'en cad ré  p a r  de strictes 
règ les l 'ex e rd ce  de la fabrication: le règ lem ent a ssu ra it la régu larité  e t la bonne 
e x éc u tio n  d u  trav a il. G aran tie  p o u r  les a ch e te u rs , a insi m is à l 'ab ri des 

co n tre faço n s  e t de  la  m au v a ise  qualité , il p ro té g e a it ég a lem en t m aîtres e t 
co m p ag n o n s qui oeuv ra ien t selon  des norm es connues et égales p o u r  tous. En 
so n  nom , les m aîtres  p o u v a ien t d em an d er ré p a ra tio n  du  m a u v a is  ouvrage;

9 Ainsi que le rappelle P-Malanima, op. ciL, p.223
10 Statuti dell'Arte della Lana (secoli XTV-XV11I), a cura di R.Piattoli et R. Nuti, Firenze, 1947, p.129
11 Idem, p. 162
12 idem, p. 160



grâce à lui encore, les compagnons étaient assurés du prix de leur tâche par la 
stricte fixation du tarif de chacune d'elles. Ce pouvoir et devoir de la règle, 
cette préoccupation d'encadrement et de garanties respectives définissait d'une 
façon générale l’existence des corporations, point n'est besoin de s'y arrêter 

longuem ent.

Avoir conservé le privilège de la corporation, c'était donc pouvoir 
décider de façon autonome de l'organisation du métier et tout d'abord établir 
le gouvernement de l'Art. Rien de bien original dans ce domaine sur lequel il 
est inutile de s'attarder. Le statut de 1542 précisait les différents offices et les 
conditions d 'élection. Au sommet de la hiérarchie corpora tive , un 
provveditore generale élu par l'universale dell’Arte et recevant provision, 
tout comme le chancelier, et le camerlingue qui, pendant l'année de son office, 
devait s'occuper des finances de l'Art et rendre compte à la fin de son mandat 
de sa gestion, strictement vérifiée par deux ragionieri, élus à ce propos. 
C'étaient alors les trois seuls offices rémunérés, prix des peines de chacune de 
ces fonctions. Les autres recevaient offrandes et poivre lors des fêtes 
récurrentes de l'année. Les consuls, au nom bre de quatre, form aient le 
m agistrat de la corporation, et étaient élus tous les six mois parm i les 
personnes immatriculées qui ne faisaient pas altro exercitio che di lana, ad cid 
nel magistrato si truovino persone atnorevole di epsa arte. Les Consetvadori, 
élus pour un  an, avaient la tâche importante de faire respecter les privilèges, 
ordres et règlements de la corporation; c'étaient eux également qui devaient 
élire les trois riveditori: chargés, comme leur nom l'indique, de vérifier la 
conformité aux règles des pièces, deux d'entre eux devaient être choisis parmi 
les personnes immatriculées et exerçant l'Arte et le troisième parm i les 
immatriculés non exerçant. Une distinction que l'on retrouve pour le choix 
des v ing t conseillers don t moitié éta it élue parmi tu tti quelli che 
manualmente exercitano et fanno fare lo exercitio, cioè maestri, compagni di 
bottegha et maruffini et moitié parmi li matricolati et riconosciuti che no 
exercitano nel modo predetto. Ces conseillers se réunissaient sur convocation 
des consuls ou des conservateurs, devaient avoir au moins 25 ans et étaient 
renouvelés par moitié tous les six mois, recevant une once de poivre lors des 
offrandes. C'étaient eux qui votaient avec les consuls et conservateurs pour 
élire le chancelier, le camerlingue et les autres offices.

Une autre charge particulièrem ent im portante é ta it celle des 
réformateurs: au nombre de quatre, élus pour cinq ans, ils étaient chargés de 
préciser, voire de modifier, quand le besoin s'en faisait sentir, le statut de 1 Art. 
Cette disposition est à l'origine de la série plus ou moins régulière de textes

368



lé g is la t i f s ^  qui perm ettent de connaître la politique suivie en matière de 
règlementation par la corporation.

La corporation de Prato  n'était pas absolum ent indépendante de 
Florence, elle était d irectem ent soumise au G rand Duc qui devait en 
approuver les statuts et les réformes: un pouvoir qu'il avait délégué dans un 
p rem ier tem ps à 1 Arte della Lana de Florence, ré in troduisan t ainsi la 
possibilité  d 'un contrôle, ne serait-ce qu'a posteriori, de la corporation 
florentine; suite à de probables protestations, la Pratica Segreta, organisme du 
gouvernem ent central, était devenu le véritable contrôleur de l'Art de Prato, 
chargé de vérifier la conformité aux lois de l'Etat des décisions prises par les 
réform ateurs et le m agistrat de la corporation; ayant le pouvoir de refuser 
tou te  nouvelle disposition qui semblait les contredire, la Pratica Segreta 
d isposa it égalem ent d 'u n  pouvoir d 'arbitrage lors d 'éven tuels conflits 
survenant au sein de la corporation. La politique réellement appliquée fut 
donc assez souvent le résultat d 'un  compromis, plus ou moins bien accepté, 
entre les décisions propres de l'Art et les modifications imposées par la Pratica, 
nous le verrons. Les textes ont heureusement conservé la trace des différentes 
in terventions.

Prato disposait donc d 'un  privilège: était-ce un bienfait? La corporation 
fut-elle un  facteur de développem ent productif? Peut-on dire qu'elle favorisa 
ou, au contraire, entrava la production de Prato, par rapport à Florence, par 
rapport aux centres de m oindre importance, directement soumis à la capitale?

U N  BIENFAIT?

Les travaux récents concernant la ville de Prato ont insisté sur le 
protectionnism e de l'A rte, le caractère pointilleux de sa règlem entation 
technique, le caractère oligarchique de son gouvernement. Sous la plume de G. 
N uti, le jugem ent se fait nettem ent négatif: Chi dirigeva l'Arte, raramente la 
esercitava, ma voleva che venisse continuata come nei tempi passati e da ciò 
derivava un gran numero di disposizioni miranti a irrigidire i procedimenti e 
la produzione secondo i principi arcaici13 14; il ajoute un  peu plus loin: certo che,

13 Les réformes publiées par Nuti et Piattoli datent des années 1542, 1549,1554,1565,1643,1647, 
1648, 1653, 1658, 1664, 1674, 1679, 1689, 1704, 1709-1712, 1718-1719, 1723-1724, 1734, 1749, 
1754.
14 G. Nuti, Prato nel pricipato mediceo, in Storia di Prato,vol. H, secolo XTV-XVIII, Prato, Edizioni 
Cassa di Ripanni e Depositi, 1980, p. 232



finché sopravvisse, queir insieme di istituzioni, di metodi e di abitudini non 
poteva favorire la produzione*5.

Le point de vue de P. Malanima est loin d ’être aussi affirmatif: il note 
bien que la legislazione economica dell'arte pratese si ispira ai principi del 
protezionismo e del controllo qualitativo della produzione l o c a l i , mais n'en 
tire pas de conclusions, ni ne se livre à une analyse des m odalités de la 
suppression de la corporation à Prato. On réussit difficilement en le lisant à se 
faire une idée de ce que fut réellement la politique de l'Art de Prato et qu'elle 
fut son incidence sur la vie économique du  secteur.

Pourtant, dans son étude de l'industrie florentine, P. Malanima est fort 
nuancé sur la politique corporatiste et sur son rôle éventuel dans le déclin 
industriel de la ville; il conclut au contraire que la politica tradizionalista degli 
istituti corporativi, almeno nel caso di Firenze, fu  un elemento positivo e non 
negativo, come si è soliti considerarlo. Non furono le corporazioni a provocare 
la decadenza del settore industriale; esse, vice versa, riuscirono a far sì che 
Vindustria fosse capace, ancora fino agli ultimi decenni del Settecento, di 
spedire qualche centinaio di panni e qualche migliaio di drappi fuori dei 
confini del Granducato^. Une interprétation fondée sur la réflexion quii 
n'était d ’autre solution pour Florence, incapable de concurrencer les pays du 
Nord sur le terrain des textiles à bon marché, que de persévérer dans la voie du 
produit de luxe: la politique de l'Art fut donc cohérente, et résulta d une 
analyse correcte de la position économique de la ville.

Dans le cas de Prato, il faut poser le problème en d'autres termes: le 
moteur de son renouveau productif au XVÜIè siècle étant les textiles de bon 
marché, le mélange des fibres, au détriment des draps de qualité, il convient de 
suivre de près l’évolution de la politique de la corporation, non seulement 
dans le dom aine qualitatif, mais également sur d'autres points cruciaux 
comme celui des immatriculations, de la protection contre les forains , ou 
encore de l'incompatibilité des métiers et de la multiplication des activités. Un 
ensemble de problèmes que la corporation du t résoudre, conflits d'intérêts 
compris; satisfaits ou déçus, les attentes des acteurs doivent être reformulées. 15 16 *

3 7 0

15 Idem, p.236
16 p  Malanima, le attività industriali, op.ciL, p.224
U  p. Malanima, La decadenza.., p.169



371
2-UNE CORPORATION ARCHAÏQ1 IF?

R e c r u t e m e n t  e t  n o i jv e r n e m f n t  n f  t ' a p t  

Une corporation malthusienne?

L une des accusations souvent portée contre les corporations est 
d 'avoir constam m ent mené une politique de restriction du  nom bre des 
personnes exerçant le métier, que ce soit sous l'influence des compagnons qui 
refusaient de voir de trop nom breux apprentis, ou, plus souvent, sous la 
p ression  des m aîtres qui lim itaient à leu rs propres descendants le 
renouvellem ent de la corporation.

La question se pose différemment pour Y Arte della Lana: ses membres, 
les lanaioli, étaient les organisateurs de la production, les marchands-fabricants 
en quelque sorte; point question de maîtrise donc, ni de compagnon. Mais 
pour appartenir à l'Art, il fallait avoir été reconnu comme un de ses membres, 
avoir été accepté par au m oins deux tiers du corps à recevoir la matricule 
majeure, et à payer une taxe de reconnaissance qui s'élevait au XVmè siècle à 
cinquante lires. A cette condition seulement le lanaiolo devenait réellement 
tel et était habilité à fabriquer des draps de laine de toutes espèces dans la ville 
de Prato. Comme la plupart des corporations, celle de Prato tenait à réserver 
l'usage de ses privilèges aux seuls habitants de la ville:

che quelli che non saranno originali pratesi o che almeno non haranno 
habitato familiarmente la terra di Prato anni cinque continui non possino ne 
debbino..essere matricolato1®.
Une m esure qui s'appliquait également aux Florentins, obligés de choisir, lors 
de la publication du règlem ent, entre l'im m atriculation et le renoncement 
définitif à toutes prérogatives dans le cadre productif de Prato. La corporation 
existait donc bien pour l'avantage exclusif de la cité et de ses habitants.

De même, ici comme ailleurs, la corporation privilégiait la continuité 
familiale, accordant aux héritiers de père, de frère ou d'oncle, une réduction 
considérable de la taxe d 'im m atriculation^: qui possédait un  ascendant dans 
la corporation ne devait que la "reconnaître" et versait pour cela une modeste 
somme. Rien de bien original dans ces m écanism es d 'acceptation qui ne 
changèrent guère au fil des siècles. v 18

18 Statuto dell'Arte della Lana, 1542, capitolo VITI 
Ibidem



Cependant, beaucoup, au XVmè siècle, n'étaient plus intéressés à 
prendre cette matricule majeure, qui permettait bien sûr de fabriquer des draps 
de prestige, bonne laine et beau travail, qui faisaient l'honneur des fabricants 
m édiévaux, mais ne faisait plus partie de la gamme de production de 
nombreux lanaioli plus modestes. Plutôt que de voir s'échapper ces fabricants 
qui rechignaient sans doute devant l'importance de la taxe d'immatriculation, 
la corporation prenait acte, en 1718-19, de la nouvelle situation. Une preuve 
que l'on cherchait ici à s'adapter aux changements en cours dans le textile. 
Plutôt que d'imposer à ses membres l'obligation de choisir, la corporation au 
contraire s'ouvrait à tous:

che sia lecito e permesso in avvenire a qualunque persona che habbia e 
abiti familiarmente la città di Prato purché non habbia incompatibilità di 
mestiere, il potere liberamente senza alcuno preguidizio lavorare lane 
matricine e beccaine e di qualunque altra sorte permessa dagl'ordini e statuti di 
quest'arte e con quella fabbricare ogni sorta di pannina stretta solamente, si 
stameggiata, si non stameggiata, purché paghi all'Arte di questa città...lire 10 
ogn 'anno^®
Qui payait ces dix lires recevait le livret de l'Arte où était inscrit chaque année 
la quantité et la qualité des draps qu'il fabriquait. Nous avons déjà vu Filippo 
Pacchiani, en 1722, faire la demande afin d'être reçu à cette matricule mineure, 
celle qui perm ettait de fabriquer les draps de qualité courante qui se 
m ultipliaient alors à Prato. La corporation prenait donc acte de l'évolution et 
reconnaissait qu'il existait deux sortes de lanaioli.

La réforme prévoyait également une libéralisation de l'accès à la 
m atricu le  majeure pour ceux qui auraient payé pendan t cinq années 
consécutives les dix lires: l'admission se ferait désormais autom atiquem ent 
pour les cittadini de Prato qui n'auraient plus à subir l'épreuve de l'élection, 
mais seulement à payer les cinquante lires. Une mesure pourtant rapidement 
abolie: en  1734, les réformateurs estimaient qu’elle enlevait aux représentants 
de l'Art l'ius e la libertà de choisir qui avaient les capacités pour être admis 
acciò non l 'eserciti alcuno che non sia capace di sostenere tutto il decoro21. 
Indice de tensions existantes en tre  les partisans d 'une p lus grande 
libéralisation et les tenants du maintien d 'un strict contrôle.

La même année, les réformateurs se penchaient sur un problème plus 
grave. Il apparaissait de plus en plus clairement que la matricule mineure ne 
suffisait pas à encadrer l'ensemble des producteurs excerçant à Prato. En effet, * 21

20Riforma dell'Arte della Lana, 1718-19, capitolo I
21 Riforma, 1734, capitolo HI



draps larges ou draps étroits, il s'agissait toujours d e draps de laine. 
Q u'arrivait-il si notre fabricant tissait le lin  ou  m élangeait les fibres? 

Théoriquem ent, tous ceux qui s'intéressaient à d ’autres m atières que la laine 
ne devaient pas être immatriculés: leur cas n'avait pas été prévu par les statuts 
antérieurs pour cause d'inexistence. De nouveau, il fallut envisager au début 

siècle de rem édier à ce qui apparaissait désorm ais com m e une
lacune:

Per maggiore benefizio di detta arte e per togliere via il pregiudizio che 
resulta a mercanti pratesi il farsi lecito ogni persona di fabbricare lendinelle, 
mezzelane o altra sorta di pannina, nella quale vi sia tirata e lavorata dentro 
lana, e quella vendendo senza permissione e licenza di detta arte, perciò 
ordiniamo che da ora in avvenire non sia lecito e permesso a veruna persona 
il potere fabbricare e comprare per rivendere dette lendinelle, mezzelane..- 
eccetuati però gli mercanti che tengono il libbriciolo e tu tti gli matricolati a 
detta arte- mentre però i suddetti, a cui resta proibito, non avranno prima 
domandata e ottenuta licenza da' conservadori e consoli della arte predetta con 
pagare ogn'anno alla medesima lire cinque22.

Encore une fois, la corporation m ontrait q u ’elle avait conscience des 
changements contemporains et prétendait peser sur eux: non pour interdire, 
m ais p o u r contrôler, connaître et se faire reconnaître de tous ceux qui 
fabriquaient des tissus à Prato. De cette façon, tout fabricant, qu'il produise de 
beaux draps larges, des draps courants ou des étoffes mélangées, devait se faire 
admettre, et payer, selon ses choix, une taxe variant de cinquante à cinq lires.

Pourtant, il est diffide de croire que la tentative de m aintenir sous la 
juridiction et le contrôle de la corporation l'ensemble des fabricants de Prato 
réussit pleinement. En effet, après quelques années d'application de la dernière 
réform e, pendant lesquelles de nom breux fabricants d 'étoffes vinrent 
dem ander et payer la taxe minimum de cinq lires, leur nom bre diminua 
rapidem ent, sans rapport avec une quelconque baisse de la production. Aucun 
de ceux qui furent recensés lors de l'enquête de 1767 n'était en règle.

A insi, lorsque les lanaioli faisaient partie  du club restrein t des 
fabricants de draps, ce qui correspondaient au sens strict à la définition de leur 
nom , ils avaient pris la matricule et participaient à la vie de la corporation. 
Ceux qui ne s intéressaient qu'aux étoffes mélangées ou aux fibres végétales, se 
passa ien t souvent de tou te  reconnaissance corporative. Mais une telle 
situation ne dépendait pas d 'une quelconque politique m althusienne de la *

22 Riforma dell’Arte della Lana, 1734, capitolo I



corporation; au contraire, elle avait tenté d'adapter sa législation aux nouvelles 
conditions, essayant de reconnaître et de regrouper tous les producteurs: une 
tentative qui échoua car ceux qui ne fabriquaient que des mezzelane ou des 
draps de lin n'avaient rien à attendre d'elle, dont le gouvernem ent restait 
dominé par ceux qui produisaient les draps de plus "noble" qualité.

Le gouvernement de VArte. un enjeu?

N ous ne possédons malheureusement pas le détail des élections aux 
différents offices de l'Art, le compte-rendu des séances, des partis et des élus: 
un obstacle majeur pour connaître avec précision par qui fut gouvernée la 
corporation, pour savoir si les luttes étaient vives ou si, au  contraire, 
l'indifférence dominait. Quelques indices peuvent cependant être recueillis au 
fil des textes des réformes et à l'occasion de certains procès.

Une corporation délaissée?

Diverses dispositions prises par les réformateurs laissent penser qu'il 
n 'é ta it pas forcément toujours facile de trouver qui voulait rem plir les 
différents offices de l'Arte. Ainsi, en 1653, le rehaussement du  salaire du 
cam erlingue était justifié par les nouvelles charges qui lui étaient confiées, 
m ais aussi parce que per ordinario si rendu il più delle volte difficile trovar 
soggetto che voglia esercitare tal carica23. En 1664, sa rétribution augmentait 
encore m ais cette fois une amende punissait qui refuserait d'exercer la 
ch arge^ . En 1704, on proclamait que personne ne pouvait refuser l'office de 
ré fo rm a te u r^ , sous peine de perdre le droit à l'élection dans tous les autres 
offices. A utant d'indices que les charges les plus astreignantes n'étaient pas 
recherchées avec ardeur.

L'absentéisme semblait être le grand fléau qu'essayaient régulièrement 
de combattre les réformes. Le mal était dénoncé dès le XVIè siècle: en 1554, les 
absents étaient privés du poivre qui leur était normalement dû. Dix ans plus 
tard , en 1565, les absentéistes devaient désormais payer une amende: dix sous 
pour les provveditori et cinq pour les consuls, conseillers et marchands qui ne 
rem pliraient pas leurs devoirs. Les sommes réclamées ne cessèrent de croître, 
en même temps que les absences sans doute: en 1643, l'amende était portée à 
deux lires, ce qui n'empêchaient pas les législateurs successifs de continuer à 
rap p e le r l'obligation de présence. En 1734 encore, les réform ateurs 23 24 25

23 Riforma, 1653, capitolo 5
24 Riforma, 1664,
25 Riforma, 1704, capitolo 3



tém oignaien t che le adunanze ctie si fanno in detta arte per trattare i negozzi 
délia medesima in benefizio e vantaggio delVistessa e suoi sottoposti non si 
possono alle volte fare per mancanza délia persone che devono congregarst^ ^ ; 
pour éviter la paralysie de la corporation, ils décidèrent q u ’il suffirait 
désorm ais que conservateurs et consuls soient au nombre total de six per 
potere deliberare e risolvere cià che a loro si a spe tta^. Les am endes avaient en 
effet prouvé leur inefficacité. Depuis longtemps, les débiteurs étaient inscrits 
sur une liste officielle, le "miroir" de la communauté, qui perm ettait d'exclure 
les m auvais payeurs et les "amendés": une disposition théoriquem ent 
draconienne et en pratique jamais appliquée, que les réformateurs rappelaient 
constam m ent.

Si l'on en croit ces indices, la corporation semblait quelque peu  
négligée, ses offices trop souvent délaissés et ses assemblées désertées par ceux- 
là m êm es qui auraient d û  être les prem iers intéressés. Pourtant, les 
réform ateurs m ettaient égalem ent petit à petit en place une politique de 
restriction de l'accès aux offices qui contredisait au moins partiellement ce 
prem ier témoignage.

Le gouvernement d 'une élite?

Si tout fabricant pouvait, et devait, être immatriculé à la corporation, 
cela ne signifiait nullement que tous pouvaient aspirer à son gouvernement.

La première restriction concernait l'âge: dès 1565, on statuait qu'il 
fallait avoir au moins trente ans pour prétendre à la charge de conservateur^® 
et seulem ent vingt cinq pour être camerlingue. Il n'y eut pendant longtemps 
d autres restrictions. En 1704 seulement, les réform ateurs décidaient de 
préciser les limites d'âge de chaque office pour éviter dorénavant les difficultés 
qui naissaient, disaient-ils, régulièrement de l'imprécision des règlements sur 
ce point. Toutes les corporations avaient du reste le souci de confier leur 
gouvernem ent à des personnes dont l'âge pouvait être une garantie de 
m âturité . Tant qu'il ne s'agissait que de lim itation de cette nature, tous 
pouvaient s'attendre à être un  jour désignés à l’une des charges de l'Art.

A condition bien sûr que des parents proches n'en fassent déjà partie. 
L 'interdiction des charges multiples pour une même personne ou une même 26 * 28

26 Riforma, 1734, capitolo X
22 Riforma, 1734, capitolo VII
28 Riforma, 1565, capitolo II



famille fu t pourtan t proclamée relativem ent tardivement: en  1709, les 
réformateurs tenaient à préciser que solo un consigliere per consorteria possa 
essere nel medesimo tempo, et in questo uffizio patisca il divieto anche il 
padre, suocero, genero, fratello, figlio acciò ne sia un solo per tratta29; légitime 
préoccupation que le conseil de la corporation ne soit monopolisé par les 
représentants d 'un nombre réduit de familles. De fait, les contestations se 
m ultiplièrent au XVIIIè siècle. Les lanaioli refusés aux offices pour avoir déjà 
un parent dans le gouvernem ent de VA rfe30 31 32 se faisaient généralement un 
devoir de citer tous leurs collègues qui avaient enfreint la règle: l'interdiction 
savait être souple avec qui avait de bonnes relations. Encore une fois, il 
s'agissait là pourtant d'une mesure théoriquement égale pour tous.

Bien différente était la restriction imposée dès 1648 che per l'avvenire 
s ’osservi che quelli solo quali saranno matricolati con la matricola maggiore 
possino esserre ammessi all'offitio di conservatore e riformatore31. De cette 
façon, seuls ceux qui avaient été acceptés parmi l'élite des lanaioli pouvaient 
briguer deux des charges les plus im portantes de la corporation. Une telle 
m esure tendait à instaurer une ligne de partage entre les fabricants "de 
matricule majeure", qui pouvaient avoir un pouvoir de décision, et les autres, 
relégués dans une position passive: soumis à la loi sans avoir la possibilité de 
la décider. L'âge était cependant encore un remède à ce mal; quiconque avait 
plus de quarante ans pouvait briguer les charges sans nécessairement avoir été 
reçu à la matricule majeure; difficile de savoir si les heureux élus de ce genre 
furent effectivement nombreux.

Les mesures de restriction se firent plus sévères au XVIIIè siècle. En 
1734, les réformateurs innovaient: non possa nè deva alcuno essere ammesso 
alla imhorsazione e godimento degli uffizi, magistrature e onori di detta arte, 
benché ammesso alla matricola maggiore, se prima non sarà veramente e 
effettivamente cittadino p r a t e s i .
La qualité de citadin de Prato correspondait à un statut juridique bien défini 

qui supposait d'avoir été officiellement admis à ce titre: une m inorité des 
habitants de Prato étaient donc officiellement citadins. La décision des 
réformateurs tendait cette fois à une réelle fermeture des charges de Y Arte. La 
décision était en fait la première affirm ation légale d 'une restriction de

29 Riforma, 1709-1712, capitolo 3
30 S.A.S.P., Arte della Lana, 68 b
31 Riforma, 1648, capitolo 6
32 Riforma, 1734, capitolo IV



1 adm ission aux offices m ise en oeuvre depu is quelque tem ps par la 
corporation.

Parmi les registres de procès se trouvent en effet la longue opposition 
entre la corporation et Piero di Domenico Frati: lanaiolo admis à la matricule 
majeure en 1727, il se vit refuser l'accès aux offices parce que non citadin. 
S’estim ant lésé et injustem ent traité, Frati fit appel à la Pratica Segreta: elle 
ordonna d'autant plus facilement son acceptation que Frati fit mention de 
toutes les exceptions à cette règle qui existaient alors dans le gouvernement 
de Y Arte. La décision de la Pratica semblait donc conforme à l'équité et allait à 
l'encontre des tendances restrictives de la corporation.

U  A rte  refusa une nouvelle fois de se soum ettre au jugement de 
Florence: en premier lieu, expliqua-t-elle, parce qu'elle n 'avait de compte à 
rendre à quiconque sur la façon de se gouverner et sur les personnes qu'elle 
estimait être dignes de ses offices; ensuite, parce que les étrangers admis par le 
passé, l'avaient été uniquem ent à cause de leur eminente cognizione degli 
affari dell'arte, ed una grande affluenza di traffichi per lo che un vantaggio 
notabilissimo dalle persone loro e da loro consigli l'Arte ne r i t r a e s s i .  Un cas 
qui n 'était pas, selon la corporation, celui de Frati.

U n conflit parm i d 'autres qui m anifestait avant tout le désir de la 
corporation de préserver son absolu pouvoir de décision. Les critères de ses 
choix étaient une nouvelle fois réaffirmés: per il motivo del pubblico bene, e 
del decoro, e del buon regolamento dell'Arte devono sempre li signori 
riformatori prescegliere per il godimento della magistratura le persone più 
civili, e più c u l t e Ces dispositions devaient selon les représentants de la 
corporation éviter les litiges et la dérision de ses décisions; un risque que l'on 
courait au contraire se le deliberazioni fossero fatte da persone d'inferiore 
condizione, che risedessero nella magistratura dell'Arte, nelle quali suole 
sperimentarsi tutto questa stravaganza di opinioni e di affetto più al privato, 
che al pubblico bene, e per evitare ogni maggiore sconcerto, che suol seguire 
dove la plebe comanda35.

La plèbe, telle était devenue l'ennemi de la corporation: une plèbe qu'il 
fallait contrôler et encadrer, mais qui ne devait pas commander. La plèbe, ce 
pouvait être les lanaioli des faubourgs, les fabricants de petits draps, d'étoffes 
m élangées, que l'on faisait désormais tout pour tenir à l'écart des offices. 
Elitiste, la corporation le fu t sans doute, au m oins idéalement. Mais cela ne 33 34 35

33 S.A.S.P., Arte della Lana. 66
34 Idem
35 idem



signifia pas pour au tan t que ses règlem ents furent l'expression d'une 
oligarchie figée, sans plus de rapports avec les exigences changeantes de la 
production.

LE TEU DES RÈGLEMENTS

Les règlem ents techniques ém is p ar les corporations ont été 
généralem ent les plus vivem ent critiqués par les historiens, nous l'avons 
rappelé: un  ensemble de règles trop précises pour pouvoir s 'adapter à la 
varia tion  des tem ps, à laquelle du  reste on montre les corporations 
farouchem ent opposées. U n esprit règlementaire pointilleux et archaïque, un 
ensemble de contrôle qui ralentit et entrave le processus de production, un 
corpus de taxe qui alourdit les coûts de production, tel est censé être le fonds 
com m un de l'esprit corporatiste. Depuis que s'est affermie la critique à 
l'encontre des corps de métiers, depuis le lointain XVmè siècle, les reproches 
sont restés inchangés, tout comme l’absence d'examen approfondi -et localisé 
des règles, de leur rôle, de leur rapport avec la production et ses variations. Le 
problèm e mérite d'être réexaminé.

A Prato, seul le lanaiolo au vrai sens du terme, le drapier fabricant des 
draps exclusivement de laine, se voyait indiquer par la corporation les règles 
de la bonne fabrication qu'il devait m ettre en oeuvre dans chacune de ses 
d iv e rse s  productions: les sta tu ts de la corporation  p rescriva ien t 
essentiellement le nombre de fils de chaîne nécessaires pour chaque type de 
draps, les différentes qualités de laine à employer, la longueur des ouvrages.

Héritière des statuts médiévaux, la corporation m oderne s'attachait 
surtout à édicter le bien faire pour l'ensemble des draps larges, les seuls dont le 
prestige méritait une vigilance soutenue. Pour les draps étroits plus communs, 
les règles se faisaient moins nombreuses et moins sévères: il suffisait de ne pas 
dépasser les largeurs prescrites afin de ne pas fabriquer des draps étroits qui 
ressem bleraient trop à des draps larges; un risque de fraude qui s'expliquait 
lorsque tous aspiraient à fabriquer cette production de prestige. Ce temps était 
désorm ais loin. Nos lanaioli modernes, on l'a vu, ne fabriquaient plus qu'une 
p art infime de draps de renommée mais s'employaient surtout à tisser ces 
"■pezzeiie, rascette, pannicelli" que leurs ancêtres sans doute m éprisaient.

Les statuts de la corporation prirent acte petit à petit des changements 
in tervenant dans la fabrication. La réforme de 1723-24, en rup ture  avec les 
textes précédents qui avaient continué à s'intéresser de façon presque exclusive



aux d rap s larges, s'attacha à promulguer les règles que tout fabricant devait 
suivre p o u r le bon ouvrage des "panni modemi""che il progresso dei tempi ha 
introdotto nella città essendo di giusto anch'ad essi per buon regolamento 
tassare e descrivere il numero delle p a i o l i  con le quali ciascheduno di essi 
deva essere ordito”* 37 38. Ainsi, le nombre de fils des draps larges, des draps en 
accordéons, mais aussi des petits draps, des calisses, des londrines et des rascette 
était nouvellem ent fixé33.

Par contre, plus question id  de la qualité de la laine à employer dans la 
fabrication: en 1643 encore, la corporation avait rappelé à qui semblait l'oublier 
le devoir de tisser les draps avec les bonnes laines permises par le règlement de 
156539. Après la seconde moitié du XVIIè siècle, la qualité de la laine disparaît 
des préoccupations corporatives. Bien entendu, en l’absence de modifications 
ultérieures, les mêmes règles restaient à l'oeuvre. Mais l'usage de laines de 
m oindre qualité ne cessa pas après la réforme de 1643; la disparition de cet 
article des réformes successives indique, plus que l'absence de l'abus, sa 
généralisation et l'accord tacite passé entre les marchands et la corporation 
pou r ne plus aborder le sujet: la qualité de la laine cesse d 'ê tre  objet de 
règlem entation.

Si la corporation préférait se taire en la matière, en d'autres articles elle 
apparaissait seconder en tous points les vues des fabricants. Ainsi, ce n'était pas 
la prem ière fois en 1723 que variaient les chaînes: dès le XVIè siècle, les 
m archands sollicitaient, et obtenaient, la révision des statuts initiaux. Ecoutons 
les intérêts en jeu, et les justifications de la réduction du nombre de fils:

atteso che detti mercanti sono più e più volte ricorsi al magistrato de' 
signori conservatori et etiam a tu tto  il corpo dell'A rte  della lana 
predetta..opponendo non lo potere in modo nissuno più osservare ( le  
règlem ent de 1541) senza gran pregiuditio loro rispetto a tristi filati che da un 
certo tempo in qua rihanno dagli stamaiuoli et filatori...che a fatica dando 
hoggi più la metà che non si dava quando fu  fatta tale ordinatione l'anno 1541 
trovano hoggi a fatica chi fili  loro a essere mal serviti...opponendo che le lane 
non sono più di quella perfetione et mercantile che realmente erano in quel

3*>Les paiole sont une unité pour compter les fils de chaînes: par exemple, les draps larges doivent avoir 
60 paiole, comprenant chacune 40 fils, soit un total de 2400 fils de chaîne
37 Riforma dell'Arte della Lana, 1723-24, capitolo II
38 Le premier réglement concernant précisément les rascette et autres draps étroits date de 1689: il fixait 
la longueur maximale à 60 bras et le nombre de paiole à 23: une mesure reprise en 1723-24.
39 Riforma dell' Arte della lana, 1565, capitolo VIUI



tempo et di maggior prezzo assai, et dimolte altre considerationi che sarebbero 
lunghe a narrarle tutte40;
Mauvaise laine et m auvais travail, tels étaient les nouveaux maux qui 
affligeaient, à les en croire dès le XVIè siècle, les marchands, et justifiaient leur 
requête pour la réduction des fils de chaînes. L'Arte prit en compte leur 
requête, au nom du bien collectif de la ville et de l'Etat:

havendo ben considerato in questa parte le giuste oppositioni de ' 
mercanta, et a fine possino liberamente lavorare, a ciò che tal lodevole et utile 
exercitio non si venga a dissipare in detta terra et che i populi si possino 
fornire di tutte sorte di panni per il felicissimo stato et non bavere a ire a torle 
di fuor dello stato, et per il mantenimento non solo di detta arte di lana quanto 
ancora di questa povera terra, et a benefitio de’ poveri manifattori che ci si 
nutricano sopra41, la corporation décidait la réduction du nombre des paiole 
qui composaient la chaîne: une façon de permettre l'abaissement des coûts de 
revient par la diminution du poids de laine et du travail de filature nécessaire 
à la confection des différents draps, une politique constamment suivie par la 
suite, au nom du bien de la ville.

Les pressions en ce sens ne cessèrent pas, ils se renforcèrent au XVmè 
siècle. Le nouveau règlement de 1723-24 en témoigne; le nom bre de fils 
com posant les portées de chaînes, fixé à quarante depuis le XVIè siècle, fut 
alors ram ené à vingt -soit une réduction de moitié du nombre total de fils 
com posant la chaîne: les draps s'allègeaient pour répondre aux voeux 
d ’économ ie de leurs producteurs, avec l'approbation officielle de la 
corporation. La mesure fut une nouvelle fois renforcée par la réforme de 1749 
qui prévoyait que in avvenire tutti i rovesci e rascette et altri lavori stretti che 
dai medesimi pratesi si fabricherano, si tollerino .. di una paiola meno di 
quello che è stato solito praticarsi fino al p r e s e n t i .  La justification témoigne 
encore une fois du souci des réformateurs de s'adapter aux évolutions en 
cours; il fallait, disaient-ils, déroger aux règles anciennement fixées parce que le 
prix des draps avait baissé. Une manière de dire qu'il convenait également de 
permettre aux marchands de Prato d'abaisser leur coût de fabrication.

U n souci identique présidait à l'allongement progressif des draps. En 
1689, les réformateurs de l'Arte avaient rappelé à l'ordre les marchands:

per levare similmente Vabuso introdotto del fabbricarsi i roversci e les 
rasciette e altri lavori stretti di più braccia che non comporta il dovere, e che è * 41 42

Riforma dell'Arte della lana, 1565, capitolo Vini
41 Idem
42 Riforma dell'Arte della Lana, 1749, capitolo 2
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stato per decreti del magistrato della medesima arte ordinato, tassato e fermato 
il non potersi passare sessanta braccia, per seguire ciò in grandissimo 
pregiudizio d e ll arte e delle povere tessitore e di ogni altro manifattore, perciò 
ordiniamo che in avvenire tutti i rovesci e rasciette et altri lavori stretti di 
qualunque sorte, che dai mercanti si fabricheranno, siano e devino essere di 
braccia sessanta u n tfà .

A llonger la mesure des draps était en effet un expédient com m un pour baisser 
le  prix d e  façon payé à la pièce. La corporation condam nait ainsi la fraude 
effectu ée  au détrim ent des ouvriers et affichait sa volonté de défendre les 

p a u v re s  m an ufacturiers: un rôle au q u el e lle  n 'éta it p as hab ituée, 
généralem ent plus soucieuse de l'intérêt des marchands. Il ne tarderait pas à 
reprendre le dessus e t pousserait insensiblem ent à l'allongement des draps: en 
1718-19, les réformateurs toléraient que les draps mesurent désorm ais soixante 
dix bras, pour enfin arriver à quatre vingt bras en  1749. La justification de cette 
n ou v elle  m esure indiquait bien quelle était la préoccupation principale de la 
corporation: faire en  sorte d ’éviter ogni pregiudizio che possa resultare ai 
mercanti pratesi in fare esito delle loro respettive pannine43 44 .

Pour cela, la corporation adm ettait que la règlem entation  de la 
fabrication  devait s'adapter aux conditions n ou velles du m arché et de la 
concurrence: une politique toute autre que "conservatrice". Sous l'égide de la 
co rp o ra tio n , les caractéristiques de la p rod u ction  d e Prato s'étaient 
considérablem ent m odifiées et continueraient de le faire, com m e l'espéraient 
les réform ateurs de 1754, disposés à favoriser l'émulation pour l'introduction 
dans la v ille  de nouvelles façons de faire:

Desiderando che anche in questa città vi siano persone che si adattino a 
filare lana e stame e a tessere panni e tele lana finora non state solite fabbricarsi 
in Prato per mancanza di tali maestranze, perciò, affine di allettare le persone 
di questa istessa città ad una tale sorte di lavorio, provvediamo et ordiniamo 
che,...l'altra metà (d eg li u tili dell'arte) deva erogarsi in due o più doti, a 
piacimento dei signori conservatori e consoli, da conferirsi a sorte nella 
mattina della festività di San Biagio a fanciulle originarie pratesi o domiciliate 
in questa città di Prato, oneste, legittime e ben nate, filatore di lana o stame o 
tessiere di nuovi generi di panni lani o stameggiati che non siano ancora 
introdotti in Prato, che abbino l'età di anni quindici compiti45...

43 Riforma dell'Arte della lana, 1689, capitolo 2
44 Riforma dell'Arte della Lana, 1749, capitolo 1
45 Riforma dell'Arte della lana, 1754, capitolo XI



Mais si les règles pouvaient s'adapter aux nouvelles conditions des 
facteurs de la production, elles devaient, une fois fixées, être respectées: une 
part im portante des statuts et des réformes prévoyaient les conditions de ce 
contrôle.

UN CONTRÔLE EXCESSIF?

Corollaire logique de la législation technique, les contrôles et les taxes 
que les corporations multipliaient aux différents stades de la production sont 
souvent considérés comme des facteurs d'aggravation des coûts de production 
et de ralentissement des temps déjà longs de la fabrication.

Les statuts avaient initialement prévus que trois riveditori nommés 
par les conservateurs de l’Art seraient chargés de veiller au bon respect du 
rè g le  m e n t a l  ils contrôlaient les pièces ourdies et, une fois reconnues 
conform es, leur apposaient une m arque pour laquelle on. dem andait 
rapidem ent aux fabricants de payer une taxe: destinée à sovvenire alli bisogni 
et necessità dell'arte che giomalemente a detta università occorrano, elle était 
fixée en 1554 à quatorze so ls^ .

D semble que ce soit l'unique taxe pesant sur la production. En 1554, les 
réform ateurs décidèrent que le provveditore devrait désormais nom mer une 
personne che li aiuti pesare et misurare et guardare e parmi che tomeranno 
dalla telaia i quali, avanti che vadino a bottega de' patroni de' parmi, e' 
tessitori ce li haranno tessuti sieno tenuti portare a vedere al provveditore in 
quel luogo dove da lui sarà o r d i n a t o Dès lors, ce fut, semble-t-il, l'instant 
décisif du  contrôle des opérations: au XVIIIè siècle encore, les marques étaient 
apposées sur les pièces en instance d'être tissées, ce qui nous vaut les fameux 
registres, dont il a été fait mention à maintes reprises. La taxe avait baissé 
depuis le XVIè siècle, elle était au XVÜIè siècle de huit sols par pièce: une 
somme relativement modeste qui ne pouvait alourdir outre mesure les coûts. 
D 'autre part, cet unique contrôle était somme toute assez léger: rien de 
comparable aux multiples arrêts aux bureaux des gardes prévus à chaque étape 
de la fabrication par les règlements d'Amiens, de Sedan et d 'autres grandes 
villes où veillaient les gardes jurés.

Pourtant, les réformes successives tentèrent d'encadrer et de contrôler 
de façon plus stricte la production. Ainsi, il fut décidé dès 1554 que le 46 47 48

46 Statuti dell'Arte della Lana, 1541, capitolo m
47 Riforma dell' Arte della lana, 1554, capitolo 9
48 Riforma dell'Arte della lana, 1565, capitolo 3



provveditore  donnerait à chaque fabricant un  carnet où seraient inscrites 
toutes les pièces destinées à être marquées par le camerlingue49: ce livret 
devait perm ettre de savoir exactement combien chaque fabricant devait à l’Art 
et de contrôler les comptes du  camerlingue. On spécifia qu'il devait indiquer le 
nom  des tisseuses, ainsi que le lieu où s'effectuait le travail afin que le 
provveditore puisse effectuer des contrôles. O n augmenta régulièrement les 
peines prévues pour ceux qui étaient surpris en train de tisser sans avoir 
présenté leur pièce: l'am ende frappait le m archand comme l'ouvrier. La 
répétition  régulière de ces sanctions indique la régularité des fraudes. La 
réform e de 1653 témoignait directement du phénomène et ordonnait che in 
Vavvenire si dovesse dal medesimo camerlingo in marchiare dette tele 
sbarrare il nasello del marchio, rendendosi per tal modo difficile poter 
commetter fraudi50. En récompense de l'alourdissem ent régulier de leurs 
charges, le provveditore, le camerlingue e t leurs aides recevaient des salaires 
sans cesse croissants^!.

L 'un des aspects les plus frappants de la réglementation de l'Arte de 
Prato est l'absence de contrôle prévu une fois la pièce achevée. Après le tissage, 
plus de marque et plus de visite aux bureaux des gardes ou du camerlingue. La 
finition semblait échapper aux regards des contrôleurs de l'Art. Ce n'est qu'en 
1754 que les réformateurs prévoyaient l'instauration d'une nouvelle marque:

perchè l'esperienza dimostra et ha fin  qui fatto conoscere che non resta 
ben proveduto ai diritti dell'arte alla recognizione della qualità e perfezione 
de' lavori e a quanto altro ha dato motivo di porsi il marchio nell'atto di 
tessersi, perciò si provede et ordina che da qui in avvenire, oltre il sudetto 
primo marchio solito apporsi alle tele avanti di tessersi, deva a ciascuna tela, 
dopo che sarà escita dalla gualchiera, apporsi altro nuovo marchio, che dovrà 
dirsi il marchio di finito, senza però alcuno aggravio di spesa al mercante o 
padrone di tale tela. E perciò dovrà qualunque mercante pratese nell'atto di 
ritirare dalle gualchiere i loro lavori, prima che restino pianati o in altra 
maniera perfezionati, rimettere quelli all'arte della lana affinchè resti in essi 
impresso il secondo marchio di finito52...
L'absence de taxe liée à ce nouveau contrôle est un point fort intéressant: la 
recherche d'une nouvelle source de revenu n'était pas le motif principal de la 49 50 51 52

49 Riforma dell'Arte della lana, 1554, capitolo 9
50 Riforma, 1653, capitolo 5
51 le salaire du proveditoie, fixé à 28 lires en 1541, était passé en 1647 à 70 lires; il fut élevé à 105 lires 
en 1689; de même, le salaire du camerlingue, lui aussi chargé d'une partie des marques, fut constamment 
réhaussé.
52 Riforma, 1754, capitolo 3



mesure, m ais seulem ent, semble-t-il, la volonté de certifier la correcte 
exécution de la finition. Pourtant, cette nouvelle marque s'appliquait, de façon 
paradoxale, au sortir du foulon, c'est à dire au tout début des opérations de 
finition: alors que contrôlait-t-on? le foulage.

La Pratica Segreta ne saisit sûrement pas les véritables motivations des 
réform ateurs de Prato et modifia légèrement le projet, en ordonnant que la 
m arque soit apposée dopo che il panno sarà finito, con che però la tassa, che è 
solita pagarsi per il primo marchio, si divida in due pagamenti, la metà dei 
quali si paghi per 1'apposizione del primo e l'altra metà pel secondo, all'effetto 
che dai ministri si usi la dovuta vigilanza perchè sia apposto il suddetto 
secondo m a rc h iò . La mesure apparaissait ainsi plus cohérente: l'ensemble de 
la finition était contrôlée, et plus uniquement le foulage; la perception de la 
taxe garantissait effectivement le contrôle. Etrange que les réform ateurs de 
l'Art n'aient pas pensé eux-mêmes à cette solution: il faut plutôt croire qu'ils 
n ’avaient pas voulu l'envisager, comme aucun de leurs prédécesseurs 
n'avaient songé auparavant que la finition puisse être soumise à un  contrôle 
strict. Que disait donc la réglementation de la finition?

3 ART ET FINITION

Réglementer la finition

Le statut de 1541 avait consacré un chapitre à chacune des grandes 
opérations de la finition. Ils restèrent par la suite le réglement de base de la 
perfection des travaux.

Le foulage e t la tonte des d raps ne faisaient pas l'objet de 
développem ents particulièrement fournis: on imposait aux foulons d'utiliser 
le savon, ainsi que le prescrivait tous les bons règlements; les marchands 
étaient chargés de le leur fournir5^- Qn indiquait aux tondeurs de faire leur 
travail con somma diligentia, ayant soin de mouiller les d rap s  larges 
diligentemente nel modo si bagniano quelli della ciptà di Firenze^S. Rien de 
plus.

Les teintures faisaient l'objet d'une attention toute particulière. Le long 
chapitre qu 'y consacrait le réglement prenait soin de préciser les diverses 
drogues à employer selon les différents types de draps56. De la même façon 53 54 55 56

53 Approvation de la réforme de 1754 par la Pratica Segreta le 21/8/1755
54 Statuto, capitolo XV
55 Statuto, articolo, XVI
56 Statuto dell'Arte della lana, capitolo XDH



qu'elle s 'app liquait à dire le b ien  faire des d raps larges, la corporation 
s'attachait essentiellement à édicter les règles de la teinture d'arte maggiore, 
celle qui utilisait les ingrédients du grand teint. On appelait ainsi les matières 
végétales les plus nobles, celles qui produisaient une couleur solide, résistante 
et difficilement tachées par les liqueurs âcres ou corrosives^. L'une des 
principales était la gaude pour laquelle les teintureries devaient avoir une 
pièce spécialem ent réservée, dont chacun devait pouvoir apprécier les 
capacités.

Les teintureries étaient en effet des édifices publics. Les teinturiers qui 
possédaient l'art et la m anière de la belle teinture devaient reconnaître la 
corporation et pour cela donner chaque année lors de la fête de St Jean trois 
livres de cire blanche au camerlingue de l'Art58: une sorte de matricule qui 
prendrait ensuite ce nom, dont la taxe, au fil des temps s'élèverait à 17.3 lires, 
le règlem ent précisait égalem ent que nessuno lanaiolo possa per sè o per altri 
tigniere...nelle case e botteghe loro o a pigione condocte, ma soïo tignierle a 
farle tigniere aile tinte pubblice sotto pena di lire cento per ciascheduna 
v o lta i .  Voilà qui empêchait théoriquement le regroupem ent des activités.

Cela n'em pêchait pas la similitude d'intérêts. Ainsi, l'obligation de 
teindre les draps larges en laine avait été imposée par le sta tu t de la 
co rporation  comme garan tie  du beau travail. Teinturiers et m archands 
sem blèrent se trouver d'accord pour l’abandonner au profit de la teinture en 
pièce, m oins réputée, mais plus économique. La réforme de 1648 décidait de 
laisser le choix aux m archands de faire teindre leurs draps larges in lana o vero 
im pezza^Q. Encore une fois, les motivations invoquées par les réformateurs 
tém oignent des soucis communs des marchands:

e ciò facciamo perchè molte persone s'inducono a servirsi di pannine 
forestiere per la minor spesa. E di più ancora alcuni arrischiati che 
secretemente ne fabbricono contro la disposinone del prefato capitolo, la quale 
cosa risulta in grave danno dell'arte e biasimo della terra e dei mercanti61. 
A utant dire que p lu tô t que de réprimer un abus déjà largem ent introduit, 
mieux valait le légaliser; la mesure semblait aller une nouvelle fois dans le 
sens de la réduction des coûts de fabrication. Mais bien entendu, seuls les 
m archands pouvaient arbitrer les coûts de production; si les manufacturiers 57 58 59 60 61

57 Encyclopédie
58 Statuto dell'Ane della Lnan, 1541
59 Statuto, capitolo X im
60 Riforma 1648, capitolo 1
61 Idem



qu'étaient les teinturiers s'avisaient de vouloir abaisser leurs propres coûts par 
le mélange des drogues, la fraude devait être punie et dénoncée.

Mais quelles possibilités de contrôle du  travail étaient données aux 
fabricants en l'absence de la marque? De fortes amendes étaient prévues par le 
règlement contre les teinturiers, tondeurs ou foulons, qui ne respecteraient pas 
les principes énoncés, charge à qui s'apercevrait des fraudes de les dénoncer et 
de recevoir en récompense la moitié de la peine. Riveditori et conservadori 
surtout étaient désignés comme arbitres des éventuels litiges naissant entre 
fabricants et artisans de la finition.

Au fil des réformes, les textes ne cessèrent de les rappeler à leurs 
devoirs et de réaffirmer surtout les impératifs de la bonne teinture. Pour éviter 
les fraudes, on résolut que tout teinturier ayant l'intention de faire un bain de 
gaude devait avertir les gardes de l'A rt afin qu'ils viennent vérifier la 
régularité  du  processus: une mesure destinée à garantir les intérêts des 
m archands contre les mélanges opérés par les teinturiers, nous y réviendrons. 
Les intérêts sur ce point étaient totalement opposés, si bien qu 'en  1658 la 
co rpora tion  décidait de renforcer et d 'institutionnaliser le contrôle en 
im posant, pour les draps teints en gaude, une visite obligatoire sanctionnée 
par l'apposition d 'une m arque et l'imposition d'une taxe de hu it sols62; la 
m esure ne fut toutefois sans doute jam ais mise en place à cause de 
l'opposition de la Pratica Segreta. Ainsi, des tensions existaient qui poussaient 
à l'instauration de contrôles plus stricts, et ce d'autant plus que les artisans de 
la finition travaillaient de plus en plus pour les étrangers.

CONTRÔLER LES ARTISANS DE LA FINITION. TAXER LES ÉTRANGERS

La corporation de Prato se trouvait peu à  peu placée face à un  problème 
qu'elle n 'avait initialement pas prévu. Au XVIè siècle, les draps "étrangers" 
qui venaient se perfectionner dans la ville n'étaient encore que des cas isolés. 
Le règ lem ent prévoyait donc que les tein turiers devaient dem ander 
l'autorisation des conservadori avant de travailler des draps n'appartenant pas 
à un  lanaiolo immatriculé à Prato; les foulons ou les tondeurs étaient eux 
autorisés à  accepter les draps étrangers, mais à  condition de les porter ensuite 
au camerlingue qui devait leur apposer une marque distinctive, et dal di sono 
marchiati, infra due giomi, cavarli fuora délia terra et contado di Prato,

62 Rifonna 1658, capitolo 4
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pagando per detto marchio sol. duo« .  La taxe était imposée, disait on, perchè si 
servono della terra, che è dell'arte della lana.

La m arque comme la taxe étaient en fait avant tout un  moyen de 
contrôle pour s'assurer que les draps repartiraient au plus vite de la ville, afin 
qu ils ne se confondent pas à la production des lanaioli autochtones et évitent 
ainsi de leur faire concurrence: des peines de 200 lires étaient prévues pour les 
artisans qui ne respecteraient pas ces délais. Sur ce point, les intérêts des 
m archands e t des artisans de la finition entraient en conflit: la suite des 
réformes réglementaires le montrait.

En 1565, les réform ateurs avaient tenu à préciser que tondeurs et 
foulons devra ien t désorm ais faire viser les pièces é trangères par le 
cam erlingue avant de les travailler afin d'éviter encore une fois les fraudes: 
perchè e purgano et sodano et di poi li portano via la notte senza pagare, et 
essendo trovati dicano venivano a pagare64. En 1674, à une époque où la 
venue des draps é trangers prenait une toute autre am pleur, les mêmes 
doléances étaient exprimées par l'Art qui accusait les artisans de la finition di 
ricevere detti panni forastieri senza darne alcuno conto al provveditore 
dell'arte e senza alcun pagamento, e nel trarli fuori di Prato e suo contado 
senza pigliare la polizza o sigillo dal provveditore, come sariano tenuti, e che il 
tutto ridonda in danno notabile non tanto della medesima arte quanto che dei 
mercanti lanaioli pratesi, restando ben spesso di detti panni forastieri in Prato e 
suo contado ad esitarsi63 * 65 66. Les réformateurs réaffirmaient alors l'obligation de 
faire viser toutes les pièces par le camerlingue et de payer une taxe de huit sols 
in conformità che pagano i pratesi, ce qui signifiait un quadruplem ent de la 
somme jusqu'alors payée par les étrangers. Les marchands et la corporation ne 
se satisfaisaient pas de ces dispositions; il fut prévu par les réformateurs de 
1679 que le provveditore  pouvait accrescere e scemare la tassa e tasse hai 

forastieri secondo ad esso parrà espediente et utile per l'arte medesima66: une 
mesure qui rendait dès lors possible l'imposition d'une taxe prohibitive, si les 
m archands de Prato en ressentaient le besoin.

Pour s'assurer que le règlement serait effectivement appliqué, les 
réform ateurs prévoyaient le renforcem ent des contrôles et instauraient 
l'obligation pour les foulons de tenere un libbro nel quale devino scrivere e 
notare tu tti i lavori che gualcheranno ai forestieri, i quali sotti pena

63 Statuto, capitolo XVI
6^ Riforma, 1565, capitolo 7
65 Riforma 1674, capitolo 1
66 Riforma, 1679, capitolo 3



deir arbitrio e cattura devino mostrare il detto libbro al detto proceditore 
dell'arte ad ogni suo volere e richiesta67. La réforme de 1679 semble être le 
m om ent de plus grande offensive des m archands de P ra to  contre 
l'accroissem ent des draps étrangers dans l'enceinte de la ville. Un indice 
évident de la volonté de conserver aux seuls marchands de Prato les services 
des artisans les plus qualifiés de la finition: une politique qui existait dès le 
XVIè siècle, mais qui se manifestait avec d 'au tant plus de force que le 
phénomène prenait alors de plus vastes proportions.

Les florentins ne l'entendaient cependant pas de cette façon: à chaque 
fois que la corporation, sous la pression des marchands de la ville, tentait de 
lim iter ou d'entraver l'entrée des draps "étrangers", la Pratica Segreta annulait 
ces m esures restrictives: un bon exemple de l'opposition des points de vue 
entre Prato et les organismes gouvernementaux de Florence qui refusaient en 
général les limitations corporatives, quand il s'agissait de celles de sa voisine. 
L'A rte  de Prato avait beau protester, elle devait se plier aux décisions de la 
capitale dont elle dépendait et n'avait qu'à tenter de proposer de nouveau ces 
m esures lors de la réforme successive. C'est ce qu'elle tenta de faire en 1689: la 
réform e prévoyait de nouveau che tutti i mercanti, cimatori, purgatori, tintori, 
gualcherai e conciatori devino ognanno, a principio di ogni ragione, ricevere 
il libbricciolo dal proveditore dell'arte per farsi per mano del camarlingo 
descrivere tutti i lavori che respettivamente da ciascheduno si maneggieranno 
secondo il loro e s e r c i z io La Pratica Segreta cette fois ne s'opposerait pas à ce 
nouveau statut. Plus que le signe d'une absence de suivi ou d 'un changement 
de politique, il semble plutôt que l'application à tous de la réforme la rendit 
plus acceptable: ainsi nouvellement présentée, elle n'apparaissait plus comme 
une m esure unilatérale de contrôle et de restriction, mais une décision égale 
pour tous, et visant une meilleure connaissance de la production.

Les vissicitudes des statuts concernant aussi bien la production, son 
contrôle et les taxes, la finition et la venue des draps étrangers, permettent en 
définitive de mieux comprendre ce que fut la réglementation de Y Arte della 
Lana à Prato: un instrument, capable de constantes adaptations, entre les mains 
des marchands, un outil qui sut se mettre au service de leur souci d'épargne, 
de leur intérêt de groupe également. Mais à trop forcer la note, les marchands 
couraient le risque de se heurter au veto de Florence, qui ne sem blait pas 
disposée à seconder en tous points leurs intérêts particuliers. H apparaissait en 67 68

67 Riforma. 1679, capitolo 4
68 Riforma, 1689, capitolo 3.
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effet de p lus en plus nettem ent que le monde de la fabrique était composite, 
que m archands et artisans de la finition avaient des intérêts divergents, dont 
les tensions étaient égalem ent lisibles au fil des réformes. Ainsi s'instauraient 
de m ultiples possibilités de jeu entre les différents métiers, les marchands,
do n t la corporation éta it le centre de coagulation et d'enjeu, et Florence 
l'arbitre.

Dra piers, artisans d e  l a  f i n i t i o n  e t  g o u v e r n e m e n t  d f  v a r t f

Selon les statuts de la corporation, il était tout à fait impensable que les 
m anufacturiers" puissent prendre une quelconque part à son gouvernement: 

tisseurs, cardeurs, tondeurs et teinturiers n ’avaient d'autre devoir que celui de 
l’obéissance et d 'au tre  dro it que celui de faire appel des injustices des 
m archands devant le tribunal de la corporation. L'importance p eu .à  peu 
acquise par les maîtres de la finition fit naître en eux d'autres ambitions, que 
les m archands tentèrent d ’arrêter avant qu'il ne soit trop tard.-A insi, la 
réform e de 1679 prévoyait che da qui avanti s'intendino essere e sieno inhabili 
a g ïo ffiz ii di console e conservatore quelli che nel tempo delVestratione 
eserciteranno l ’arte di tintore, purgatore, cimatore e gualcheraio, quali pagando 
e mentre pagherano la tassa di detti loro esercizii s'intendino inhabili a detti 
due offizifiV. Les m archands tentaient ainsi clairement de conserver leur 
prépondérance au sein de la corporation en entravant si possible l'intrusion de 
ces nouveaux éléments perturbateurs.

Pendant la majeure partie du XVHè siècle, les lanaioli m aintinrent leur 
em prise au sein de la corporation: leurs tentatives de restrictions et de 
rég lem entation  de la venue des draps "étrangers" en tém oignent. Au 
contraire, la dernière partie du  siècle semble marquée par le rôle croissant de 
certains artisans de la finition dans le gouvernem ent de Y Arte. La position 
prise par la corporation dans un long conflit opposant les différents métiers de 
la finition dans les vingt dernières années du XVIIè siècle est significative de 
cette évolution. Sans développer ici les enjeux et les arguments des uns et des 
autres, il faut savoir que les teinturiers s'opposaient à l'in trusion dans leur 
secteur des foulonniers: une lutte essentiellement destinée à déterminer qui 
p rofiterait le plus des possibilités de croissance occasionnées par la venue 
massive des draps étrangers, nous y reviendrons.

Teinturiers et foulonniers n’étaient évidemment pas seuls face à face. 
La corporation était le prem ier et principal arbitre des litiges en cours, c'est à

69 Riforma, 1679, capitolo 5



elle que s'adressaient suppliques et remontrances, elle dont les conservadori 
devaient dicter la voie de la tradition et des bons usages. C'est donc à elle que 
s'adressèrent en 1691 les teinturiers pour faire respecter le partage des tâches, 
c'est à elle encore que les foulonniers firent requête pour être acceptés à la 
m atricule de l'Art mineur de la teinture.

Les décisions ne se firent pas attendre: estimant conveniente anzi 
necessario rimediare a si grave disordine, l'A rt décida de refuser 
l'imm atriculation des foulonniers. Ses arguments étaient identiques à ceux des 
teinturiers: pour éviter de possibles fraudes, facilitées par la situation hors les 
m urs des foulonneries, pour protéger les marchands et les m anufacturiers de 
la ville contre d'éventuels monopoles, il ne pouvait être question d'accepter 
que les foulonniers tiennent teintureries dans leurs édifices. On décidait même 
la perquisition des immeubles et la destruction du matériel de teinture qui 
pou rra it s'y trouver. Voilà qui semblait une ferme reprise en m ain de la 
situation.

La décision était en fait largement influencée par les teinturiers, ou du 
m oins certains d'entre eux, qui semblaient avoir d'ores et déjà acquis un poids 
influent dans la corporation. Stefano Gualmi, un vétéran intérrogé lors d'un 
au tre  procès contemporain, témoignait et jugeait l'évolution récente de l'Art: 
gl'è ben vero che una mano di persone che non sono proprii di mestiere, corne 
tintori, e battilani non dovrebbero essere imborsati, che in questo mi pare che 
YArte della Lana deteriorpQ.

Dégradé l'Art de la Laine? Guidé par les manufacturiers et non plus par 
les marchands? Le jugement serait sans doute hâtif. Quelques indices peuvent 
néanm oins servir d'indicateurs: les décisions règlementaires de la corporation 
ne révèlent pas de désaccord manifeste avec les intérêts des fabricants, nous 
l'avons vu; du moins les lanaioli ne furent-ils pas assez forts pour empêcher 
l'introduction massive dans la ville des draps forains qui pouvaient se révéler 
pou r eux de redoutables concurrents. Le pouvoir des fabricants fut, sinon 
contesté, du  moins redimensionné, par l’importance croissante des "petits 
maîtres". Les teinturiers devaient s'être ’’infiltrés" depuis quelques tem ps déjà 
dans les rouages corporatifs pour être en mesure de constituer, à la fin du 
XVIIè siècle, un groupe de pression capable d'imposer ses vues à l'ensemble de 
la corporation. A moins que les décisions prises alors n'aient été le fruit d'une 
coalition circonstanciée de groupes différents, ayant en l’occasion le même 
intérêt à stopper les foulonniers. 70
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L u n a n im ité  n 'é ta i t  p lu s  q u 'u n  rêve  lo in ta in , un  d iscours 
"idéologique". Ainsi ap p ren d -o n  que l'un  des consuls de l'A rt, un des 
personnages clé de la corporation, Roberto Sassoli in vece d ’amministrare 
senza alcun passione la giustizia..a tentato con la spada accanto assieme con 
Clemente Conti (l'un des foulonniers) e tre garzoni violentemente entrare
nell’uffizio di detta arte e fa tto  marchiare alcuni lavori al medesimo Conti 
quando ciò spetta al camarlingo di detta arte, e fattovi portare via con avere 
ritenuto e abbracciato il figliolo di detto camarlingo accio non potesse fermare i 
detti lavori. Une contrapposition toute autre que pacifique..les voies de fait 
rem plaçaient la discussion lorsque celle-ci s’avérait impossible et que les 
intérêts en jeu étaient trop im portants pour être conciliés. Nous sommes en 
1707, et depuis quinze ans, le conflit durait et rebondissait au fil des recours et 
des décisions contradictoires.

L'offensive des foulonniers consistait, nous le verrons, à s’installer dans 
les m urs pour tourner le prem ier jugement de la corporation. En août 1707, 
celle-ci, décidém ent to ta lem ent ralliée au po in t de vue des teinturiers, 
proclam a l'incom patibilité des deux métiers; une décision qui fut ensuite 
form alisée lors de la réform e de 1709: Statuimo et ordimo e proibimo che
alcuno gualcheraio, cimatore, purgatore, tintore possa fare altro esercitio che
l'unico suo proprio, di modo che non deva inoltrarsi a fame altro che uno? 1

Tous n'étaient pas d ’accord sur les décisions, et notamment une partie 
significative des marchands qui exprimaient publiquement leur désaccord:

noi..mercanti di lana della terra di Prato riconoscendo che le molestie 
che patisce Clemente Conti sì dall'Arte della lana che dagl'altri tintori per 
causa della tinta che fa  andare in Prato sono pregiudiziali e al detto Conti e a 
noi mercanti si perchè non è giusto che gli uomini che si aiutano sieno 
impediti, si che quanti più sono gl'artefici meglio restano servite le nostre 
botteghe72.

Les argum ents étaient renversés; les teinturiers apparaissaient m aintenant 
p ro tagon istes d 'une ten ta tive  de lim itation de la concurrence et de 
monopolisation à leur profit du  secteur. Un projet tout à fait plausible et que 
voulaient absolument éviter les marchands; leur intérêt, bien sûr, était de voir 
se m ultiplier et non se réduire le nombre des manufacturiers chargés de les 
servir: une façon comme une autre de pouvoir contracter avec eux dans les 
termes les plus favorables. * 79

71Riforma, 1709, capitolo XXffll79L déclaration du 3/02/1706 et signée par Giuseppe Maria Stradetti, Marco Beuazzi, Clemente 
Carmignani, Domenico Stradetti, Gio Stanghi, Bernardo Bettazzi, Domenico Patini, Gio Cironi



C'est sans doute pour des raisons similaires que la Pratica Segreta, 
interpellée par les foulonniers, décida qu'ils devaient être reçus comme 
teinturiers. Encore une fois, une décision qui allait contre toutes restrictions 
corporatistes, qui refusait de voir s'installer les privilèges des uns ou des 
autres, qui exigeait que chacun eut la possibilité de tenter sa chance, pour le 
plus grand bien des marchands. La décision de la Pratica était théoriquement 
sans appel. La corporation refusa pourtant d ’appliquer une décision qui allait 
selon elle contre les libertés de la Terre de Prato. Que valait donc la corporation 
si quiconque pouvait faire appel de ses décisions et si elle devait se plier aux 
jugem ents des Florentins? Dure perspective en effet, à laquelle l'A rt ne 
prétendit pas se rendre. Les contestations continuèrent donc pendant quelques 
années, le temps que l'on s'aperçoive que tous pouvaient avoir une place.

L'épisode montrait cependant que le m onde entrepreneurial de Prato 
était loin d 'être cohérent. Teinturiers, foulonniers, lanaioli p rétendaien t 
chacun imposer des règles à la mesure de leur intérêt de groupe. Àu fur et à 
mesure des réformes, les uns ou les autres réussissaient à acquérir plus de 
poids, à faire formaliser dans les nouveaux règlements des norm es à leur 
convenance, élevées au nom du bien collectif.

En 1723-24, les m archands avaient de nouveau nettem ent repris le 
dessus et ils pouvaient se permettre de restreindre le droit de fabriquer que 
prenaient de plus en plus indistinctement les artisans de la finition:

avendo scoperto e riconosciuto che alcuni tintori e gualcherai che 
ottenero facoltà di potere fabbricare pannina nonostante gl'ordini in contrario, 
questi prendino il libbriciolo dell'arte benché non fabbrichino, e sotto lor nome 
e marca de' lanaioli del contado vengono fabbricati panni larghi e di lane 
d'inferiore qualità contro gl'ordini di quest'arte e dell'arte della città di 
Firenze, onde stabilirono e convenero che in futuro dal provveditore non sia 
dato libbriccioli dell'arte per potere fabbricare pannina se non ai mercanti et 
altre persone di questa città che effettivamente fanno tale esercizio^^.
Les m aitres d'ateliers apparaissaient ainsi comme autant de nouveaux 
chevaux de Troie, in troduisant dans la ville la mauvaise qualité et les 
étrangers, trop contents de pouvoir ainsi usurper le label des draps de Prato: un 
argum ent essentiellement destiné à justifier la mesure aux yeux de la Pratica 
Segreta ; en  réalité, il s’agissait d 'essayer d 'enrayer le p rocessus de 
diversification des activités auquel se livraient les artisans et qui menaçait la 
suprématie des marchands.

73 Riforma, 1723-24, capitolo VH
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Profitant de leur force renouvelée, les fabricants faisaient inscrire dans la 

réform e d'autres m esures en accord avec leurs intérêts: la pratique de faire 
tisser les draps hors les m urs s'était développée depuis fort longtem ps, mais 
cette fois, la corporation reconnaissait form ellem ent ce droit, pour l'avantage, 
d isa it-e lle , d es povere persone e fam iglie di questi sobborghi™: l'urbanité des 
activités n ’était un principe que lorsqu'il profitait aux personnes influentes de 
la corporation, commme les teinturiers; il n'en était plus un lorsqu'il s'agissait 
de donner du travail aux pauvres des faubourgs e t d'élargir ainsi le réseau de 
m ain -d 'œ u vre disponible pour la manufacture.

Le g o u v ern em en t de l 'A rt dev in t a insi u n  enjeu p e rm an en t. P endan t 
lo n g te m p s , les m arch an d s  co n stitu è ren t l 'é lém en t d o m in an t e t réu ss iren t à 
fa ire  va lo ir leu rs  raisons au  sein  d 'u n e  co rpora tion  e n  général tou jours prête à 
les é co u te r e t accueillir avec faveu r leurs p ropositions. U s  lanaioli m iren t tou t 
en  œ u v r e  p o u r  rester m aîtres  d e  la corporation. M êm e s’ils d ése rta ien t parfois 
les séances, ils ne ten aien t abso lum en t pas à vo ir se m u ltip lier le nom bre  des 
n o n  ex e rçan ts  dans des  assem blées où se d é c id a ie n t les co n d itio n s  de leur 
trav a il. A in s i, lo rsque les ré fo rm ateu rs  d é c id è re n t d 'é la rg ir les réu n io n s  de 
l 'A rt p o u r  ten te r de réso u d re  le problèm e de  l'absentéism e, la réaction  ne se fit 
p a s  a tte n d re : les lanaioli et altri esercitanti delVArte  p ro te s tè re n t contre ce 

n o u v e a u  c h ap itre  qu i le u r en lev a it la libertà del voto e la facoltà d i risolvere 
e n tre  eux  leu rs  p rop res p rob lèm es et différends: u n  tém oignage d e  la volonté 
d es fab rican ts  d 'élo igner des responsabilités de  l'A rt ceux qui ne le p ra tiqua ien t 
p a s; u n e  ré fu ta tio n  de 1 accusation  d"estranéité '' à la p rofession  so u v en t portée 
co n tre  le go u v ern em en t de  la corporation.

4 A r t e  e t  m o n d e  t e x t i l e

T ra itan t des corporations, il est devenu  hab itue l de p ré sen te r le registre 
d e s  d o lé an c e s  d o n t le u r  lég is la tio n  et le u r  o rg an isa tio n  firen t l'objet. Une 
m a n iè re  d e  p ro u v e r  q u e  le s  p r in c ip a u x  in té re ssé s , les m a rc h a n d s , ne  
s 'a cco m m o d a ien t que très  m al de cette in s titu tio n  im posée e t qu 'ils e n  avaient 
to u jo u rs  s o u h a ité  la d isp a r itio n . M ais à s o u lig n e r  les té m o ig n a g es  de  
d iss id en ce , à p ren d re  à la le ttre  les déclarations d e  guerre  rép é tées , on  oublie 

q u e  le p a m p h le t an ti-ju rande e s t u n  signe d e  vie, o u  de reg re t, de l'institu tion. 
U n e  b o n n e  transaction  passe  so u v en t par l'ex igence d 'u n e  abo lition ...au  débu t 
d e  la  pa lab re .

74 Idem, capitolo Un



La corpo ra tion  de P ra to  fu t elle aussi m ise  en cause p a r ceux  qu'elle 

p ré te n d a it  re p ré se n te r  e t co n trô le r, q u o iq u e  de  façon san s  d o u te  m oins 
accentuée qu 'ailleurs. Laissons donc la paro le  aux  contestataires.

La v é r j t é  e t  l a  j u s t ic e  des taxes

C om m e dans b ien  d 'au tre s  cas, les taxes perçues p a r  la co rpo ra tion  
fu re n t le p rem ie r objet de  litiges et d 'o p p o sitio n . Les p e tits  m a ître s  de la 
f in itio n  fu re n t ici les p rin c ip au x  co n tes ta ta ires , re fusan t ré g u liè re m en t les 
p ré lèv em en ts  que la co rpora tion  p ré tendait leu r im poser.

Les d ra p s  é tra n g e rs  d e v in re n t ra p id e m e n t l'en jeu  p r in c ip a l des 
tensions: o n  a vu  com m ent la corporation , so u s  l'im pu lsion  des m arch an d s, 
a v a it ten té  d 'au g m en te r les taxes sur chaque pièce venant se perfec tio n n er à 
P ra to . Les m esures p roh ib itives n 'avaien t échoué que par l 'in te rv en tio n  de la 
Pratica Segreta, dûm en t in terpellée par les petits m aîtres. Seule la taxe de  deux 
sols p a r  p ièce, p révue dès le règlem ent de 1541, continuait d 'ê tre  p ré levée . La 
d é fa ite  p o u r  les m archands é ta it de taille. M ais les petits m aîtres p ré ten d a ien t 
p lu s : b ien  q u e  m odeste, cette taxe é ta it de p lu s  en  plus ressen tie  com m e un 
p ré lè v e m e n t arb itra ire  opéré su r l'accroissem ent de leurs affaires. A  la fin du 
X V IIè s ièc le , les p a m p h le ts  com m encèren t à c ircu ler e t les p ro c è s  à se 
m u ltip lie r  en tre  les d ifféren ts m étiers de  la fin ition  et les re p ré se n ta n ts  de la 
c o rp o ra tio n .

En 1683, les to n d eu rs  refusaient de p ayer la taxe, estim an t qu 'e lle  était 
p e rç u e  en  d é p it de la verità e della giustizia75. N ian t l 'an c ien n e té  d e  cette 
m e su re , ils  p ré te n d a ie n t au  con tra ire  se confo rm er à d es  p ra tiq u e s  p lus 
récen te s , é tab lies dans un  tem ps où les d rap s  é ta ien t sans d o u te  enco re  peu  
n o m breux : la corporation  avait alors accepté que  les tondeurs p a y en t une  taxe 
an n u e lle  e n  échange d u  d ro it de recevoir des d rap s  étrangers. M ais ce systèm e 
de  taxe  fixe s 'avérait p eu  avantageux dès lors que  le nom bre des d ra p s  croissait 
de  façon  prod ig ieuse, d 'où  la volonté affichée p a r  la corporation  d e  re tou rner 
au  systèm e initial de taxe à la pièce: une m esure qui soulevait b ien  en ten d u  les 
p ro te s ta tio n s  véhém entes des tondeurs, hab itués jusque là à u n  sy stèm e  bien 
p lu s  fav o rab le  à leu rs  in té rê ts . L 'A rt d u t p ro d u ire  les té m o ig n a g es  des 
p a iem en ts  anciennem ent effectués par les to n d eu rs  pour que tro is d ’en tre  eux 
se re n d e n t à la raison: la m oitié  de l'effectif fa isan t ainsi d é fau t, les au tres 
n ’e u re n t q u ’à suivre les décisions de la co rpora tion  qui réaffirm a l ’ob ligation  
de la taxe de  deux sols par pièce. 75
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Les to n d eu rs  n ’é ta ien t p a s  les seuls à p ro te s te r e t à ten te r d ’échapper 
aux taxes. Les foulonniers se ra lliè re n t eux aussi à la contestation: d ep u is  1580 
en  effet, la corporation  av a it accep té  u n  a rran g em en t selon lequel ils devaient 
p ay e r en b loc 56 lires p a r an  en  échange du  d ro it d e  recevoir les d rap s  étrangers. 
En v e rtu  d e  cette ancienne p ra tiq u e , tou t nouvel édifice se voyait im poser une 
taxe de  21 lires p a r la c o rp o ra tio n . En 1731, les fou lonn iers d éc id è ren t d 'u n  
co m m u n  accord  de cesser to u s  pa iem en ts , e s tim an t q u ’ils n ’ex ista ien t que par 
l 'a rb itra ire  d e  l'A rt qui d éc id a it san s  justification  de  nouvelles taxes. Le tem ps 
é ta it à la rem ise  en  cause: les to n d e u rs , e n  effet, n 'av a ien t fa it q u e  pro tester 
c o n tre  l ’e x h u m a tio n  d 'u n  c h a p itre  d u  s ta tu t  o u b lié  d ep u is  lo n g tem p s; ils 
av a ien t p ré te n d u  con tinuer à p a y e r  une taxe ann u elle  globale, m ais n 'avaient 
au  fo n d  p a s  rem is en  q u e s tio n  le d ro it e t la lég itim ité  de la co rp o ra tio n  à 
p e rcevo ir d e  telles som m es. C 'e s t au  contraire  ce que  faisaient les foulonniers, 
a u  g ra n d  scandale  des  re p ré se n ta n ts  légaux  d e  Y A r te  q u i ra p p e la ie n t au 
c o n tra ire  q u e  la p ra tiq u e  a v a i t  fa it ja d is  l ’o b je t d 'u n  c o n se n su s  con  
so d d isfa zio n e  e approvazione delti s tess i gua lchera i7 6 . B ien p lu s , ils 
ré a ffirm a ien t su rto u t la lég itim ité  de  la co rp o ra tio n  à p re n d re  to u te  nouvelle 

d isp o s it io n  qu 'e lle  e s tim ait lu i ê tre  profitab le: l 'A r te  è un 'università  che può 
fare leggi, s ta tu ti e imporre collette77  78. En v e rtu  d e  ce d ro it, elle d éc id a it une 
n o u v e lle  fo is d 'im poser une  taxe  annuelle  p lu s  o u  m oins p ro p o rtio n n e lle  aux 
activ ités à chacun  des fou lonn iers .

Le sec teu r de la fin itio n  sem blait en  effervescence d 'o p p o sitio n : dès 
1723, les te in tu rie rs  a v a ie n t p r is  la re lève  des p ro te s ta tio n s  d e s  to n d eu rs  
c o n c e rn a n t la taxe de  deux  so ls  p a r  pièce é tran g ère ; leu r o p p o s itio n  se fit 

b ie n tô t p lu s  globale: su iv an t le  v ieux  p rinc ipe  q u 'il v au t m ieux  con tester le 
to u t  p o u r  ob ten ir le m oins, les te in tu rie rs  s 'en  p r ire n t à la taxe an n uelle  qu'ils 
d e v a ie n t p ay e r en reconnaissance de l'Art:

detta  esazione è sempre stata ed è nulla ed ingiusta, ne ha alcuna 

benché m inim a assistenza di ragione, anzi p iuttosto è stata fa tta  contro tutte le 

leggi* tanto comuni che municipali, non avendo detta arte della lana alcune ne 
pure colorato titolo su cui fondare tale pretenzione7&.
Les te in tu rie rs  allaient ju sq u 'à  réclam er le rem b o u rsem en t d es som m es qu'ils 
a v a ien t payées: le d ro it de  Y A r te  à taxer leu r activ ité e t leur travail é ta it nié; la 
tra d it io n  cessa it de fa ire  lo i...d u  m oins q u a n d  elle  ne se rv a it p a s , car les 
te in tu r ie rs  ju stifia ien t é g a le m e n t leu r o p p o s itio n  p a r le fa it di non avere per
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lungh issim o  corso d i tem po fa t t i  a i l1A r te .a lcun i pagam enti che dalla 
medesima al presente indebitamente si esigono; ils ex igeaien t ce tte  fois de 
vérifier les reg istres de  p a iem en t po u r p o u v o ir contrôler l'effective ancienneté 
de ces versem ents.

D ev an t l'év idence d u  fait, ils d u re n t se p lie r une n o u v e lle  fois aux 
décisions d e  la corporation; leu r opposition  la rv ée  persista it cep en d an t, e t se 
m an ifesta it u n e  nouvelle fois au  g rand jo u r en  1766 lorsque V incenzo  Niccoli 

e t ses  f rè re s , titu la ire s  d 'u n e  te in tu re r ie  d e  g ran d  te in t , d e m a n d a ie n t 
l 'ab a issem en t de leur taxe annuelle  de 17.10 lires. Les a rg u m en ts  é ta ien t les 
m êm es que  quaran te  ans auparavant: en  l'absence de loi ou d e  s ta tu t stipu lan t 
c la irem en t l'ob liga tion  de p ay er cette taxe  et dé term inan t so n  m o n ta n t, l'A rt 
n 'av a it a u cu n  titre p o u r la fixer selon so n  bon  voulo ir, en d é p it de  la justice. 
L 'essentiel d e  leur con testa tion , à laquelle  se jo ignait la g ran d e  m ajo rité  des 

te in tu rie rs  d u  g rand tein t, concernait l 'a rb itra ire  avec lequel l 'A rt d is tin g u a it 
en tre  g ran d  te in t et p e tit teint. Niccoli e t ses collègues estim aient ê tre  surtaxés 
p a r ra p p o r t  aux  te in turiers d u  petit te in t qui p ay a ien t seu lem ent 7 lires, mais 
avaien t, à les en  croire, plus de  travail e t p lu s de  com m odités qu 'eux .

Ja lo u s ie  en tre  m é tie rs , ten sio n s  in te rn e s  aux d if fé re n ts  m é tie rs , 
in to lé rance  v is à vis de tou te  im position , qu 'elle  po rte  sur le trav a il, su r les 
é tra n g e rs  o u  su r l'exercice de l'ac tiv ité , telles é ta ien t les m o tiv a tio n s  des 
p ro te s ta tio n s  perm anentes des petits m aîtres. Elles les incitaient régu liè rem en t 
à co n tes te r les taxes, leu r m o d e  de fixation, le d ro it de la co rp o ra tio n  à les 
percevo ir; e t  ce d 'au tan t p lu s facilem ent que  le gouvernem ent de l 'in s titu tio n  
res ta it p o u r  l'essentiel entre les m ains des m archands.

M ais s’agissait-il réellem ent d 'u n e  con testa tion  globale d e  l'existence 
de l'A rt?  Difficile de tirer une  telle conclusion des conflits exam inés. En effet, 
la rem ise  en  cause des obligations fiscales im posées par la co rp o ra tio n  fu t de 
tou t tem ps: dès la publication d u  statu t de  1541, les oppositions v iren t le jour et 
inc itè ren t à d e  perm anents com prom is. P o u rtan t, aucun  des d iffé ren ts  m étiers 
de la fin itio n  ne p ré tend it jam ais s 'affranchir to ta lem ent d u  co n trô le  e t faire 

sécession: les petits m aîtres se lam en taien t régulièrem ent, m ais se rebella ien t 
ra re m e n t o u v e rtem en t. Ils p ré fé ra ien t san s  d o u te  la frau d e  c o n s ta n te  des 
rég lem ents que  leur con testation  radicale; ils invoquaient la Pratica Segreta dès 
qu 'ils e n tra ien t en  conflit avec la corporation, m ais ne faisaient jam ais acte de 
ru p tu re . C 'est au  contraire ce que p ré tend iren t faire certains m arch an d s.
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LA FRONDE DES MARCHANDS

Les reg istres de  l'A rt com porten t u n  cu rieux  fascicule in titu lé  lanaioli 
di Prato contro Y Arte della lana e t une date: 17457 9  80. C 'est a lors en  effet q u ’un 
g ro u p e  q u i s ’iden tifia it com m e L'università dei Fabbricanti d 'A rte  di lana della 
città di Prato fit ap p e l à la P ra tica  Segreta p o u r  accuser la co rp o ra tio n  
d 'in f ra c t io n  au x  n o u v e lle s  d é c is io n s  g o u v e rn e m e n ta le s . E co u to n s  les 
doléances adressées au  souverain :

Le rappresentano corne volendo fabbricare a seguela del nuovo 
universale regolamento sopra le manifatture dell'A rte  della lana che fin o  sotto 
di 27 dennaio 1738 f u  emanato dalla di lei somma clem enza e saggio 
provedim ento con suo universale motu proprio con precedente annulazione  
di tu tte  le antiche leggi e privilegLsono non ostante ciò obligati da ll'A rte  della 
lana di Prato a stare alle loro leggi antiche, precedenti al detto suo nuovo 
regolamento di modo che obbliga tu tti per quademuccio che g li trasmette a fare 
scrivere e marchiare tu tte  le tele stam eggiate con pagare soldi 8 per 
ciascheduna con ordine che non eccedino braccia 70 e con prescrizione delle 
paiole sotto pena di m u l t a i .

Les fabrican ts de Prato accordaien t au  réglem ent d e  1738 une signification  qu'il 
n 'av a it pas; leu rs  p ro testa tions tém oignaien t b ien  cep en d an t de  le u r désir de 
s affranch ir u n e  fois p o u r  tou tes  des "lois an tiq u es” d e  la corporation: refus de 
ses norm es techniques, d e  ses contrôles et de ses taxes, le rejet sem blait global et 
san s  ap p e l. S 'ils ne b ra n d is sa ie n t explicitem ent la  ban n ière  d e  la liberté  de 
p ro d u c tio n , les lanaioli d e  P ra to  sem blaient ex p rim er des reproches sem blables 
à ceux de beaucoup  de leu rs confrères dans de  nom breuses v illes européennes.

Les m otivations d e  cette  soudaine rem ise e n  cause é ta ien t c lairem ent 
explicitées: les fabricants se p la ig n a ien t que  l 'altre città, terre e castelli si fanno 
lecito introdurre le loro pannine che anno m inor spesa e sono d i maggiori 
bracciature e buttano a terre le loro, e i m anifattori di detto luogo. Les 

p ro te s ta tio n s  étaien t d irigées con tre  les m archands e t négociants d u  contado de 
F lorence q u i, d isait-on  à P ra to , p o u v a ien t faire tis se r les d ra p s  d 'a u ta n t de 
p o rté e s  e t d e  b ras q u 'ils  l 'e s tim a ien t nécessaire  à leu rs  in té rê ts : les fils de 
chaîne  s 'am o ind rissa ien t e t la lo n g u eu r allait par con tre  so u v en t ju sq u 'à  80 ou 
87 b ra s . D e m êm e, i m ercanti forastieri purgano i loro lavori a terra con 
pochissim a spesa e i m ercanti pratesi..devono purgare i loro pann i con il
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sapone, ce q u i en tra în a it encore  une fois des coûts de p ro d u c tio n  nettem en t 

plus élevés.
La liberté  technique n ’était pas le seul avantage de ces cam pagnards: 

libres de  to u te s  m atricu les, ils ne p ay a ien t que  deux sols p o u r  v e n ir  faire 

perfectionner leurs d rap s  à P ra to , alors que  les m archands de la vü le  versaient 
huit so ls d e  m arque: u n  au tre  avantage de  ta ille  des fabricants d u  contado, 
d 'au tan t que  d ans la v ille  m êm e, ils confiaient leurs draps aux  p e tits  m aîtres 
sans av o ir à s 'en  p réo ccu p er; les lanaioli de  P rato , au co n tra ire , hanno il 
pensiero e la spesa di farlo passare per dette mani, une charge q u ’üs estim aien t 
à h u it  so ls. La co n fro n ta tio n  des coûts de p ro d u c tio n  é ta it en  défin itive  

d é sa s treu se  p o u r  les m arch an d s  de la v ille  essendo i panni de i mercanti di 
dentro fu o r  di modo aggravati si riduce ad essi impossibile lo smercio di tale 
pannina per che il vantaggio che il compratore puoi ricevere dal fabbricante di 
compagnia non lo può in modo alcuno ricevere dal fabbricatore della città e da 
questo ne nascono di poi pessime conseguenze poiché si vedono .e in città e 

alle fiere  smerciare le loro pannine dei mercanti di fuori e quei della città

riportarle ne i magazzini e tenerle invendute.
Les m arch an d s  se faisaient u n  devoir d 'in sister sur les conséquences sociales 

d ’u n e  telle situation; passage  obligé de tou tes contestations, ils dém o n tra ien t

ainsi le souci d u  bien public qu i les anim ait:
si vedono tante povere manifattore che incannano e tessano per le 

strade a domandare l'elemosina perche conviene più ai lanaioli comprare le 
pannine che si fabbricano fu o ri di città per rivenderle, che fabbricarle nei loro

negozi.
Les a b é rra tìo n s  de l'A rte  é ta ie n t ren d u es  responsab les d e  cette  s itu a tio n  

critique:
nasce una cosa assai mostruosa che un mercante d i città se porta 

a ll'A rte  una tela, non gl'è bollata se non ha tu tti i requisiti prescritti dalla 
legge, e se quel medesimo porta una tela per fornire la sua bottega comprata da 

un fabbricatore di compagnia g l ’è bollata senza verun difficoltà.
Les conflits internes à la corporation  réappara issa ien t id  chargés d e  to u te  leur 

s ig n ific a tio n . Les fab rican ts  d én o n ça ien t en  effet les co n sé q u e n ce s  d u n  

g o u v e rn em en t pervers:
l 'A rte  della lana la maggiore parte è composta e di lanaioli che più non 

esercitano e di tintori e cimatori che molto profittano che si conservi il 
regolam ento..perchè d a ll'a ffluenza  delle pannine che m olto  lavora la 
campagnia loro ci trovano un raguardevole guadagno non essendo obbligati 
per detta pannina alla legge dell'arte e perche ancora si distribuiscono fra di
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l° r°  d i tem po in tempo i residen ti la ma'ggiore parte degVassegnam enli 
d e ll 'A r te .

A rg u m e n t c lassique  e n te n d u  dans to u te s  les cités in d u s tr ie lle s , les 
m a rc h a n d s  e n tra în e ra ie n t in ex o rab lem en t la v ille  d ans leu r ru in e . Celle-ci 
se ra it causée  p a r  la coalition  d 'é tran g e rs  e t d e  m aîtres de la fin ition , soucieux 
de  le u rs  seu ls  in térê ts  p a rticu lie rs , "com plices" d 'u n e  fabrication concurren te. 
Les c o m p a ra n ts  e s tim a ien t q u ’ils seraien t b ien tô t obbligati cambiare mestiere 
o u  to u t  a u  m o in s  d e v ra ie n t risolversi a portare i loro traffici fuori della città, 
c a u sa n t a in s i la ru in e  d es  activ ités  u rbaines e t la m isère  sans rem èd e  de ses

h ab itan ts: u n e  s itua tion  apo ca ly p tiq u e  don t la co rpora tion  sem blait la prem ière 
resp o n sab le .

La concurrence  d es  d ra p ie rs  d u  con tado  n ’é ta it pas une  in v en tio n  des 
lanaioli de  P ra to : le X V üIè siècle fu t effectivem ent l'époque d 'u n  ren o u v eau  
p ro d u c tif  d e s  cam p ag n es, n o u s  l'avons vu . Les p e tite s  villes, les m odestes 
v illag es  d e  la  p ro v in ce  d e  F lo rence  se m iren t à p ro d u ire  des d ra p s  sous 

l 'im p u ls io n  d e  m arch an d s  locaux  qu i d ép en d a ie n t th éo riq u em en t d e  VArte  
della lana d e  la cap ita le . M ais Florence n 'a v a it q u e  faire d 'e n c a d re r  cette 
p ro d u c tio n  m o d este  q u i ne lu i fa isait en  au cu n e  m an ière  concurrence: la 
tu te lle  co rp o ra tiv e  se ré d u isa it a insi au n éan t et la p ro d u c tio n  de ces centres 
é ta ien t de fa it libre, d u  m o m en t qu 'elle  ne dépasse  p as  les norm es qualita tives 
qu i lu i av a ien t été assignées p a r  la capitale.

M ais fabricant des d rap s  de basse qualité, ces centres m archaien t su r des 
traces id en tiq u es  à celle d e  Prato . Le péril que les fabricants de P rato  redou ta ien t 
é ta ie n t b ie n  d an s  les c am p ag n es  e t non  d an s  la cap itale  voisine. En cela, la 
s itu a tio n  d e s  lanaioli re ssem b la it fort à celle des fabricants d 'A m iens, de  Lille 
e t d e  b ie n  d ’au tre s  v illes eu ro p éen n es, qu i v o y a ien t avec u n e  ap p réh en sio n  
c ro issan te  se  d év e lo p p er d an s  les cam pagnes en v iro n n an tes  des p ro d u c tio n s  
sem b lab les  aux  leurs m ais  aux  coûts de p ro d u c tio n  n e ttem en t in férieu rs. La 
réactio n  é ta it à peu  près id en tiq u e  partout:

les com m unautés urbaines sollicitaient to u t à la fo is  le droit de 
fabriquer les mêmes étoffes que les fabriques rurales et Vapplication rigoureuse 

des vieilles prohibitions, inscrites dans les règlements pour la protection des 
activités urbaines81.

Les p ro h ib itio n s, en  l'occurence, n 'ex istaien t pas, e t les lanaioli av a ien t échoué 
à b a n n ir  d e  leu r ville les d ra p s  de  la cam pagne v en u s  y recevoir les derniers

399

81p. Deyon, Am iens, capitale provinciale, Paris-La Haye, 1967, p. 155



apprêts. Il ne leur restait donc qu'à réclamer des conditions de production 

semblables.
C 'e s t  ce q u 'ils  f i r e n t  avec p e rsév é ra n ce . En 1757, o n  d iscu ta it 

lo n g u em en t su r les "abus" in tro d u its  d ans la ville de Prato: le chancelier de 
l’A rte  d e lla  lana de  F lo rence  se re n d a it  d a n s  la ville e t co n v o q u ait une 

assem blée des lanaioli afin  de  recueillir leurs avis e t suggestions:
tu tto  ciò che essi dicono., non è altro che quel riflesso, in parte vero, 

che essendo la manifattura d 'A rte  di lana permessa in tu tti i luoghi del Gran 
Ducato, anco dove non sono i tribunali che v i presegghino, ne seguirà che 
rimediando agli abusi di Prato, non veranno tolti quelli della campagna, e nel 
tempo medesimo che alcuni saranno obbligati a fabbricare secondo le regole 
dell'A rte , sarà permesso agli altri impannare in qualunque maniera ad essi 

piace senza osservanza alcuna di regole■82.
L 'u n  des p lu s  im portan ts  personnages corporatifs de l'E tat reconnaissait ainsi 

la ré a lité  d u  p rob lèm e, m êm e s'il c o n d am n a it p o u rtan t les ex igences des 

lanaioli d e  Prato:
le altre opposizioni poi..non pare che richiedono riflesso alcuno per 

essere tu tte  tendenti a m antenersi quella sfrenata libertà di fabbricare le 
pannine nella maniera che più a loro piace senza soggettarsi a veruna rivista 

dell'A rte  e cosi potere ingannare il Pubblico
S 'o u v ra it a in si u n e  fru c tu eu se  d iscu ss io n  sur la  c o rp o ra tio n , ses 

règ lem en ts , leurs raisons d 'être.

DE L'UTILITÉ DE LA CORPORATION

Le parti règlementaire

D ep u is  long tem ps, les fabricants de  P ra to  sem blaien t s 'ap p liq u e r à 
to u rn e r les règlem ents et à trom per le public. D evant la g rav ité  d e  la situation, 
u n  d éb a t s 'engageait p o u r savoir dans quelle m esure les règles dev ra ien t être 
m odifiées, précisées ou  assouplies: une sorte de  consultation à échelle  réduite 
su r  le p o u rq u o i e t su rto u t le com m ent des règ les qui v it in te rv en ir, ou tre  les 
fabrican ts réun is et la corporation  de Prato , le chancelier de  l'A rt d e  la laine de 
F lorence , G ozzi, le d o u an ie r Beaudriez, tous deux  envoyés en q u ê te r  su r les 
a b u s  de  la m anufactu re  e t chargés de  p ro p o se r les m oyens d 'y  rem édier. 
A rb itre  final, comme à l'o rd inaire , la Pratica Segreta, qui consignait ses avis su r * 8
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les p ro je ts  des uns et des au tres. A insi furent précisées des p ra tiques, proposés 
des re m è d e s  d o n t les d eu x  p rin c ip au x , ceux d e  G ozzi e t  d e  B eaudriez , 

co n sis ta ien t essen tie llem en t e n  u n  su rp lu s  de règ lem en ta tio n . P o u r  eux, la 
co rp o ra tio n  ne  p o uvait av o ir d e  sens que si elle ren fo rçait sa lég is la tio n  et 
en trep ren a it avec plus de  r ig u eu r le contrôle d e  l'ensem ble de la p roduction .

P o u r  cela, il fa lla it to u t  d 'ab o rd  ré g le m en te r  p lu s  sév è re m e n t la 
m aîtrise : la mercatura richiede sopratutto onoratezza e sufficienti capitali nelle 
persone che l esercitano, ra iso n  p o u r  laquelle le m ag is tra t de l'A rt d e  la laine 
de  P ra to  n e  d ev ra it pas co n céd er così facilemente ad ogn'uno che la domanda 
la matricola per potere impannare, ce qui a v a it é té  au  con tra ire  la  p ra tiq u e  
su iv ie  ju sq u  alors: fa tto  da chiunque quel piccolo determinato pagamento alla 
cassa dell A rte , si intende così avere facoltà d i fabbricare pannine privatamente 
nelle proprie case senza osservanza di regole»4; G ozzi p réco n isa it au  con traire  

de re fu se r en  l'aven ir d 'im m a tric u le r  tous les p e tits  a sp iran ts  fab rican ts  et 
m êm e d e  re tire r  la m aîtrise  à ceux  qui l’av a ien t déjà  reçue: une  p o litiq u e  
élitiste, fondée  su r la conv ic tion  que  seul le g ran d  fabricant p o u v a it ê tre  le 
m aître  d 'o eu v re  d u  bel ouvrage; u n e  o rien tation  rad icalem en t d ifféren te  de ce 
qu av a it effectivem ent é té  ju sq u 'a lo rs  la po litique d e  la corporation  e n  m atière 
d 'im m a tric u la tio n .

Le second  volet d e  ces p rop o sitio n s  co n cern a it la co n cen tra tio n  des 
activ ités: m olti mercanti hanno introdotto di tenere unitamente alla bottega di 
lanaiolo la tintoria privata, purgatura, cimatura, garzature ed altre manifatture 
per uso e per comodo delle proprie pannineS 5 : u n e  é v o lu tio n  d o n t  nous 
au rons l'occasion de parler e t qu i, aux yeux des p a rtisan s  de la stric te  division 

des tâches corporatives, sem blait en  contradiction avec le bel o u v rage . È certo, 
r e n c h é r is s a i t  le  d o u a n ie r  B e a u d rie z , che la pluralità delle A r t i  in una 
medesima persona non può se non generare insensibilm ente una quantità  
d abusi m olto perniciosi al commercio86. n  p o u rs u iv a it  en  ju s tif ia n t son 

a ffirm a tio n : non si può negare che un pannaiolo ed insieme tintore cercherà 
sempre il suo vantaggio nelVimpiegare droghe, e tin te  di m inor prezzo e per 
conseguenza di qualità inferiore, affine di d im inuire in questo modo il costo 
della d i lu i pannina, m entre se il pannaiolo usasse i servizi di un  tintore, 
vorrebbe essere ben servito e perseguiterrebbe il tin tore che non facesse il suo 84 85 86
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dovere87. U ne ra iso n  su ffisan te  p o u r  ass ig n er à tous u n e  p lace  définie e t 

n e t te m e n t  c irc o n s c r i te ,  c o n d it io n  e s s e n tie l le  a f in  d 'e m p ê c h e r  le  
dévelo p p em en t de la concentration verticale accusée d 'être  le p rin c ip a l facteur 

de la dé tério ra tion  qualita tive .

P o u r éviter en fin  ce péril d o n t la m anufacture  de  P rato  sem blait déjà 
n 'avo ir que  trop  souffert, le chancelier e t le douan ier p récon isa ien t b ien  sûr le 
ren fo rcem en t e t la m u ltip lica tio n  d es rég lem en ts  techniques: il fa lla it n o n  
seu lem en t faire ap p liq u er avec plus d e  rig u eu r ceux qui ex ista ien t déjà, m ais 
éga lem en t en  concevoir de  nouveaux p o u r fa ire  face aux s itu a tio n s  nouvelles, 

p o u r  encad rer tous les p ro d u its  qui se fabriquaien t à Prato.

M ais qu 'avait-on  à répondre aux  fabricants qui voya ien t se m ultip lier 
les d ra p s  de  la cam pagne? Si replica che i lanaioli di campagna non fabbricano 
tanto da potersi in alcuna maniera paragonare al lavorio di Prato, e che preme 
assai più il mantenere nella sua primiera reputazione le pannine di Prato, 
dalle quali deriva tanto vantaggio a quel territorio...oltre di che dalla peggiore 
qualità dell'a ltre pannine ne risentirebbero essi utile considerabile invece di 
danno, m entre così verrebbe sempre più ad accreditarsi la loro mercanzia 
fab riquez  m ieux, laissez les cam pagnards se d iscréditer par la m auvaise  qualité 

e t recueillez  les fru its de la différence, tel sem blait être le conseil d u  chancelier 
de  l'A rt d e  la laine de  Florence aux lanaioli d e  Prato. B eaudriez reconnaissait 
au  co n tra ire  que l'on  ne p o u v a it em ployer deu x  poids e t deux  m esu res  pour 
d e s  p ro d u c tio n s  sen s ib le m e n t égales: Importa al pubblico, allo stato e al 
m anten im en to  del commercio che le fabbriche e m anifatture d i campagna 
osservino le leggi istesse che si osservano ne luoghi m urati, a ffine tu tte  le 
pannine rieschino buone ad un modo e sieno ugualmente accreditate. Pour ce 
fa ire , il n e  p ro p o sa it rien  m oins que la p rom ulgation  d 'u n e  loi im péria le , la 

m u ltip lic a tio n  des m in istres , des bureaux  de contrôle e t des p u n itio n s : une 
so lu tio n  d ig n e  des inspecteurs des m anufactures les plus conservateu rs.

P ropositions cohérentes, elles iden tifien t dans la règ le  le seu l possible 
b a rrag e  à une  liberté don t on  affirm ait qu 'elle ne pouvait ê tre  que trom peuse:

C hiunque rifle tte  dirà che è pericoloso di lasciare la libertà a ' 
m a n ifa tto r i di fabbricare secondo il d i loro p iacim ento . T u t t i  g li  
uom ini..inclinano naturalm ente ad arrichirsi, fanno ciò che li sembra più * 88
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proprio a questo  e ffe tto -ch i coll'onoratezza e l'in d u str ia , chi co ll'inganno  

f ig lio  d e l l ’ignoranza  m ette  insiem e tesori. O nde la libertà lasciata ai 
m anifattori, che cosa produce? G l’abusi, ¡'inganno e la fraude. Chi impatisce? 
Il pubblico, lo Stato e le Regie Entrate.

P aro le s  d e  d o u a n ie r ...U n  d o u a n ie r  bien in fo rm é  qu i sav a it q u e  l'ennem i 
logeait au  se in  de la place:

Il m ale è che il Provveditore dell'A rte  è quello per ¡'appunto  che 
dovrebbe fa rn e  eseguire le leggi, è lui medesimo mercante m anifattore di 
pann ine , d i modo che le guard ie  d e ll 'A r te  che sono subord ina te  al 
Provveditore non s'ardiscano di fare il loro dovere per rispetto o per paura del 

superiore. Tous les connaisseurs de la ville conseillaient en effet que per fare 
rispettare i nuov i provvedim enti, bisogna eleggere un 'in spetto re  onorato, 
abile e indifferente e per ciò non pratese. D ep u is lon gtem p s en effet, la 
corporation et les lanaioli avaient su jouer des règlem ents.

La règle et la liberté

En p rem ie r lieu, les réform es régulières des s ta tu ts  avaien t a u  fond été 
les in s tru m e n ts  p ra tiques de rem ises à jour constan tes  qui s 'e ffec tuèren t dans 
la m a jo rité  d e s  cas, n o u s  l 'av o n s  vu, p o u r  le p lu s  g ra n d  b én éfice  des 
m archands e t de  leur souci d 'économ ie. P reuve en  e s t s'il le fau t la réform e de 
1749, im m éd ia tem en t po sté rieu re  au  placet des fab rican ts  co n tes ta ta ires; elle 
accueillait e n  fa it deux d e  leurs revendications essentielles: l'a llongem en t de la 
longueu r d es  pièces, désorm ais tolérée, rappelons-le, ju squ 'à  q u a tre  v in g t bras, 
e t la ré d u c tio n  des fils de  chaîne: deux m esures q u i p e rm e tta ien t désorm ais 
aux lanaioli d e  la ville d 'o eu v re r, dans le cadre  d u  règ lem en t, à p a rité  de 

p ra tiq u es  avec  le contado. D ans bien  des cas donc, les réform es p e rm iren t de 
légaliser ce q u i n  avait été jusque là que des fraudes. Les règlem ents s 'avéraien t 
tou t a u tre  q u e  statiques, nous l'avons vu.

Encore faut-il no te r que les règlem ents de P ra to  resta ien t évasifs dans 
des d o m a in e s  essentiels. A insi précisaien t-ils avec  b eau co u p  de m in u tie  le 
dé ta il d es p ro céd u res  d e  fabrication  des d ra p s  la rg es  qui ne se p ro d u isa ien t 
p lu s. P a r co n tre , ils se lim itè ren t toujours à l 'in d isp en sab le  p o u r  les d raps 
é tro its  qu i fa isa ien t désorm ais la  quasi to talité de la  p ro d uction : u n e  m anière 

de la is se r  o u v e r t  le ch am p  d es  possib ilités d a n s  cette  p ro d u c tio n  d 'ab o rd  
m ép risée  p u is  s tra tég ique , deux  caractéristiques q u i avaien t incité , p o u r  des 
ra isons d ifféren tes, à ne p o in t tro p  en  dire.
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Les règ lem en ts , im préc is , c o n stam m en t m odifiés e t tran sg re ssés , 

avaien t cependant une  ra iso n  d 'être: ils défendaient, et ju stifia ien t, l'existence 
de  la m arq u e  P ra to , ap posée  en le ttres  capitales sur tous les d ra p s , selon le 
v o u lo ir m êm e de Florence. Les rep résen tan ts  de la co rpora tion  s 'év ertu a ien t 
de  faire com prendre aux rebelles les bienfaits de  cette reconnaissance:

il marchio dell'A rte  serve per autentica della perfezione dei lavori e 
fac ilita  sommamente il commercio, d i modo che a centinaia s i vendono le 
pezze dei panni di Prato senza badare ad altro se non al marchio dell'Arte dal 
quale riceve spirito e vita il lavorio della detta città 89.
U n  label de  qualité, voilà ce qu ’était la m arque, un passeport d 'en trée  sur tous 
les m arch és  et fo ires d u  G rand  D uché, u n e  garantie de v en te  q u i inc ita it 
d 'a illeu rs  de  nom breux "étrangers" de  la cam pagne à s 'en  a ffub ler e t à copier 

les m odèles.

Les contrôles, som m e toute b ien  m odestes, effectués p a r la corporation , 

é ta ien t le pendan t obligato ire  de cet avan tage , en  même tem ps q u e  la garantie 
p o u r  les m archands d u  b o n  travail d e  leu rs  ouvriers: senza questo metodo e 
senza che si osservassero le leggi d e ll'A rte  potrebbe la frode dei lavoranti 
rovinare tu tto  il commercio delle pannine di Prato»90. C erta in s  fab rican ts, e t  
avec  eux  les h isto riens, n 'ava ien t tendance  à reten ir des règ lem en ts  que les 
co n tra in te s  qu'ils leu r im posaient; m ais celles qu'ils exerçaient su r  les ouvriers 
n 'é ta ie n t p as  m oindres; im portan te  source de  discipline de  la m a in  d 'oeuvre, 
les règ lem en ts  en levaien t ainsi au m oins partie llem ent ce souci aux  lanaioli. 
L 'av an tag e  était certain , su rto u t q u an d  les travailleurs en  q u estio n  étaien t les 

m a ître s  d e  la finition.

La m arque de  P rato  était d 'au tan t p lu s  com m ode qu 'elle  p e rm etta it de 
v e n d re , p a r  extension, to u te  une gam m e de p rodu its  qui n 'av a ien t jam ais été 
rég lem en tés. Le rappo rt de  Beaudriez fu t en effet formel su r ce p o in t

nelle manifatture di mezzelane, panno lino, et altre d i lino...non si 
trovano leggi ne sta tu ti che ordinino il modo di fabbricare le sudette robe, che 
decidono le lunghezze, larghezze, num ero delle fila , qualità della lana e 
accia..le persone più pratiche di Prato mi asseriscono che le sudette  arti dove 
entra il lino sono libere, e che non v 'è  legge o statuti...ognuno avendo sempre 
m anufa ttura to  liberamente a suo talento, e nel modo che g l 'è  parso più  

proprio e più vantaggioso? *. 89 90 *
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4 0 5  - „
C 'é ta it a insi plus des trois quarts de la p ro d u c tio n  d e  P rato  q u i échappaien t de 
fa it à to u te s  règles. Le "parti réglem entaire" d é c r iv a it c e tte  s itu a tio n  avec 
ho rreu r, y  voyait la source des abus qui d o m in a ien t la p ro d u c tio n  e t proposait 

p a r  conséquen t l'in s tau ra tio n  de  norm es s tr ic te m en t d é fin ie s , d e  contrôles 
q u 'u n e  nouvelle  m arque sanctionnerait. U ne p o s itio n  d é sa p p ro u v é e  par la 

P ratica Segreta qui no ta it q u 'u n e  telle rég lem en ta tio n  non s i crede praticabile 
per essere già troppo introdotta universalmente questa specie di mercatura e a 

volere rimediare a questo bisognerebbe provvedere a tu tto  l 'u n iv e r sa le ' non 
solo in Prato ma fuori a n c o r a i  une façon de  d ire  q u e  c e tte  p ro d u c tio n  de 
basse qualité devait rester libre.

C 'é ta it égalem ent le p o in t de vue des m a rc h an d s  d e  P ra to  e t de leur 
co rpo ra tion . L'Art ne s 'é ta it aventuré q u 'u n e  se u le  fo is, e n  1648, dans le 

dom aine des draps m élangés pour tenter d e  leu r im poser la m a rq u e  e t la taxe 
de hu it sols. Une m esure qui devait toucher to u tes  les p ièces, y  com pris  celles 

fabriquées par des personnes non  im m atriculées9^  U ne décision  q u e  la Pratice 
Segreta s 'em pressa de casser. D n 'en  fut d ès  lors p lu s  question . La corporation 
avait ferm é les yeux p o u r le p lu s grand bénéfice d e  ses m a rc h an d s  qui avaient 
p u  dès lors goûter les avantages de la fab rica tio n  à "deux v ite s se s”, libre et 

réglem entée. Un systèm e certes différent d e  celui q u e  N eck er in s tau re ra it plus 
ta rd  en  France puisqu'ici les qualités de d ra p s  é ta ie n t d iffé re n te s , m ais un  

systèm e qui fonctionnait p o u r le plus g ran d  av an tag e  des fab rican ts  de Prato 
qu i fa isa ien t un  p eu  de tou t: beaucoup  d e  d ra p s  lib re s  e t  u n  peu de 

rég lem entés, la quantité suffisante pour co n serv er le bénéfice  d e  la m arque

Les bénéfices tTun privilfgf

P o u r toutes ces raison, VArte délia lana d e  P ra to  re s ta it  u n  instrum ent
u tile  q u e k m a g g io r e  e migliore parte de mercanti lanaioli pratesi in numéro
t 22 s, dichiara d, volere c o n s e r v a i .  V ingt d e u x , c 'é ta ie n t g ro sso  m odo le

nom  re  ixe de lanaioli au vrai sens d u  term e: ils  fa b riq u a ie n t d e  tout, des

rap s  d e  laine réglem entés aux  étoffes de  lin, a llia n t la rè g le  e t  la  liberté; ils

• . ,  - faien,t 8 corPoration qui épousait le p lu s souvent leurs v u es  et leurs

D r J  A SaVaient ap p réc ie r le p rix  de la  mar<ï u e '  e t  m a n ip u le r  les 
possibilités de  jeu que leur offrait le règlem ent corporatif. * 94

«  dUpf0ie,d£ fai, par ie changer Gozzi
94 S.A.S.P., Arti 68 b



L 'o p p o s itio n  de q u i p ré te n d a it  p a r le r  au  nom  d e  1'università  dei 

fabbricanti m on trait c ep en d an t que tous n 'av a ien t pas cette possib ilité  e t cette 
connaissance. Ceux qu i fa isa ien t ainsi appel à la Pratica Segreta con tre  l'A rt 
é ta ie n t degl'inferiori mercanti della città, com m e ten aien t à le p réc ise r les 
rep ré sen tan ts  de  la corporation : inférieurs parce  qu'ils tissaien t p e u  e t surtout 

d es d ra p s  m élangés; m ais aussi, et su rto u t, nouveaux  ven u s p ro v e n a n t pour 
u n e  p a rt d u  groupe des petits  m aîtres de  la f in i t io n ^ : deux caractéristiques qui 
en  d isen t sans dou te  long su r les raisons de leu r opposition. N ouv eau x  venus, 
ils  n 'a v a ie n t  p as  p lace  au  sein  d e s  o rg a n e s  c o rp o ra tifs ;  fa b ric a n ts  
e ssen tie llem en t des d rap s  m élangés, les règles qu 'on  p ré ten d a it le u r  im poser 
p o u r  la fabrication  des quelques pièces de d rap s  de laine qu 'ils  p ro d u isa ien t 
le u r  sem b la ien t u n iq u e m e n t vexato ires , d 'a u ta n t  qu 'ils c o n s titu a ie n t sans 
d o u te  les p ro ies faciles e t incapables de défense de la corporation e t des lanaioli 
"m ajeurs" av ides de les saisir su r le fait de fraude. Ces petits fabrican ts, n 'étant 
p a s  d is tingués, ne saisissaient pas les avantages de  la distinction:

il m otivo delle loro pretensioni e il fondamento del loro discorso si 
fo n d a  sull'esem pio dei mercanti di compagnia ai quali vorrebbero in tutto  

paragonarsi96.
L es m ajeu rs  e t la co rp o ra tio n  ten a ien t au  con traire  à ce qui p e rp é tu a it la 

d is tan ce  e t perm etta it la d ifférenciation en tre  fabricants des villes e t fabricants 

d es  cam pagnes, ce d 'au tan t p lus que la d istance réelle s 'am oindrissait:
è ben chiara la considerazione di chi abita in una città deve essere 

soggetto alle leggi della medesima, e le leggi dell'arte sono istitu ite  per il retto 
f in e  del perfetto lavoro..se si togliessero di m ezzo..tu tto  si ridurrebbe in 

c o n fu s io n e .

T o u t d e v ien d ra it d 'a u ta n t p lu s  co n fu s  q u 'ab o lir les règ le s  et la 
c o rp o ra tio n  à Prato , c 'é ta it se jeter d a n s  les b ras de celle de  F lorence: une 
h y p o th è se  qu i suffisait à expliquer l'a ttachem ent des fabricants de  P ra to  à leur 
A rt, re fu g e  contre u n e  soum ission  d irecte au  b o n  vouloir d es fabrican ts de la 
cap ita le . Le priv ilège v a la it la peine d ’être  dé fen d u , et l 'é ta it régu liè rem en t 
a in s i  q u 'e n  tém o ig n en t les dossiers d e  p ro cès  in ten tés  à la co rp o ra tio n  
flo ren tin e . Inutile  de passer en  revue les innom brables m otifs p o u r  lesquels 
l 'A r t  de P ra to  d em an d a it justice  des actions de  la co rpo ra tion  d e  Florence, 
co n stam m en t accusée d 'em piéter sur les libertés e t privilèges de la ville. 95 96
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B ien so u v en t, il s 'a g is sa it d 'affa ires d an s  lesquelles l 'A rt d e  P rato  
rev en d iq u a it sa  com pétence ju rid iq u e  à juger elle-m êm e ses p ro p res  m em bres: 

m ieux v a la it tou jou rs  rég ler ses affaires entre soi e t év ite r que les flo ren tins ne 

m etten t leu r p ro p re  grain d e  sel d an s  les m écanism es de  la justice corporative.

Les a ttaq u es  de Florence é ta it parfois beau co u p  p lu s redoutables: ainsi, à 
la fin  d u  XVIIè siècle, e ssayait-e lle  d 'en trav e r l 'in tro d u c tio n  d" 'innovations" 
tech n iq u es  d a n s  la ville; l 'A rt d e  la soie d e  la c ap ita le  p ro te s ta it co n tre  la 
présence de  d eu x  calandres à P ra to  et o rdonnait le u r  a rrê t im m éd ia t en  vertu  
d u  m o n o p o le  d o n t jouissait F lorence en m atière d e  travail de  la soie. M ais les 
caland res incrim inées servaien t ici à perfectionner les mezzelane e t étoffes de 

lin d o n t l 'im p o rtan ce  g ran d issa it d an s  la p ro d u c tio n  de  la v ille. L 'a rt de la 
lam e ré ag issa it, défendait ses a rtisan s  d ev an t la Pratica Segreta, ré a ffirm an t 
in lassab lem ent ses privilèges.

Elle a u ra it  encore à le fa ire  de nom breuses fois, n o tam m en t e n  cette 
année 1716 o ù  la co rpo ra tion  d e  Florence so m m ait les lanaioli de  P ra to  de 
s im m atricu le r au p rès  d ’elle, a p rè s  avoir p ro m u lg u é , l'année p récéd en te , un  
avis général concernan t les d rap s  é tro its  qu 'elle p ré te n d a it im poser égalem ent 
à Prato: e n tra v e r la circulation d es  d rap s97, in te rd ire  la fabrication d e  certains 
types d e  d ra p s98, sem blaient ê tre  les principaux soucis d e  VArte flo ren tine  dont 
les reflexes p ro tec tionn istes s 'in tensifia ien t à m esu re  q u e  la d écadence  d e  son 
industrie  se fa isa it plus évidente.

D a illeu rs , la co rpora tion  d e  Prato connaissait b ien  de tels reflexes: si 
elle d é fe n d a it  ses m em bres d es  a ttaq u es  f lo ren tin e s , e lle-m êm e te n ta it  à 
1 occasion d  im p o se r des restric tions sem blables aux  p ro d u c tio n s  d u  con tado  

d o n t la  co n cu rren ce  d ev en a it d e  p lu s  en  p lu s  fo rte : a insi in te rd isa it-e lle  
so u d ain  aux d ra p s  d ’Em poli de  v en ir à la fo ire99, OU décidait-elle  d ’im poser 

un  d ro it de  m a rq u e  de h u it sols su r  les d raps de B arberino di M ugello , terre 
voisine d o n t les  m archands a v a ie n t l 'im pudence  d 'en v o y er le u r p ro d u c tio n  
de b a sse  q u a li té  se p e rfe c tio n n e r à P ra to 1 0 0 . D e cette  façon  en co re , la
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97 S;A-S.p., A«*67’ A*«*» en 1655, la corporation florentine interdit à Prato d'exporter les saie rovescie 
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florentin, la ville ne pouvant à elle seule absorber l'ensemble de la production.

S.A.S.P., Arti 67 par exemple, toujours vers le milieu du XVIIè siècle, les gardes de Florence 
viennent saisir à Prato des draps larges que les marchands de la ville n’ont pas le droit de fabriquer 
Réponse exaspérée de la corporation réaffinnant une fois encore son droit k fabbricare liberamente a sua 
volontà ogni sorte d i pannina commune.
99 S A .S .P., Arti 67
100 Riforma, 1648, capitolo 4



co rpora tion  rép o n d a it sans d o u te  aux voeux des lanaioli de  P rato , q u i avaient 

de nom breuses raisons d 'ê tre  satisfaits d'elle: la distinction, la capacité  à dicter 

soi-m êm e les règles de  la p ro d uction  e t les conditions d'exercice d u  m étier, à 
en  rég le r la justice  in te rn e , la p o ssib ilité  en fin  d 'év ite r l 'in g é ren c e  des 
p u issan ts  fabricants vo isins, tels é ta ien t finalem ent les g ran d s av an tag es  que 
p rocu ra it l'existence d e  la corporation aux fabricants de Prato.

Elle leu r en ré se rv a it d 'au tres , p lu s  in fim es m ais qui co n trib u a ien t 
n éan m o in s  à faciliter certa ines phases de  la fabrication. P arm i les b iens de 
l'A rt, une  te rre , celle de G ualceto: on  y  ex trayait la terre à fo u lo n  q u e  tous 

u tilisa ien t; u n  édifice, le tiratoio, s itué  su r la place m ercatale: les la ines s'y 
séch a ien t a u  soleil su r  u n  lastrico  c o n s tru it to u t ex p ressém en t, les d raps 
v e n a ie n t s 'y  sécher e t re tire r  ap rès  leu r p assag e  à la fo u lo n n e rie . La 
c o n s tru c tio n  é ta it de  taille , elle im posa it sa présence au  coeur d e  la ville 
m arch an d e . M ais com m e les règlem ents, le tiratoio avait été conçu en  fonction 
des b eaux  d rap s  larges: en  1783, on le jugeait insufficiente e in u t i l e ^ ! .  En effet, 
la fabrica del tiratoio è solamente servibile ad un sol genere d i panni che 
debbano essere lunghi braccia 50 più o meno perchè il sudetto tiratoio non è 
più lungo d i braccia 55. Onde per le altre pezze che passano la sudetta misura 
son costretti i mercanti a farle ritirare alle gualchiere dove la pezza li aumenta 
braccia 2 in lunghezza e al tiratoio le ne perde braccia 2 e più. L 'éd ifice  n ’avait 
su  s 'a d a p te r  au  changem ent des tem ps e t à l'évo lu tion  de la  p ro d u c tio n . Des 
m in is tre s  é ta ie n t in cap ab le s : la sudetta fabbrica del tiratoio è mancante di 
soggetti di abilità che possino servire con attenzione i mercanti atteso che da 
questi non ricavendo che i puri emolumenti non si danno pena di ritirare i 
p a n n i con quell'attenzione, la quale non manca ai gualcherai i quali oltre 

gV em olum en ti sudetti ricavano l'u tile della sodatura e più fanno  ricrescere i 
d e tti panni più braccia per rendere meglio serviti i loro avventori lo che nel 
tira to io  pubblica d e ll'A rte  non succede. Le to u t sem b la it d é so rm a is  à 
l 'a b a n d o n :  le robbe in detto tiratoio son mal sicure per l'assenza di un
custode..e m olti son quelli che lo praticano di notte, e giorno come fabrica 
pubblica oppure sia scalato dai m alviventi. Le p o rtra it d 'u n e  in a d a p ta tio n  
s tru c tu re lle  e t d 'u n  a b an d o n  p rog ressif d an s  lequel b eau co u p  v o y a ien t la 
m a té r ia lis a tio n  de l 'in v o lu tio n  des co rp o ra tio n s . Voilà q u i ju s tif ia it  leurs 
d é trac teu rs : ils se faisaient de  p lus en  p lu s  nom breux  en cette  fin  d u  XVÜIè 
sièc le  e t d e  p lu s  en p lu s  in fluen ts  au  sein  d u  g o u v ern em en t "éclairé" du  101
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Grand Duché de Toscane qui dédd a et appliqua avant la France de Turgot leur 
suppression.

5 LA LONGUE SURVIF. DF L’ARTF het i a i ama?

Le RÉFORMISME ÉCI.ajré à  l 'attaque dfç roRPDT? attonj^

A p ein e  arrivé au pouvoir, Pietro L eopoldo se m it en  devoir  de 
rénover profondém ent l'organisation législative, politique, économ ique du 
Grand Duché, nous l'avons dit. Ecoutons-le rendre com pte de la situation des 
m anufactures et de l'orientation générale su iv ie  en la m atière par son  
gouvernem ent:

Le A r t i  e M anifa tture... erano esse pure ridotte alla più sensibile 
decadenza.

Fu d 'u o p o  perciò intraprendere la soppressione delle num erose  
M agistrature alla providenza della quali erano sottoposte le A r ti  respettive 
classate in vari corpi separati e d istin ti e distruggere le incum benze alle 

medesime affidate come quelle che vincolavano V industria degli A rte fic i e la
privavano d i quella libertà che può essere solo efficace ad anim arla ed 
accrescerla.

E fu  anche indispensabile il derogare alle tante D isposizioni Statuari 
che non solo tenevano nella p iù  ristretta  sch iav itù  la mano d'opera  
prescrivendo Precetti e Regole con la più servile e m inuta analisi ad ogni grado 
di m anifattura, incominciando dai primi, e più ordinari lavori opportuni al di 
lei incremento e progredendo fin o  ai più raffinati a tti a perfezionarla, ma si 
opponevano ancora alla libera vendita dei prodotti d i essa ad all'acquisto dei 
Generi ed ustensili necessari alla di lei lavorazione.

Aboliti pertanto i corpi delle diverse A rti ed i M agistrati e Tribunali che 
ad esse presedevano si potè procedere alla soppressione di m olte Tasse, che 
erano state imposte non solo colla veduta di procurare qualche lucro al Regio 
Erario, ma per supplire inoltre al m antenim ento dei R espettivi M in istr i 
componenti ta li M agistrature e si ebbe luogo di togliere parimente l'ing iun to  
obbligo delle M atricole e ripristinare in tal forma qualsisasi Cittadino al giusto  

Diritto di prescegliere senza contrasto l esercizio di quell'A rte  a cui più piacesse 
di destinarsi^®2

Pietro Leopoldo se présentait ainsi en prince illum iné qui avait rendu 
la liberté à ses sujets, et leur avait restitué la possibilité de choisir le m étier de 

leur choix: le 3 février 1770 tu tte  le matricole, tasse, impedimendi prescritti 102
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anticamente su chi voleva esercitare delle A r t i1 0 3 étaien t abo lis : p lu s  de 
contrôle d u  savo ir-fa ire , p lu s  de lim ita tio n  d u  nom bre, p lu s  d e  m étiers 

réservés au x  héritiers. N e su bsista it que  l'ob liga tion  de se faire a d m e ttre  et 

inscrire d an s  le reg istre  des artisans : u n e  inscrip tion  au to m atiq u e  e t pour 
laquelle  u n  d ro it fo r t m o d este  était p e rçu  1 0 4 . Ainsi fa isan t, sem b la ien t 

exhaussés les voeux d 'u n  "petit rom an sp iritue l e t instructif ' 105, a lo rs  très en 

vogue d an s  les m ilieux proches du  G rand  Duc: u n  récit exotique à u sag e  très 
in te rn e  com m e a im ait en  p ro d u ire  le siècle, qu i narra it les a v e n tu re s  de 
C hinki e t d e  ses cinq fils, to u s  in terd its  p a r les absurdes lois d u  ro y au m e  à 
exercer la profession d e  leu r choix; les fils m oura ien t de faim  et le ro yaum e 
d é p é r issa it; h e u re u se m e n t, le so u v era in , éc la iré  par ce tte  m é sa v e n tu re , 
re d o n n a it la  félicité à ses su jets en les lib é ran t des ab su rd es  o b lig a tio n s  
c o r p o r a t i s t e s .106 Les id ées  "libérales" a v a ie n t fait leu r ch em in ; P ie tro  

L eo p o ld o  se  m e tta it en  d e v o ir  d 'a p p liq u e r  à l'ensem ble de  la p o litiq u e  

économ ique les m axim es de la liberté, qu i seules pouvaient red o n n er v igueur 

à d es m anufactures que tous reconnaissaient ê tre  décadentes.
Les règlem ents corporatifs é taien t identifiés comme l'une des en traves 

au d év e lo p p em en t des m anufactures. Les p lus proches conseillers d u  G rand  
Duc le lu i suggéraien t: Il prescrivere certi metodi di fabbricazione con sanzione 
penale lega le mani agli artisti, perchè non possano seguitare quelle variazioni 
che Vuso d i mano in mano introduce e che le circostanze richiedono per 
adattarsi al gusto dei compratori^ 0 7 . T ou te  la litté ra tu re  d u  te m p s  é ta it 

im prégnée  de ces principes. A insi Sarchiarti, s 'in terrogeant su r les m odalités  et 
les ra isons d u  dépérissem ent d u  com m erce florentin , finissait p a r a ffirm er que 
quello... che sopratutto contribuì alla decadenza generale del commercio fu  il 
mal inteso spirito di legislazione che guidò i padri nostri^08 .

P ie tro  Leopoldo s 'engagea donc dans u n e  oeuvre de  b ou leversem en t 
rad ical de la législation, com m e lui-m êm e le rappelait: la suppression  des corps 
d 'A rts , décidée  le 1 février 1770, ne signifiait p a s  l'extinction im m éd ia te  des 
co rp o ra tio n s  e t de leu rs règlem ents. Seules les m atricules av a ien t é té  abolies 
p a r l ’éd it d u  3 février 1770; les m agistra ts su pp rim és étaien t eux ré u n is  sous 103 104 105 * 107 108
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1 égide unique d'une Camera d i C om m ercio e di A r ti  qui administrait les 
patrimoines, la justice et dont les membres, nommés par le souverain parmi 
ses plus proches co n se ille rs  109, devaient proposer les modifications à 
apporter aux règlements 110; l’un des députés de la chambre exprimait au 
nom de tous les principes qu’ils estimaient devoir être suivis: Pare a me che ìa 
base fondam entale , secondo lo sp ir ito  della moderna nostra legislazione sulle 
materie economiche, specialmente debba essere la libertà naturale d 'industria  e 
di commercio e la concorrenza d i le i com pagna necessaria, la quale costringe la 
prima a mantenersi dentro i l im iti  de l g iu s to  e d e l l ' o n e s t o ^ . On projeta 
1 unification des différents statuts corporatifs dans un unique code commercial 
ou Statut Général des Arts dont la Chambre fut chargée d’étudier le projet ̂ 2 : 
le programme était ambitieux, trop sans doute puisqu’il ne vit jamais le jour. 
Mais la Chambre opérait également une oeuvre de remise au goût du jour des
anciennes normes corporatives, proposant pour chaque Art de nouvelles 
règles du jeu.

4 1 1

U n  M o tu p r o p r io  d u  18 d é c e m b r e  1775 d é c id a  d u  d e v e n ir  des 
règlem ents de 1 A rt de la la in e  P re s q u e  to u te s  les an cien n es  p re sc rip tio n s  
é ta ien t balayées. Les d ra p ie rs  d u  G r a n d  D u ch é  é ta ie n t d o ré n a v a n t lib res de 
faire des d rap s  de  toutes la rg e u rs , lo n g u e u rs , n o m b re  d e  fils d e  ch a în e  q u ’ils 
leur sem blait bon , d ’y em ployer le s  la in e s  e t les d ro g u e s  de  le u r choix , d e  payer 

aux o u v rie rs  le salaire  q u 'ils  r é u s s i r a ie n t  à  le u r  im p o se r. L ib res  en co re  de 
reg ro u p e r les activ ités, to u t  c o m m e  l ’é ta ie n t  é g a le m e n t les m a n u fa c tu r ie rs . 
Des m an u factu riers  qui p o u r ta n t n e  d e v a ie n t  p as  s ’a v e n tu re r  à e n fre in d re  les 
o rd res  d o n n és  p a r  les fa b ric a n ts : le  m a in t ie n  d e  la  d isc ip lin e  d e  la m ain  

d  oeuv re  re s ta it b ien  sû r u n  im p é r a t i f  e sse n tie l, q u ’é ta ie n t c h a rg és  d e  faire 
re sp e c te r  les tr ib u n a u x , in c ité s  à  n e  p a s  r e c u le r  si n é c e s s a ire  d e v an t 

1 em p riso n n em en t des c o n tre v e n a n ts . E n tre  le " p a r t i  ré g le m e n ta ire ’’ e t les 

—  de 13 Hberté t0 ta le  d e  ^ c a t i o n ,  ces d e rn ie rs  a v a ie n t rem p o rté  la

F o in  d e s  rè g le m en ts , e n v o lé e  la  q u a l i té ?  C ’é ta i t  l ’a c c u s a tio n  de
t o u j o u r s  q u  a v a i e n t  d r e s s é  c o n t r e  l a  l i b e r t é  l e s  ton* *«* a i a ite n a n ts  d e  la règ le : o n  se

109 La députation pour la création de la Chambre de commerce incH„ *
Ginori, F. Neri, GB Guadagni, Ciani * sùtuée en 1768, comprenait le sénateur
110 Pour les problèmes concernant la création de la Chambre de cnmm
R. Misul Le A n i F lorentine, Firenze, Seeber, 1904; R.Ristori La 5011 rôle’5011 évolulion etc cf
borsa, Firenze, Olslri, 1963 qui a notamment publié un grand nombre^ h com m ercio &  Firenze  e la

* Relazione deU Auditore M.Ciani del 10 agosto 1770, citée nar P d- °Cuments
* U r. Ristori, op. ciL, p. 19 ‘Kiston, op. ciL , p. 19
] } 3 Le texte de ce Motuproprio se trouve dans les Leggi eBandi vol m  0
Pane in II tramonto delle corporazioni, op. ciL, p.210-215 ’ n 99 et a été publié par L. Dal



souvient d e s  adm onitions d u  douan ier B eaudriez  à Prato. M ais les partisans 

des ré fo rm es n iaien t que  la qualité  ta n t recherchée par les règ lem en ts  soit 

encore à l 'o rd re  d u  jour: on  avait vou lu  faire tro p  bien, contre l'a ir d u  tem ps; 

c'est ce q u e  d isa it T avan ti à Leopoldo: les acheteu rs , d isait-il, ben spesso 
desiderano ciò che la legge proibisce, cioè p iuttosto il basso prezzo congiunto  
coll'imperfezione che la perfezione congiunta col prezzo a lto11**: le  m arché 
s'élargissait, il dem andait des p roduits  b ien  différents de ceux qui av a ien t jadis 
fait la fo rtu n e  des d raps florentins, réservés à une  élite prête à payer fo rt cher le 
prix d u  luxe e t de la d istinction; l'E tat en ten d a it to u t faire p o u r seconder, voire 

pour o rien te r les m anufactures dans cette direction.
C ep en d an t, les nouvelles d ispositions n 'é ta ien t pas sans am bigu ité : la 

m arque de  fin ition  é ta it m a in ten u e  d a n s  les lieux  où  elle ex ista it déjà. La 
justifica tion  é ta it d 'o rd re  s ta tistique: all'oggetto di avere notizia della quantità 
di dette  Pannine ; m êm e e n  rég im e d e  lib e rté , l'E tat d é s ira it  co n n a ître  
l 'im p o rta n c e  de la p ro d u c tio n ; la su p p re s s io n  des m arques co rp o ra tiv es  
risq u a it d e  le p river de  ses trad itio n n e ls  m oyens d 'in fo rm ation . M ais la 
p ré se rv a tio n  de la m arq u e  d e  fin ition  sig n ifia it égalem ent le m a in tie n  en 
v ig u e u r  d e s  Regolamenti che assicurano l'osservanza di detto marchio, come 

sono le Polizze di telaio e simili^ C ertes, la m arq u e , et les règ lem en ts  qui 
en  im p o s a ie n t l'o b lig a tio n , a cq u é ra ie n t u n  n o u v eau  sens: n o n  p lu s  un 
contrôle de  la qualité, qui é ta it désorm ais laissée à la d iscrétion d u  fabricant, 
m ais u n  co n trô le  de la q u an tité , une m esu re  de  l'activité de chacun . Tous 

com priren t-ils  le glissem ent subtile qui s 'o p é ra it ainsi?
Il fa lla it décidém ent b ien  de l'acuité p o u r saisir toutes les finesses de ces 

nouvelles d ispositions. L 'article DI du  m o tu p ro p rio  récitait en  effet que  tous 
les fa b r ic a n ts  e t te in tu r ie rs  p o u v a ie n t d é so rm a is  tingere e fa r  tingere le 
pannine d 'ogn i genere in quella forma e con quelle droghe ed Ingredienti che 
stim eranno più utili, e adattate alla perfezione del colore, resteranno ancora 
liberi delle rosette, che in alcune Pannine, e in certi casi a tenore di alcune 
Leggi dovevano esservi per denotare che i colori fossero stati fa tti in una certa 
forma; ma qualora vi siano le dette rosette dovranno le pezze delle pannine 
im m ancabilm ente essere s ta te  tin te  nella fo rm a , che dalle Leggi viene 
prescritta ..E  per evitare ancora qualunque inconveniente che potesse  
nascere...non potranno dai Tintori..lasciarsi rosette bianche, nè dai Fabbricanti 
riceversi in tal forma, ma dovranno sempre tu tte  le pezze o essere senza 114 115
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a lcu m  rosetta 0 avere le rosette d i quel colore preciso in cu i sono state  
precedentemente tin te  le dette p ezzeH 6 .

Ainsi d e  d eu x  choses l'une: où  les pièces su iv a ien t les anciennes d ispositions 
règ lem en ta ires  e t la "rosette" tém o igna it du  ju ste  re sp ec t de la règ le , o ù  elles 
ne les su iv a ien t pas e t se p assa ien t de  toute m arq u e  distinctive: u n  systèm e à 
deux v itesses sem blable à celui q u ’im aginerait p lu s  ta rd  N ecker en  France?

Sans ap p ro fo n d ir ici l ’év en ta il des d isp o sitio n s  e t des réac tio n s  à ces 
m esures innovatrices, qui nécessite ra it une é tu d e  à p a r t  en tière , force est de 
consta te r q u e  b ien  des voeux exp rim és p a r ceux q u i s ’in titu la ie n t en  1745 
l'U niversité des fabricants de Prato s em b la ien t d é so rm a is  e x h a u s sé s : ils 

p o u vaien t d o rén av an t p ren d re  m odèle  sur les fab rican ts  de la cam p ag n e  avec 
la bénédiction d u  G rand Duc qui ne  ta rdait pas à ap p liq u e r aux co rpora tions de 
province les réform es m ises en  o eu v re  dans la capitale .

LA FIN DE l'Arte delia tana  df prato

Les m esu res  prises p a r L eopoldo  en 1768, 1770, 1775 n e  concernaien t 
que les corporations de la capitale e t s ’arrêtaien t aux lim ites de leu r ju rid iction , 
c est-à-dire aux  portes des quelques villes qui jo u issa ien t d u  p riv ilège  d 'avo ir 
conservé leu rs  corps de m étiers: S ienne, Pise, P isto ia , A rezzo  e t P ra to . Des 
décre ts  p a r tic u lie rs  fix è ren t p o u r  chacune d 'e lle s  les m o d a lité s  d e  la 
suppression  des Arts. A Prato, la sentence arriva le 27 novem bre 1775:

S .A .R  sempre intenta a sollevare gli Artefici dei suoi felicissim i sta ti da 
qualunque ostacolo potesse ricevere la loro industria....essendo inform ata che 
gli Artieri della città e contado di Prato sono tuttavia sottoposti a diverse spese 

e molestie, e perdite di tempo in vigore di questi s ta tu ti con i quali diverse A rti
0 corpi d  A r ti  delVistessa città d i Prato hanno regolato finora l'am m issione  
degl A rte fic i all'esercizio delle loro professione e esercitata sopra d i essi 
qualche giurid izione, Vuole e Comanda:

1 Che dal dì 1 gennaio 1776 in poi restano soppressi g l  infrascritti Tribunali o 
corpi d 'A r ti  della città di Prato, cioè Arte della lana, A r te  della Pietra, A rte  dei 
Fabbri, A r te  de legnaiuoli, Arte de ' calzolai, insieme con tu tte  le magistrature 
e cariche ad esse A r ti appartenenti..

Les anciens m em bres des corporations conserva ien t certes le d ro it de se 
ré u n ir  e n  c o n fra te rn ité , m ais à / unico oggetto delle sacre fu n z io n i^  18. Lg 
Vicario Regio d ev en a it désorm ais ju g e  de toutes les causes au trefo is réservées
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aux m a g is tra ts  des co rp o ra tio n s . Il d e v a it  ap p liq u e r d a n s  ces n ouveaux  
jugem ents le s  m êm es règ le s  che dalle leggi e consuetudini veglianti sono 
prescritte per tu tte  le a ltre  già ap p a rten en ti alla d i lu i ordinaria  
g iu r id iz io n e ^ ^ . U n tra n sfe rt de  p o u v o ir significatif: p lus q u e s tio n  que  les 
affaires d u  com m erce et d e  l 'in d u s tr ie  se rè g le n t d an s  d es  tr ib u n a u x  
particuliers, bénéficient de lois spéciales; les représen tan ts d u  p o u v o ir central 
devenaien t les un iques arb itres  de la s itu a tio n , d 'au tan t q u e  le v ica ire  était 

égalem en t ch arg é  de v e ille r allosservanza di quelle Leggi, S ta tu ti e Ordini 
veglianti che riguardano il buon regolamento delle m anifatture1 2 0 # C om m e 
le so u lig n a it R. R istori, la riforma aveva assunto l'aspetto di un'affermazione  
della Stato nei confronti di antiche organizzazioni di origine comunale che, 
seppure ormai ridotte ad una parvenza d i autonomia, si erano fin o  ad allora 
m antenute ind ipendenti da ll'am m inistrazione pubblica e lig ie alle propri 
t r a d i z i o n i ^ l . P o u rtan t, l 'am b ig u ité  s 'in s ta lla it ici aussi: le s  co rp s  é ta ien t 

su p p rim é s , le u rs  m a g is tra ts  abolis, m a is  les règ lem en ts  th é o riq u e m e n t 

persista ien t, à charge d u  vicaire de les fa ire  respecter, sans p o u r  a u ta n t qu'il 
d ispose d u  m in im um  de  m oyens capables d 'actualiser un tel contrôle.

U ne nouvelle  charge de Provveditore delle A rti della città di Prato était 
créée: il d e v a it  gérer le p a trim o in e  d es  anciennes co rpo ra tions, e t veiller 
su r to u t aux  fabbriche pubbliche che sono destinate per il comodo esercizio di 
certe m anifatture, d 'invigilare all'esazione di quelle tasse che riguardano il 
m antenim ento di dette fabbriche e di tenere un'esatta scrittura. Le p o u v o ir 
cen tra l s 'a r ro g e a it  le choix e t la n o m in a tio n  de  ce g é ra n t d e s  édifices 

corporatifs, auquel il confiait égalem ent quelques pouvoirs de  m éd ia tio n , bien 

officieux cependant:
Apparterrà parimente all'istesso Provveditore la cura d 'in terporsi in 

figura  di semplice mediatore per accomodare amichevolmente le differenze 

che vertono fra  g li artefici, quando essi ricorrino alla di lui mediazione..
A insi n a issa it u n  personnage au  statu t am bigu  de juge sans en  avoir la charge, 
le p o u v o ir, n i m êm e la légitim ité: reflet d e  la difficulté de so u m ettre  à la loi 
com m une d u  vicaire des questions don t o n  sen ta it la spécificité m ais d o n t on 

ne v o u la it p lu s  adm ettre  la particularité.
Le Provveditore generale devait su r to u t dev en ir l 'ag en t d 'in fo rm a tio n  

d u  p o u v o ir  central: le  décre t lu i confia it en  effet la tâch e  d in fo rm a rs i  
esattamente dello stato delle manifatture più interessanti e d i renderne conto 119 120 121
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annualm ente alla camera d i commercio, A r ti e m anifatture, con proporre alla 
medesim a ciò che egli crederà necessario per la loro conservazione e 

a v a n z a m e n to ™ .  Il a p p a ra is s a it  a insi com m e u n e  fig u re  d e  tra n s itio n : 
in te rm éd ia ire  en tre  le p o u v o ir e t  les A rts, en tre  P ra to  e t Florence, U signifiait 
la difficulté q u i naissait de  l'abo lition  des anciens m ag istra ts  d o n t certaines des 

tâches d e v a ie n t ê tre  m ain ten u es . La C ham bre d e  com m erce a c q u é ra it une 

im portance croissante: sa com pétence s 'é tendait à to u t l'E tat p u isq u e  c ’é ta it elle 
en  défin itive  q u i était chargée d e  p roposer a u  so u v era in  la maniera da tenersi 
per accrescere g li assegnamenti della am m inistrazione della A r t i  di Prato in 
forma che possa da essa essere aiutata ed animare l'industria  degli Artefici...

A P ra to  comme à F lorence, le prem ier m o y en  de ren d re  v ig u e u r aux 
m an u fac tu res  é ta it d 'ab ro g e r to u te s  les d isp o s itio n s  v isan t à  c o n trô le r  et 
re s tre in d re  l 'ad m iss io n  au x  d iv e rses  professions, d e  su p p rim e r la m atricu le  
qui en  é ta it l'expression  e t la taxe qu i la s a n c t i o n n a i t ^ .  M ais, to u jo u rs  dans 

le souci d ’ê tre  inform é d u  n o m b re  des "artistes" q u e  co m p ren a it le G rand
Duché, le m otuproprio  é ten d a it à P rato  l'ob ligation  d e  reg istre  qu i a v a it  déjà 
été proclam ée à Florence:

nonostante la soppressione delle indicate tasse dovranno però gli
Artieri che vorranno aprire negozio o bottega nella città  e contado d i Prato
continuare a fa r s i  am m ettere a ll'esercizio  di ciascheduna professione,
mediante la descrizione del nome d i ciascun Artiere, e della di lu i professione
nel registro generale degli A rtieri di tu tti questi fe lic issim i sta ti ordinato con
legge dei dì 3 febbraio 1770 che si tiene dalla Camera d i commercio d i questa 
città di Firenze * 24

L in scrip tion  su r  ce registre d ev a it se faire au tom atiquem en t, sans q u 'il n e  soit 
p lu s  q u e s tio n  d e  contrôle d e  la capacité  à exercer le m étier; la  so m m e que 
chacun  d e v a it v e rser p o u r cet en reg istrem en t, d eu x  lires, n ’a v a it p lu s  rien  
d 'u n e  tax e  d 'e n tré e  dans la co rp o ra tio n , m ais  re p ré se n ta it  u n e  m o d este  
co n trib u tio n  d e stin ée  à su b v en ir au x  frais ad m in is tra tifs  de la C h am b re  de 

co m m erce  q u i te n a it le re g is tre . D u reste , le re v e n u  des so m m e s  que 
v e rse ra ien t les "artistes" d e  P ra to  ne  devait p a s  re s te r  à F lorence m a is  ê tre  
versé à la n o u v e lle  caisse des A rts  de  Prato per erogarsi in vantaggio di quelle 
m a n ifa ttu re  . Il est d o u teu x  q u e  les in scrip tio n s  a ien t é té  su ffisam m en t 
nom breuses p o u r  appo rte r que lque  "secours" à l 'in d u s trie  de  la ville: a u  vu  du  122 * 124 125
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succès q u 'av a it connu l'en reg istrem ent des fabricants de mezzelane p rév u  par 

la co rp o ra tio n , le scepticism e est de m ise sur l'accueil réservé à P ra to  à cette 
nouvelle  p ro céd u re ; u n  so u p ço n  im possib le  à vérifier p u isq u e  ce fam eux 

registre sem ble s'être évanoui, à supposer qu 'il a it été réellem ent ten u  à jour.

Le m o tu p ro p rio  de 1775 signifiait b ien  l'abolition  de l'A rt de  la laine à 
Prato , rem p lacé  par le vicaire e t par le provveditore generale: pas q u estio n  de 
C ham bre d e  com m erce id . Il signifiait égalem ent le m aintien de  certains de ses 
règ lem en ts, la persistance de  l'ob ligation  de m arq u e  des d rap s . E n 1782, la 
n o u v e lle  o rg an isa tio n  fu t de  nouveau  m odifiée : la charge de  provved itore  
generale, qu i rappelait sans d o u te  trop le p o u v o ir des anciennes co rpora tions, 
fu t abolie  e t tou tes ses attribu tions confiées à la m agistrature com m unale , elle 
a u s s i  ré c e m m e n t r é o r g a n i s é e ^ ^ .  A insi to u te  trace d 'u n e  q u e lco n q u e  

au tonom ie  des A rts, vestige des and en n es  corporations, était effacée.

Q ue pensa it-on  à P ra to  de tous ces bou leversem ents?  Dès 1766, les 
re sp o n sa b le s  de  la co rp o ra tio n  et de la co m m unau té  av a ien t é té  in v ités  à 
e x p rim e r le u r  avis su r les possib les "aggravi, proïbizioni e priva tive" qui 
p e sa ie n t s u r  la p roduction : il é ta it c la ir d a n s  l'e sp rit de  qu i ré d ig e a it le 
q u estio n n a ire  que la dem ande visait su rto u t les taxes corporatives; à P rato , les 
resp o n sab les  avaient ind iqué avec précision le m o n tan t de chaque som m e due, 
m ais  ils av a ien t égalem ent te n u  à signifier que  i sudetti pubblici aggravi non 
possono impediré Vampliazione..delle m a n ifa ttu re ^^ l : les taxes co rp o ra tiv es  

ne g re v a ien t pas les coûts de  la p roduction , les règlem ents corporatifs  étaient 
in d isp en sab le s  e t devaient ê tre  am plifiés, telle é ta it la réponse des gard ien s  de 

la co rpo ra tion .
En 1772, la C ham bre de com m erce de Florence, m ettan t en  o eu v re  le 

p ro g ram m e  de  réform e des s ta tu ts  corporatifs qu i lui avait été confié, envoyait 

à P ra to  u n  questionnaire  dé ta illé  sur les A rts de  la v i l l e ^ ^ :  ju r id ic tio n , 
sa la ire s , taxes, possessions, législation, tou te  l'o rgan isa tion  des co rpo ra tions 
é ta it ex am in ée , dans le b u t de  p résen te r au  sou v era in  u n  ra p p o r t  su r la 
s itu a tio n  de  la ville. L 'Arte della lana, lu i répondait-on , é tait la principale, più 
antica e rispettabile de toutes les corporations, la seule à avo ir conservée  une 
ju r id ic tio n  p ro p re . Ses responsab les a ffirm aien t de  n ouveau  que les taxes, 
d 'a illeu rs  récem m ent considérablem ent d im inuées, ne pesaien t pas trè s  lourd  
su r la fab rica tion  et que l’A rt de la laine re n d a it de g rands serv ices, ce qui 126 * 128
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faisait e sp é re r  qu 'elle  ne se ra it p a s  supprim ée. O n fit p eu  de cas à F lorence de 
cet avis.

Si les responsab les de la  corporation  fu ren t sans d o u te  n av ré s  de la 
décision  de le u r  souverain , une  bonne p art des m archands alla p lu s  lo in  que 

ne le p ré v o y a it  la ré fo rm e . N o m b reu x  c o n s id é rè re n t e n  e ffe t q u e  le 
m o tu p r o p r io  s ig n if ia it  l 'a b o l i t io n  to ta le  d e s  ta x es , n o n  s e u le m e n t 
d 'im m a tr ic u la tio n , m ais é g a le m e n t de m arq u e  d es  d ra p S1 2 9 : Ia maggiore 

parte hanno cercato di esimersi dal fare le polizze d i telaio e dal portare le loro 
pannine a ll'A rte  per fa rv i apporre il marchio di f in i to 13®, té m o ig n a it ,  en  
1781, le cam erlingue qui trouva it la fronde d 'a u ta n t p lu s  privée d e  fondem ents 
que la taxe d e  m arque av a it déjà é té  réduite d e  m oitié  en  1778. P o u r ten te r de 

tro u v e r un  com prom is avec les fabricants e t de fa ire  respecter les décisions 
souveraines, il p roposait d ’abaisser une nouvelle fois la taxe, la p o r ta n t à deux 
sols afin  de l'un ifo rm iser avec celle que con tinuaien t de  p ayer les ''é trangers" 
qui v en a ien t fa ire  perfectionner leu rs  d raps à  P rato: u n  effo rt b ien  m odeste  

m ais q u e  n e  p ré te n d a ie n t sû re m e n t pas fa ire  les  fab rican ts  d e  P ra to . En 
pratique, les reg istres de m arque s 'a rrê ten t à la date  de 1775, in a u g u ra n t ainsi le 
vide s ta tis tiq u e  qu 'avaien t con tribué  à créer les réform es léopo ld ines. L 'esprit 
de la loi é ta it au tre , nous l’avons dit: m aintien  des m arq u es  p o u r  conserver la 

connaissance d e  la p roduction , m ais les fabricants n 'av a ien t cu re  de p ay e r ce 
tr ib u t p o u r  p e rm e ttre  à l 'E ta t d e  com pter les d ra p s . Les ré fo rm es  avaien t 
signifié p o u r  la p lu p a rt d 'en tre  eux  la possibilité d 'u n ifo rm ise r les cond itions 
de  le u r  p ro d u c tio n : libre, de  to u te s  taxes e t d e  to u t  contrôle, com m e l'avait 
tou jours été la p roduction  des mezzelane, ce p ro d u it p h are  d u  textile d e  Prato. 
D ans u n  con tex te  rad icalem en t m odifié , où  l’A rt d e  la la ine d e  F lorence ne 
p o u v a it p lu s  im p o se r d e  re s tric tio n s  et enco re  m o in s  s 'im m iscer d a n s  les 

affaires d e  p ro d u c tio n  des fabrican ts de Prato, la co rpora tion  av a it p e rd u  une 

g ran d e  p a r t  d e  ces anciens a ttra its ; les fabricants n ’avaien t p lu s  b eso in  d 'elle 
p o u r co n tin u e r à faire ce qui au  fond  avait é té  d e p u is  long tem ps le u r  ligne 
d irec trice: fab riq u e r com m e b o n  le u r  sem blait des articles p re sq u e  e n  tous 
po in ts sem blab les à ceux d e  la cam pagne env ironnante.

-L ETAT« LES ENTREPREND 1RS ET LFS institutions du commfí?pp¡

L ab o litio n  des co rp o ra tio n s  posait p o u r ta n t de nom breux  prob lèm es. 
D ’ab o rd , la red é fin itio n  d u  s ta tu t d e  la règle: à P ra to , elle sem bla it n iée; mais 
1 in d u s tr ie  p o u v a it-e lle , e t  v o u la it-e lle , se p a sse r de  règ lem en ts?  D ans les
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industries d e  luxe d iffic ilem en t, com m e en  tém oignen t, u n  p eu  p a r to u t en 

Europe, les vélléités "restau ra trices” d es fabrican ts de ces fab riq u es; dans le 

textile bon  m arché  qui é ta it celui de P rato , l'un ique  règle sem blait d e  fabriquer 
au p lu s  b as  p rix  possib le , des articles d o n t les carac téristiques techn iques 
répondaien t exclusivem ent à ce souci d 'économ ie , nous le verrons.. Il é ta it en 
tous cas des règles qu 'aucun  fabricant ne po u v a it accepter de vo ir vo le r en  éclat, 
c 'étaient celles qui en cad ra ien t e t p révoyaien t le travail de leu rs  o u v rie rs : du  
reste, les p e in es  p rév u es  p o u r  les m an u fac tu rie rs  qui n 'acco m p lissa ien t pas 
correctem ent, c 'est-à-d ire  selon  la règle des fabricants, leu r o u v ra g e , étaien t 
ex trêm em en t sévères, sous le règne d e  la lib e rté  com m e au  te m p s  des 

corporations.

A u tre  problèm e, d 'a illeu rs  lié à celui de  la réglem entation, sou levé  par 
l'abolition  d e s  corporations: celui de la justice d u  commerce; u n  th èm e destiné 
à de m u ltip les  rebondissem ents e t qui p o u r  l 'h eu re  avait reçu  une so lu tio n  en 
apparence très simple: en  l'absence de justice spéciale, le vicaire é ta it chargé des 

affaires com m erciales, des litiges d u  travail, q u i devaient ê tre  jugés selon  les 
m axim es d u  d ro it com m un. U ne solution en  fait insatisfaisante et am biguë, qui 

exp liquait les pouvo irs de m éd ia tion  confiée au  provveditore: m ais ap rès  son 
ab o litio n  e n  1782, p e rso n n e  ne le rem p laça  d an s  ce rô le  d 'a rb itre  e t la 
ju rid iction  d u  vicaire restait l'un ique  habilitée à juger en p rem ière  instance  les 
affaires d u  com m erce, ce qui n ’était pas sans poser de sérieux problèm es.

Enfin, la d isparition  des m agistrats corporatifs signifiait l'abo lition  d  un 
organism e qu i, au m oins idéalem ent, avait été chargé de rep résen te r les intérêts 
d 'u n  c o rp s , a v a it fa it e n te n d re  la vo ix  d 'u n  g roupe  d 'in té rê t ,  ce lu i des 
fabricants. B eaucoup o n t n ié  aux co rpora tions u n e  telle rep ré sen ta tiv ité . Les 
m ag is tra ts  d e s  corps au ra ien t été en g ran d e  p a rtie  com posés de  personnes 
n 'exerçan t p a s  le m étier: très peu  au fa it de ses réels p rob lèm es, ils aura ien t 
co n stam m en t ten té  d 'ac tu a lise r une v is io n  dép assée  de la m a n u fa c tu re  qui 
allait à l'encontre  des réels in térêts  des fabricants; R. N uti, on  l'a  vu , lançait des 
accusations d e  ce genre à l'A rt de la laine de Prato . L 'exam en a tten tif de  la vie 
de la co rp o ra tio n  a m ontré, pensons nous, que les choses é ta ien t u n  p eu  plus 
com plexes: les organism es corporatifs ne  rep résen ta ien t b ien  sû r p a s  tous les 
in térêts  en  jeu , ils é taien t certes guidés p a r u n  constant souci de  conservation  
qui les am en a it parfo is à p re n d re  des positions b ien  d iffé ren te s  d e  celles 
sou h aitées  p a r  les fab rican ts; m ais n o u s  avons égalem en t v u  q u e  ceux-ci 
n ’é ta ien t p as  indifférents à la struc tu re  corporatiste , et réu ssissa ien t so u v en t à
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in flu en cer d a n s  u n  sens n e tte m en t favorable à le u rs  in térê ts  la lég isla tion  de 
l 'A rt.

4 1 9

Les ré fo rm es  lé o p o ld in e s  m iren t fin  à ces p o s s ib il i té s  de jeu 
in s ti tu tio n n e l. A p a r tir  de  1775, s 'in s ta lle  le s ilen ce  d es e n tre p re n eu rs : 
im p o ssib le  d e  percer leu rs  é ta ts  d 'âm e, de  co n n a ître  leu rs  d é s irs  e t leurs 
ré a c tio n s  face  aux c h an g e m e n ts  c o n tem p o ra in s , d e  sav o ir si les  m êm es 
p réo ccu p a tio n s  les anim aient, à m oins de cueillir, a u  fil des pages, u n e  pétition, 
un  signe tan g ib le  d 'une  revend ica tion , ou d 'u n  n o u v e l usage.

En effet, la cham bre d e  com m erce, d 'a r ts  e t  de  m an u fac tu re  créée en 
1770 n 'a v a i t  r ie n  d 'u n  o rg a n e  re p ré se n ta tif : se s  m em b res  é ta ie n t  des 
f o n c t io n n a ir e s ,  ch a rg és  d ’a d m in is tr e r  p ro v is o ire m e n t  le s  b ie n s  des 
co rp o ra tio n s , de  décider d u  so rt d es règlem ents e t to u t au  p lu s  d 'in fo rm er sur 
l 'é ta t des A rts  e t les m oyens d e  les sou ten ir. In fo rm er à l 'a id e  d e  m oyens 
b a lb u tia n ts , n o u s  y avons fa it a llusion : p a r les provved itori é v e n tu e lle m e n t 
m is e n  p lace  com m e à P ra to , p a r  le m oyen d 'en q u ê te s  d irec tes  a u p rè s  des 
"personnes d e  l'A rt b ien  in fo rm ées", com m e c 'é ta it sans d o u te  le cas le plus 

fréquen t, p a r  le m oyen des chanceliers des com m unau tés; é laborer des m oyens 
de so u tien  se lo n  leur p ro p res  v u e s  ou év en tu e llem en t en  fonction  d e s  voeux 
des fa b ric a n ts  exprim és sp o n tan é m e n t ou  lo rs d ’en q u êtes  ap p ro p rié e s . Les 
fab rican ts  é ta ien t devenus des su jets  com m e les a u tre s , p o u v a n t fa ire  p a rt de 

leu rs  p ro b lèm es  à un  m o n a rq u e  toujours d isp o sé  à les écou ter, m a is  n 'ayant 
a u cu n  m o y en  institu tionnel d 'ex p rim er un  avis de g roupe.

La ch am b re  de  co m m erce  cessa e lle -m êm e  assez  ra p id e m e n t ses 
fonctions: e n  1782, P ie tro  L eo p o ld o , qui av a it d è s  le d é p a r t c ra in t que les 

m e m b re s  d e  la C h am b re  n e  s 'a r ro g e n t de  t r o p  g ra n d s  p o u v o irs  de 
ré g le m en ta tio n  e t d 'in te rv en tio n  d an s  le d o m aine  économ ique, p ro m u lg u a  sa 
d isso lu tio n ; com m e b o n  n o m b re  de ses con se ille rs , il e s tim ait q u 'u n e  fois 
abo lies les co rp o ra tio n s  e t ré fo rm ée  la lég isla tion , la cham bre  de  com m erce 
av a it re m p li sa m ission . Seul p e rs is ta it ÏA u d ito re  della mercanzia, la partie 
p ro p re m e n t ju rid iq u e  de l'o rgan ism e: elle ne ta rd e ra it pas à ê tre  in tég rée  dans 
le tr ib u n a l d e s  P up illes , d u q u e l elle  con stitu a  u n  d é p a r te m e n t spécifique 
ju s q u ’à ce q u 'e lle  re tro u v e  s o n  a u to n o m ie , e n  1793, so u s  le no m  de 

D ipartim ento Esecutivo: aléas de  la législation et d es  in s titu tio n s  qui m ontrent 

les in c e rtitu d e s  en  la m atière.

Il fa llu t l’in s ta lla tion  d é fin itiv e  des français  en  Toscane p o u r  que les 
choses changen t. Ils n 'eu ren t p a s  beso in  ici d 'abo lir les anciennes corporations, 

com m e ils le firen t, selon des m o d a lité s  et des succès variés, u n  p eu  p a rto u t en



E u ro p e lS l. P a r contre, leur arrivée en tra îna  la création, ici com m e ailleurs, des 

cham bres d e  com m erce, ré tab lies en  France en  1802, après avo ir é té  abolies en 
1791: u n e  renaissance très am biguë p u isqu 'il é ta it im possible de dissimuler que 

les cham bres de commerce "assemblées de citoyens d 'u n  même état ou 
profession", fonctionnent en violation du principe posé dans la loi de ju in  1791 
et réaffirmé dans les constitutions françaises comme dans l'article 419 du code 
pénafiSZ. U ne  contradiction  m anifeste q u e  l'on  a rriva it d ifficilem ent à penser: 

ces in s t i tu t io n s  d e m e u ra ie n t donc  dans une clandestinité qui ju re  avec 

l'importance de leurs fo n c tio n s ^ ^ ;  c landestin ité  d an s  les textes bien  sû r  e t non 
d a n s  les fa its , p u isq u e  leurs activités se sont étendues bien au delà des 
attributions mentionnés en l 'A n  IX, alors que les archives de ces institu tions les 
m ontren t poursuivant sans désemparer un grand nombre de leurs pratiques 
d 'A ncien  Régime: d'abord en ce qu'elles ont interprété leur rôle d'inform ation  
et de conseil du gouvernement avec un zélé qui les a conduites à combattre 
ardem m ent tel projet douanier, à appuyer telle ou te lle  revendication  

professionnelle, et même à élaborer des projets de règlem ents pour les 
m anufactures ou à proposer leurs listes de notabilités commerçantes...Au point 
qu'elles semblent en maintes occasions engagées dans une tâche plus proche de 
la cogestion que de la simple fourniture d 'a v i s ^ 4 .

P ra to  n 'eu t cep en d an t pas l 'h o n n eu r d 'u n e  cham bre de  com m erce; la 
c ré a tio n  n 'e n  é ta it p rév u e  q u e  dans les p lu s  g randes v illes  d e  l'E m pire. 
L 'im p o rtan c e  de  son activ ité  m an u factu rière  fu t cependan t reco n n u e  p ar la 

Ju n te  ex trao rd in a ire  de  Toscane qui décida , en  ao û t 1808, d 'y  in s ta lle r une 
Caméra consultativa d 'A r ti e M anifatture: u n e  c réation  qui p récéd a it d  u n  mois 
celle d e  la C ham bre  de com m erce de Florence; voilà de quoi satisfaire  l'orgueil 
c itad in  des fabricants de P rato  e t leur faire penser que la p rim au té  de  Florence 
a lla it  e n fin  cesser. T ém oin  p a rm i d 'au tre s , L azzero  M azzoni s u iv a it  avec 
in té rê t les décisions gouvernem entales e t com m uniquait fièrem ent à son  père, 
p o u r  l 'h e u re  à L ivourne: qui si stabilisée una banco di manifattori, corne a 
Lione, e Prato è considerato corne il capo dell'industria toscana135. Le m aire  de 

la v ille  é ta it le p résiden t de ce nouvel organism e e t devait égalem ent constituer 
la liste  des cand idats parm i lesquels la Junte choisirait six m em bres: tro is  parm i 131 132 133 134 135
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131 Bien différente de la situation toscane se présenta aux français le cas de Venise, étudié par
M.Costantini L'albero della libertà economica. Il processo di scioglimento delle corporazioni veneziane, 
Venezia, Arsenale Editrice, 1987.
132 j p. Hirsch Les deux rêves du commerce, op.ciL, p.103
133 idem
134 idem, pp.103-104
135 s.A.SP., Mazzoni, lettre de Lazzero, 5/9/1808



les fab rican ts  de  d raps, d e  bére ts, les teinturiers o u  ceux qui p ré p a ren t les tissus 
de  la in e , d e u x  parm i les p a p e tie rs , un  p arm i les m arch an d s de  cuivre: une  
com p o sitio n  qui ten tait d e  reflé ter les principaux secteurs p roductifs  de  la ville. 
La ch am b re  é ta it s tric tem en t p rofessionnelle , com m e le p réc isa it le  décret de  
f o r m a t io n :  non potrà essere ricevuto m embro chi non è m anifa ttore ,
fabbricatore, direttore di fabrica o non ha esercitato una di queste professioni per 
cinque anni almeno. Ses a ttr ib u tio n s  étaient cep en d an t p lus lim itées que  celles 
des cham bres de  com m erce:

V -  Le fu n z io n i della camera saranno unicam ente d i fa re  conoscere 
coerentem ente al disposto dell'Articolo terzo della legge de' 22 germinale , i 
bisogni e i m ezzi di miglioramento delle manifatture , fabriche, arti e mestieri.

V I-  La Camera C onsu lta tiva  manderà i progetti e le memorie al 
Sottoprefetto del suo circondario, che le trasmettrà con le sue osservazioni al 
Prefetto. I Prefetti saranno obbligati di indirizzarle  al Governo con il loro
parere .136

S ig n ific a tiv em e n t, o n  e s tim a it d a n s  la v ille  q u 'e lle  tom a  in certa 
maniera a fa r  rivivere in qualche parte la soppressa arte della la n a !3 7 : à 
l 'ex cep tio n  d 'u n  de ses m em b res, tous les au tre s  é ta ien t e n  effet im pliqués, 
p e rso n n e lle m e n t ou  p a r  des lien s  fam iliaux , d a n s  les trafics tex tiles  de la 
v ille !38 . Q e cette façon, certes partie lle , selon le m o d e  censitaire et cooptatif qui 

é ta it la règ le , cette in s titu tio n  con tribuait à faire d e  no u v eau  en ten d re  la voix 
des fab rican ts de Prato qu i ne s 'a rrê tèren t pas à ces prém isses.

L 'u n e  des dem an d es trè s  significatives de  la cham bre fu t en  effet celle 
d e  l 'in s ta u r a t io n  d 'u n  tr ib u n a l  des p ru d 'h o m m e s  considerando che in un  
paese m anifatturiero possono frequentem ente suscitare delle questioni fra  g li 
operanti e g li artefici!39 . La d is tan ce  et la  p e rte  d e  tem ps q u 'im p liq u a it le 
d ép lacem en t dans une au tre  v ille  étaient les m otifs invoqués p a r la requête: en  
effet, la réo rg an isa tio n  ju d ic ia ire  avait placé à P isto ia  le tribunal d e  p rem ière  

in s tan ce  d o n t d ép en d a it m a in te n an t Prato; en  fa it, les fabricants s 'in scriva ien t 
a in si d an s  u n e  tendance d e  lon g u e  durée qu i voyait P rato  ten te r d 'acq u érir b ien  

d iffic ilem en t une  au tonom ie  d e  gouvernem ent: d u  s ta tu t de ville (1653) à celui 
d e  p ro v in c e  (1992), le  c h e m in  fu t a rd u ,  c a ra c té r is é  p a r  la  v o lo n té  
d ’in d é p e n d a n c e  de la cité , soucieuse  de p o u v o ir g é re r elle m êm e ses affaires, 
sans p lu s  ê tre  soum ise à l ’u n e  d e  ses plus p u issan tes  voisines: tan tô t Pistoia, le 136 137 138 *

136 Decreto della Giunta Straordinaria di Toscana..., cité par R. Ristori, op. cit, p. 180
137 S.A.S.P., Comune, 727, 30 aprile 1810
138 Les membre de la Chambre, outre le maire N. Mazzoni, lui même "négociant", étaient Giuseppe 
Becherini, P.Anngiolini, L.Martini, F.Bresci, S. Nistri, G.Vivaldi
139S.A.S.P, Cancelleria, 727, 1808
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plus so u v e n t Florence. Bien p lu s  p ra tiq u em en t, la d em an d e  des fabricants 
sou ligna ien t l'inadéquation , a u  m oins partie lle , d e  l'o rgan isation  in s tau rée  par 

les ré fo rm es  léopold ines: la négation  d 'u n e  ju stice  spécifique d u  com m erce 
s iég ean t à P ra to  avait s ign ifié  l’in s ta lla tio n  d 'u n  systèm e, n o n  seu lem en t 
incom m ode, qu i requérait le déplacem ent dans u n e  autre ville, m ais égalem ent 
in ad ap té , d u  fait qu 'un  tribunal ord inaire  jugeait les causes com m erciales et les 

co n flits  d u  trav a il. La re q u ê te  des fa b ric a n ts  é ta ien t d o n c  d o u b le m e n t 
sign ifica tive: ils ob tin ren t e n  g rande  p a rtie  satisfaction  p a r l 'in s ta u ra tio n  en 
1812 d 'u n  tr ib u n a l de  com m erce; p ré s id é  p a r  G iuseppe M artin i, l 'u n  des 
m ajeu rs  "négociants" de la ville , il fonctionna visib lem ent assez  b ien : rég lan t 
les litiges e n tre  négociants concernant les échéances de paiem en ts, s 'occupan t 
d es  fa illite s , ses reg is tre s  d é n o ten t d 'u n e  assez  g ran d e  a c tiv ité , q u i en 

p ré su p p o se  donc l'utilité. Son existence fu t p o u rta n t brève.

En 1814, tou t s 'a rrê ta : la R es tau ra tio n  signifia, en  T oscane com m e 
a illeu rs , une  rem ise en  o rd re  de l'E tat ap rès  l'ép isode  napoléonien . Le G rand 
D uc F e rd in a n d , rem is su r son  trône, e n ten d a it égalem ent ré tab lir l'in tég ra lité  
d es an c ien n es  institu tions, m e ttan t ainsi en  o eu v re  un  processus "d 'invo lu tion  

ju r id iq u e "  q u i toucha b ien  d es aspec ts  de la  v ie du  G ra n d  D u ch é . Les 
in s titu tio n s  "com m erciales" m ises en p lace  p a r le p récéden t rég im e v ivaien t 

des h eu re s  difficiles.

A F lorence, les m em bres de la cham bre  d e  com m erce napo léon ienne 
e n v o y a ie n t au  Secrétaire d 'E ta t et de F inances u n  m ém oire d an s  lequel ils 
d e m a n d a ie n t le m ain tien  de  l 'in s titu tio n  et so n  h arm on isa tion  avec les lois 
attua lm ente  veglianti in Toscana afin qu 'e lle  re tro u v e  dalla sovrana Autorità  
quella  consistenza  e quel decoro che tanto  contribuiscono al regolare 
andam ento degli affarfl-^®. Les au teu rs  d u  m ém oire  en  p ro fita ien t égalem en t 
p o u r  p ro p o se r quelques m esures qui devaien t selon  eux favoriser l 'au to rité  de 
la C h am b re  e t s tim uler le reg a in  des affaires: ob ligation  de l'in sc rip tio n  à la 
ch am b re  de  to u s  ceux qui vou la ien t bénéficier de  la jurid iction  d u  trib u n a l de 
com m erce , obligation  d 'en reg istrem en t au p rès  d e  la C ham bre des sociétés en 
acco m an d ite s , rétab lissem ent de  la m atricu le e t des "carnets" p o u r les sensali; 
co m m e  le n o te  M. S cardozzi, tu tte queste richieste si riannodavano ad un 
passato assai lontano, scavalcando buona parte dell'età leopoldina...un identico 
m o tivo  ispiratore accomuna queste proposte a quelle che i negozian ti 
m ilanesi avanzavano negli stessi anni: il tentativo di rilancio della Camera in 140
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dim ensione  g iu r id iz io n a le -ra p p re se n tiv a "^^ ;  ex p re ss io n  d 'u n e  v o lo n té  par 
b ien  des aspects différente des réform es en trep rises  p a r Leopoldo: la liberté ne 
sem b la it p a s  ê tre  le p rinc ipa l m o t d 'o rd re  de  ces "négociants" qu i réclam aient 
au  c o n tra ire  une  ré g le m e n ta tio n  avalisée  p a r  l 'a u to r ité  d e  l 'E ta t;  m ais 
d ifféren te  égalem ent des in s titu tio n s  françaises q u i avaient co n tribué  à ne plus 
p e n se r la spécificité des affa ires, de  leur fonc tionnem en t e t d e  leu rs  lois; une 
v o lo n té  q u i se ra tta ch a it e n  d é fin itiv e  san s  d o u te  aux "d eu x  rêves d u  
commerce"142: \a liberté e t la règ le , l'au tonom ie e t l'au to rité  d e  la loi.

P rès d e  quatre  ans p a ssè ren t avan t que le  g o u v ern em en t re s tau ré  ne 
s ta tu e  su r  le  so rt de  la C h am b re  de co m m erce , un segno della scarsa 
considerazione del governo restaurato per i "negozianti" c i t ta d in f l ^ ,  m êm e si 
en  fin  de com pte  le m ain tien  d e  l'in s titu tio n  te n d a it  égalem en t à p ro u v e r il 
rilievo del ceto dei commercianti nella società c itta d in a m i. M ais les conditions 
de la "restauration" de la C ham bre  de com m erce d ifférait p a r b ien  d es  aspects 
des voeux  exprim és q u a tre  an s  au p arav an t p a r les m archands: nessuna delle 
attribuzioni richieste dalla memoria del 1815 fu  accordata al nuovo organismo, 
la cu i fu n z io n e  fu  lim itata alla consultazione e promozione in " tu tti  quei 
provvedim enti che possono occorrere per eccitare l'industria  e rendere sempre 
più florido il commercio interno ed esterno". D 'au tre  p a rt, les d o u ze  m em bres 
d e  la  c h a m b re  é ta ie n t in itia le m e n t n o m m és p a r  le G ra n d  D uc  e t se 
r e n o u v e la ie n t  e n su ite  p a r  c o o p ta tio n : a u c u n e  " re p ré s e n ta t iv i té "  p a r 
c o n s é q u e n t ,  i dodici com ponenti erano chiam ati ad esprim ersi a titolo  
ind iv idua le , in forza della loro "probità" ed esperienza negli affari del 
com mercio , e non come rappresentanti dei com m ercianti1 4 5 . u n e  base  de 
d é p a r t fort restrictive qu i con trasta  cependant avec le rôle que su t acquérir dans 
les fa its  la  C h am b re , re m p lis s a n t  la fu n z io n e  di punto di coagulo e di 
espressione di un forte gruppo d'interesse .146

R ien de  tel à Prato: la R estaura tion  signifia id  l'abo lition  im m édia te  de 
la C ham bre  consultative d 'A rts  e t m étiers ainsi q u e  d u  trib u n a l com m ercial; si 
d es  p a rce lle s  d 'in s titu tio n s  n ap o léo n ien n es  re s tè re n t en  p lace  à Florence, 
p re s q u e  p a r to u t  a illeu rs  riemersero particolarismi locali modellati su antichi

141 Idem, P.453
l42j.P.Hirsch Les deux rives du commerce. Entreprise et institution dans la région lilloise (1780-1860),
Paris, 1991
i4^ M. Scardozzi, op.ciL, p.452
i44 M. Scardozzi Per l'analisi del ceto commerciale fiorentino nella prima metà dell'ottocento: i setaioli,
Quaderni Storici aprile 1989, p.236
l4  ̂Scardozzi, Le società commerciali., op.ciL,p.454
l4̂  Idem



ordinamenti147# Prato se trouva  dans ce second cas de figure, d e  nou v eau  placé 

dans u n e  s itu a tio n  de sem i-périphérie  au  caractère de plus en  p lus anorm al. La 

R es tau ra tio n  fu t l 'ép o q u e  d u  long  silence  d e s  e n tre p re n eu rs : to ta lem en t 

étrangers à la  cham bre de com m erce d e  Florence, ils ne d isp o sa ie n t d ’aucun 
m oyen  de  re p ré se n ta tio n  e t se tro u v a ie n t to ta le m en t d é p o u rv u s  de la 
possibilité d 'ébaucher une  politique de g roupe; u n e  situation q u i resta  telle tout 
au long  des décennies p a r b ien  des aspects cruciales d u  XlXè siècle, ju squ 'à  la fin 

du siècle, q u a n d  p rendra it naissance l'U nion Industrie lle  de P rato .

C et é ta t  de fa it  s ig n ifia  l 'im p o ss ib il ité  d 'u n  d ia lo g u e  e n tre  le 

g o u v ern em en t central e t les en trep ren eu rs  de P ra to , e t em pêcha to u te  p rise  de 

conscience  d e  l 'in a d a p ta tio n  de  certa in es  in s titu tio n s  au x  ex ig en ces  du 
com m erce d e  la ville. S y m ptom atique  e s t p a r  exem ple le p ro b lèm e  assez 
com plexe de  la juridiction. A près l'abolition  d u  tribunal de com m erce de Prato, 
il sem b le  q u e  le v icaire  re tro u v a  les p ré ro g a tiv e s  que lu i a v a it confiées 
l 'o rg a n isa tio n  léopo ld ine  en  m atière  de  ju rid ic tio n  de p rem iè re  instance: il 
ten ait donc ici le rôle qu i é ta it celui d u  trib u n a l com m ercial à Florence; une 
d iv e rg en ce  d 'in s titu tio n  sign ificative d e s  d ifférences de p o s itio n  d es deux 

villes. D ans la capitale en  effet, le trib u n a l p e rm e tta it de m e ttre  en  p ratique 
l'autonom ia giurisdizionale del ceto m ercan tile^^ 8 , s u r to u t ap rè s  que la 

cham bre de  com m erce a it réussi à ob ten ir en 1822 u n  n ouveau  règ lem ent qui 
red im en sio n n a it le rôle de l'assesseur légal e t va lo risait au con tra ire  celui des 
deux juges c o m m e rça n ts^ ^ . R ien de tel à P rato  où  les fonctionnaires restaient 

les s e u ls  ju g e s  des a ffa ires. U ne so lu tio n  q u i d e v ie n d ra it la cond ition  
u n iv e rse lle  ap rè s  la ré fo rm e jud ic ia ire  d e  1838 qui fa isait d u  trib u n a l de 
com m erce u n e  section d u  T ribunal civile de p rem ière  instance. M .Scardozzi 
n o te  à ce p ro p o s  q u e  la questione de ll'au tonom ia  g iu r isd iz io n a le  dei 
com m ercianti..dovette sdram m atizzarsi in seguito , visto che sembra passare 
senza opposizione l'abolizione del Tribunale di Commercio di F irenze^^0: une 
q u es tio n  p o u r ta n t qui m érite ra it d 'ê tre  ap p ro fo n d ie  pour e n  sais ir les réels 
en jeux  e t les  im plications p ro fo n d es  su r  les p ra tiq u es  com m ercia les . Les 
co m m en ta teu rs  de l'époque  av a it beau  ê tre  o p tim istes  et sa lu e r la réform e 
co m m e un nuovo passo verso quella unificazione del diritto commerciale col 147 148 149 150
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d ir i t to  c iv i le  che s i e ffe ttu erà  com plet am en t e n e l l ' a v v e n i r e ^ ^ l  t ig§ 
r e b o n d is s e m e n ts  m u ltip le s  d e  la lé g is la tio n  co m m erc ia le , d o n t  la fin  

im m in e n te  é ta i t  sans cesse  an n o n cée  et jam ais  actualisée , m o n tre  que le 
p rob lèm e é ta it  p lu s  com plexe q u 'o n  ne vou la it b ien  le reconnaître.

Ce q u i é ta it a insi occu lté , n 'était-ce pas ju s tem en t la spécificité  e t la 
p o ssib le  au to n o m ie  d u  m ilieu  com m ercial? N e d o it-o n  pas p en se r q u e  l'E tat 
re fu sa it a in si d e  m ettre  à la d isposition  des en trep ren eu rs  des in stitu tio n s  qui 
leu r é ta ien t nécessaires e t d o n t eux-m êm es avaien t réclam é à p lu s ieu rs  reprises 
la c réa tio n  o u  le m ain tien?  U ne  a ttitu d e  q u i in c ita it sû rem en t à "faire en tre  
soi", ce que  fa isaien t d a n s  u n e  large m esure les en trep ren eu rs  de P rato , m ais 
qu i n a issa it p lu s  de l 'in a d a p ta tio n  des in s titu tio n s  que d u  voeux  réel des 
en tre p re n eu rs .

C ette  analyse d o it n o u s inciter à p o rte r de  nouveau  u n  bref reg a rd  su r 
Y A rte  della lana: au  m ilie u  d e s  co n trad ic tio n s  e t des lu tte s ' d 'in flu e n ce , 
l’in s titu tio n  rem p lissa it u n  rô le  im portan t; rô le  d 'o rg an isa tio n  des  règ les d u  
jeu  d e  la p ro d u c tio n  à la g u ise  de  qu i sav a it im poser sa vo ix  d an s  la 
c o rp o ra tio n , u n  exercice pas to u jo u rs  aisé, on  l'a  v u , m ais qu i to u rn a it à 

l 'av an tag e  d e s  lanaioli au  vrai sens d u  term e qui sava ien t jouer de la règle (de 
la m arq u e) e t de  son absence: à ce titre, le fonctionnem ent de la co rpora tion  de 
P ra to  p e u t ê tre  u n  exem ple  p a rm i d 'au tres  de la capacité  de  je u  avec les 
in s titu tio n s  d év e lo p p ée  p a r  les m archands: l 'h is to riog raph ie  récen te , dégagée 
d e s  d é m o n s  n o irs  d 'u n e  re p ré se n ta tio n  lo n g te m p s  "m aléfique" de ces 
in s titu tio n s , n o u s  en  a o ffert d 'au tre s  tém oignages.

M ais le cas de P ra to  d ev ien t sans do u te  p lu s  spécifique dès lo rs que l'on  
p rê te  é g a le m e n t a tte n tio n  à l'in se rtio n  d e  l 'in d u s tr ie  de là v ille  d an s  u n  
con tex te  p lu s  global: face à u n  appareil é ta tiq u e  souven t en  décalage, à une 
co rp o ra tio n  flo ren tine  en v ah issan te , le m ain tien  d e  la co rp o ra tion  p erm etta it 
d 'o rg a n ise r  la p ro d u c tio n  à l'ab ri des incom préhensions; un  exercice d 'au tan t 
p lu s  u tile  q u e  P rato  se tro u v a it d ans une situ a tio n  in term édaire: en tre  Florence 
e t la cam pagne , en tre  la p ro d u c tio n  de  basse qua lité  e t le m ain tien  d e  quelques 
m eilleu rs  a rtic les, en tre  le  m arché  régional e t des ten tatives d e  percées au delà 
des fro n tières  d u  G rand  D uché, n ous l'avons vu: il sem ble év id en t que  si Prato 
ne s 'é ta it d éd iée  qu 'aux  textiles que  fabriquaient to u s  les autres pe tits  centres, la 

co rp o ra tio n  au ra it sans d o u te  p e rd u  toute ra ison  d 'ê tre , e t c 'é ta it b ien  d u  reste 
ce q u i m o tiv a it les petits p ro d u c teu rs  dans leu r exigence d 'abolition , souvenons 151

151 G .Montanelli Introduzione filosofica allo studio del Diritto commerciale positivo, Pisa, 
stamp.Pieraccini, 1847, p.99; cité par M. Scarrozzi, op. ciL, p. 481



nous; m ais dès lors qu 'elle persista it à ten ter sa chance par la m u ltip lica tion  des 

p roduits, il devenait très u tile  de  se m énager u n  espace institu tionne l favorable 

qui p u is s e  s 'o p p o s e r  le p lu s  e ff ic acem en t p o ssib le  a u x  é v e n tu e lle s  
récrim inations de  la co rp o ra tion  florentine, m ise en  alerte p a r la décadence  de 
plus en  p lu s prononcée de ses propres activités.

La su p p re ss io n  de la  co rp o ra tio n  ne su sc ita it p as  d 'ex ig en ces  de 
ré tab lissem en t, com m e cela ad v en a it a u  con tra ire  ailleurs, car sa p rinc ipale  
raison  d ’ê tre  d isparaissait en  m êm e tem ps que la soum ission sy stém a tiq u e  aux 
exigences d e  la ville m an u fac tu riè re  e t cap ita le ; m ais p e rs is ta it  c ep en d an t 

l'exigence d 'u n  espace in stitu tionne l p lu s  favorab le  e t m oins in sen sib le  à ses 
p ro b lèm es  q u e  ne l 'é ta ie n t l 'en sem ble  des in stances é ta tiq u e s : le cadre 
co m m u n al s a u ra it  g én éra lem en t accueillir d a n s  son sein les ex ig en ces  de 

l'in d u strie , d u  com m erce et des en trepreneurs.
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Chapitre 9

LA COMMUNE ET LES ENTREPRENEURS

1 La C o m m u n e , h ér itière  d e  v a r t f ï

L o rsq u ’en 1782 d isp a ra is sa it form ellem ent, avec le Provveditore, tou te  
su rv iv an ce  d e s  A rts, la C o m m u n e  en recueillait l'héritage, au  m oins m atériel: 
les b ien s  d e s  anciennes co rpora tions, en p rem ier lieu  ceux de  l'A rt d e  la laine, 
se ra ie n t d o ré n a v a n t g é rés  p a r  l ’ad m in is tra tio n  locale, la quale per mezzo de’ 
suoi residenti, o di a ltr i m in is tr i inservienti, e addetti alla com unità farà  
esercitare le incum benze che...erano addette al d ivisa to  P rovveditore ! .  
H éritiè re  m atérie lle , la co m m u n au té  était, en  quelque  sorte, ég a lem en t prom ue 

re sp o n sa b le  m orale  d es  A rts , chargée de ve ille r con ogni premura non tanto 

alla conservazione, quanto alV avanzamento delle A r t f l:  u n  p ro g ra m m e  d e  
re la tiv e  d é c e n tra lis a t io n  d es re sp o n sab ilité s  q u i c o rre sp o n d a it b ien  à la 
p h ilo so p h ie  d u  gouvernem en t d e  Pierre Léopold.

M ais q u e  recueillait a insi la C om m unauté? Les biens assez dériso ires de 
co rp o ra tio n s  ne su rv iv an t p lu s q u e  de nom s dep u is  longtem ps; les possessions, 
so m m e  to u te  re la tiv em en t m o d estes , de l'A rt d e  la laine: q u e lq u es  biens 
im m o b ilie rs  d a n s  la v ille , u n e  chapelle , la m a iso n  de la co rp o ra tio n , le 
m o b ilie r , la  po ssess io n  de  la te rre  de G ualce to , u n  sécho ir (tiratoio), hors 
d 'u sa g e  à e n  croire les descrip tions.. Rien de  b ien  excep tionnel, p a s  de quoi 
ju s tif ie r u n e  a tten tion  p articu liè re .

A u  con traire , d ès 1783, to u te  l'a tten tion  se concen tra it su r  le  séchoir; 
l 'ingénieur  d e  la co m m u n au té  d ressa it u n  b ilan  q u i m o n tra it la  nécessité 
d 'u n e  in te rv e n tio n  rad ica le  e t ra p id e 3: au tan t l'éd ifice  actuel é ta it inutile  e t 

m en aça it ru in e , au tan t u n e  n o u v e lle  construction , p lu s  g ran d e , a d ap tée  aux 
n o u v e lle s  lo n g u eu rs  d es  d ra p s , p o u rra it in té resse r de  no m b reu x  lanaioli qui 
d isp o se ra ie n t ainsi d 'u n  in s tru m e n t efficace, capab le  de m e ttre  le u rs  draps à 
l 'a b r i d es  in tem p é rie s , e t  d o n t  ils se se rv ira ien t p a r  co n séq u en t en  h iver 
com m e e n  été:

1 L.Cantini Leggi e Bandi, 1782
2 Idem
3 S.A.S.P., Cancelleria, 675



Il traffico che attualmente si fa nella città di Prato non solo dai mercanti 
di detto luogo quanto dagli esteri richiede indispensabilmente la costruzione di 
quattro tiratoi cioè due dei larghi per i panni e due stretti per la pannina bassa 
con più tu tti g li attrezzi che possono abbisognare a detti tiratoi4 .

P lus que  l'ag rand issem en t de la bâ tisse  existante, q u e  sa s itu a tio n  au 
beau m ilieu  d e  la place M ercatale ren d a it difficile, l'ingén ieu r p réco n isa it la 
construction  d 'u n  nouveau  bâtim ent, ap p u y é  le long  des m u rs: a in si gagnait- 
on de  la p lace  e t pouvait-on  faire sécher les la ines sur les re m p a rts  p o u r  les 
ren trer le so ir dans le nouvel édifice: long de cent bras, il co m p ren d ra it à la fois 
les pièces réservées aux laines, celles de l'étirage e t d u  séchage des d ra p s , mais 
égalem ent l'hab itation  d u  gard ien , chargé de gérer e t de su rveille r n u it  e t jour 
le séchoir p o u r  em pêcher to u te  tentative de  vol: la C om m une v o u la it u n  lieu 
sûr e t fonctionnel, et é ta it p rête  à dépenser p o u r ce faire 1200 scudi.

G onfaloniers e t P rieu rs rep résen tan ts  le m agistra t d e  la co m m u n au té  
a p p ro u v a ie n t sans hésiter le projet, e s tim an t que  la n o uvelle  co n stru c tio n  

p ro c u re ra it  non solamente un comodo maggiore a favore delle m anifatture del 
Paese quanto ancora a l l  ornato della Piazza M e r c a t a l e u n e  a llia n ce  du  
p ra tiq u e  e t de  l'esthétique qu i caractérisait à b ien  des égards la sensib ilité  de 
P rato . A cette  fin reconnue d 'in té rê t pu b lic  d ev a ien t être u tilisés  les autres 
b iens de  l ’A rt, privés d o rén av an t de fonctions: la salle d e  ré u n io n  et la 
chapelle, to u tes  deux situées su r la place d e  la cathédrale, seraien t v en d u es , et à 
b o n  p rix  e sp é ra it-o n : 1000 écus qui p e rm e ttra ie n t de c o u v rir  p re sq u e  
en tiè rem en t les frais de  la nouvelle  construction.

Le p ro je t ne fa isa it c ep e n d a n t p as l 'u n an im ité : u n  g ro u p e  non 
négligeable d e  m archands écrivaient à F lorence p o u r s 'opposer à la dém olition  
de  l 'a n c ie n n e  c o n stru c tio n ^ ; u n  m ém oire  an o n y m e m e tta it e n  cau se  la 
décision: la com m unauté, y lisait-on, n 'av a it pas consulté les in té ressés directs, 
au cun  fab rican t n 'était à l'orig ine de la p ro p osition , accusée d 'ê tre  p lu s  utile à 
l'oeil q u 'à  la fabrique:

La città  di Prato non ha bisogno ne le giova avere le piazze vuote e 
spaziose (à la  différence de la capitale vo isine , sem blait-on m u rm u re r)  ma 
bensì traffico e lavoro piuttosto  che ornato..1 disegni sono belli e buoni e 
divertono Vocchio ma al divertim ento dell'occhio e alle belle vedu te  deve 
prevalere Vutilità , il vantaggio e la conservazione degli assegnam enti? . U tilité  * 6

^ Idem 
^Idem
6 Un premio- mémoire est signé de Anton Felice Frati, Giuseppe Farfalli, Lorenzo Martini, Settimio 
Nistri, Gaetano Mochi, Giuseppe Franchi, alors parmi les plus puissants fabricants de la ville.
^ Idem
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e t trav a il o p p o sés  au  d iv e rtis sem e n t e t à l ’o is iv e té , te lles é ta ie n t b ien  les 
va leu rs  d an s  lesquelles se reconnaissaien t ces en trep ren eu rs  d y n am iq u es, et, de 

p lu s  en p lu s  avec eux, l ’ensem ble  de  la v ille. Le to u t é ta it d e  reconnaître  où 
é ta i t  l 'u til i té ;  p o u r  les g ro s  m a rc h an d s , le n o u v e a u  séch o ir n 'é ta it  pas 
fo rcém ent u n  élém ent ind ispensab le: ils avaien t les m oyens d e  constru ire  eux- 
m êm es d e  telles insta llations, ou , su rtou t, d e  s 'a ssu re r le service fixe de celles 
des fou lonn iers qui tous en  possédaien t; c 'est b ien  d 'ailleurs ce q u ’ils disaient:

facendo ritirare i panni dai gualcherai e ai loro tiratoi, le mercanzie 
fanno  meno giro, sono meglio condizionate, e la spesa è m inore e non vi è 
rischio

U ne facilité qu i n 'é ta it p as  fo rcém ent accordée à to u t le m o n d e , e n  particulier 
aux  p lu s  p e tits  fab rican ts, o u  aux  é tran g ers  q u i en v o y a ien t leu rs  d rap s  di 
Casentino e del Ponte a Sieve e sino di Siena...a condizionarsi a Prato. Dans la 
bouche des partisans d u  pro jet, au  contraire, le b ie n  de la v ille  s 'iden tifia it au 

b ie n  de  l'E ta t: la nuova fabbrica viene ad avere per oggetto, l ’u tile  delle 
manifatture pratesi ma ancora d i una parte dello stato di Toscana che impanna 
all’uso di Pratosi c 'était p eu t-ê tre  b ien  ce que red o u ta ien t certains fabricants.

T oujours est-il que l'édifice, projeté p a r  le p rinc ipal architecte  de  Prato à 
cette époque, G .V alentini, fu t réalisé, à l'im ita tion  d es Innocenti d e  Florence* 0; 
p o u r  com pléter l'ensem ble, o n  constru isit égalem en t de vastes lavo irs  pour les 
la ines. A insi se concrétisait de  n ouveau  u n  en sem b le  la in ie r fonctionnel au  

coeur de la ville: le tem ps de l'abolition  de l'A rt fu t celui de  la reconstruction; 

ag ran d i, a d a p té  aux exigences de  la p roduction , le séchoir en  av a it repris les 
fonctions les p lu s  vitales. Il con tinua  long tem ps à sym boliser cette m anière de 
p e rm an en ce . L 'ad m in is tra tio n  en  é ta it confiée  à d eu x  d é p u té s  m archands 
choisis p a r le m ag istra t de  la ville: ils é ta ien t chargés de su rv e ille r le gardien, 
g estio n n a ire  d irec t de l'é tab lissem ent, de co n trô le r les livres com ptab les et la 
rég u liè re  en trée  des taxes* 1 a in si que la gestion  d u  cam erlingue; ils devaient 

a rb itre r les litiges en tre  m arch an d s à p ropos de l'u tilisa tion  d u  sécho ir e t enfin 
p ro p o se r les éven tue ls  trav au x  nécessaires*^, ce q u 'ils  ne m a n q u è ren t pas de 
faire. 8 9 10 11 12
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8 Idem
9 Idem
10 B.Bruzzi I  nostri antichi tiratoi, Archivio Storico Pratese.
11 Les tarifs avaient été abaissés par rapport au passé, les "étrangers" payant toujours plus ou moins le 
double des autochtones; en 1784, les prix étaient les suivants: pour les draps larges: L. 1.6.8. pour les 
étrangers etL.0.13.4 pour les autochtones; et respectivement L.0.13.4 et L.0.6.8 pour les draps étroits.
12 S.A.S.P., Comune, 688: réglement imprimé de 1796



Le séchoir fut e n  effet régu lièrem en t m odifié  et am énagé: en  1796, les 

deux d é p u té s , parm i le sq u e ls  l 'u n  des co n tes ta ta ires  de 1783, d éc id a ien t 
d'am plifier d e  1300 bras l'espace destiné au  séchage des laines*^: les fabricants 

se p ressa ien t en  effet tro p  nom breux  p o u r u tiliser l'espace réservé au x  toisons, 
à tel p o in t q u 'il fallait p réc ise r les m odalités d 'a ttrib u tio n  des pièces. E n  1815, 

c 'était cette  fo is les capac ités  de  séchage des d ra p s  que l 'o n  se p ro p o sa it 
d 'augm enter p a r la construction  de deux ram es supp lém en ta ires  poichè quelle 
esistenti non sono bastanti per prestare il servizio ai negozianti e riccorrentO-^. 
Les con testa tions ne cessan t de  croître à p ro p o s de l'u tilisa tion , u n  n o u v eau  

règ lem ent é ta it p rom ulgué en  1816: il p réc isa it m in u tieusem en t les m odalités 
d 'a ttrib u tio n  des différents services de l'édifice q u i restait o u v e rt tre ize  heures 
par jour. Cela ne suffisait pas à répondre  à tou tes les sollicitations e t, en  1836, 
les m arch an d s firent appel à la C om m une, désorm ais en tièrem ent resp o n sab le  
de la g e stio n  de  l'éd ifice*5, afin  qu 'e lle  a g ran d isse  une n o u v e lle  fo is  ses 
capacités*^.

A insi, tous les v ing t ans à peu près, le séchoir s 'ag rand issait p o u r  faire 

place à une quan tité  sem ble-t-il toujours p lu s  g ran d e  de draps. C om m e p o u r ne 
pas m a n q u e r la récurrence, les negozianti d'impannazione di lana ex p o sa ien t 
de n o u v eau  à la C om m unauté, en  1856, la nécessité de procéder à une nouvelle 
ex tension*?: cette fois, l'édifice devait se p ro longer ju squ ’à la po rte  M ercatale et 

ê tre  d o té  d e s  techn iques de séchage p lu s  m o d ern es, telles que  asciuganti e 
caloriferi. A yan t pour b u t de faciliter la p ro d u c tio n , che trae seco il ben 'essere di 
chi lavora e la prospérité generale*®, le p ro je t d 'ag ran d issem e n t re le v a it b ien  
de l'u tilité  de  tous et justifiait sa prise en charge to tale par le bud g e t com m unal: 
u n  a rg u m e n t que pou v a it facilem ent co m p ren d re  A lessandro  P acch ian i, l'un  
des p lu s  g ra n d s  industriels  d e  la ville e t récem m ent p rom u  à la p lu s  hau te  

charge de  la com m unauté.

Tel n 'é ta i t  c e p e n d a n t p as  l 'av is  d u  g o u v e rn e m e n t c e n tra l  qu i 
s 'o p p o sa it, p a r  la voix de la préfecture, au  p ro jet de financem ent com m unal 
d ’u n  o u v ra g e  relevant, selon  elle, de l'in té rê t p riv é  et d 'u n e  a d m in is tra tio n  * 14 * 16 17
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idem
14 S.A.S.P., Comune, 738
1̂  En effet en 1825, la gestion du séchoir était passé plus directement sous la tutelle de la chancellerie de 
la communauté: le secrétaire en tenait personnellement les comptes, le gonfaloniere en avait la 
surveillance directe et toute nouvelle dépense devait être approuvée par le consulat de la communauté cf 
S.A.S.P., Comune, 753
16 S.A.S.P., Comune, 806
17 Idem 
Ibidem



in d ép en d an te . U n exem ple sign ificatif de la  d ivergence  de p o in t d e  vue  entre 
a d m in is tra tio n  locale e t cen trale . La c o m m u n au té  d e  P ra to  ex p liq u a it alors 

com m ent elle  é ta it devenue, a p rè s  la su p p re ss io n  d es  co rp o ra tio n s , l'héritière 
des biens de  YArte della lana e t  à ce titre  re sp o n sab le  des é v en tu e ls  travaux: 
a rg u m e n t d e v a n t  le q u e l le  C o n se il d 'E ta t  lu i-m ê m e  d é c la r a i t  so n  
incom pétence. La co m m u n au té  ré ité ra it e t  m u ltip lia it les ex p lica tio n s  e t les 
justifications, exposant ainsi l’im age  qu 'elle  se fa isa it d 'elle-m êm e:

La nostra città è senza dubbio delle più commercianti ed industriose 
della Toscana ed il principale suo commercio consiste nelle fabbricazioni in 
lana; all oggetto dunque che questo ramo d 'industria  possa progredire in tutto  
il corso dell'anno senza interruzione alcuna e che i fabbricanti siano in grado di 

adempire puntualm ente alle grandiose com m issioni...è  necessarissim o che vi 
siano dei vasti e comodi locali.

Le financem ent devait ê tre  assu ré  p a r le b u d g e t com m unal afin  d 'év ite r de voir 
l'ingombro delle pubbliche piazze e strade per dar luogo a distendere le lane al 
sole, e t su r to u t po u r ne pas v o ir  sans trav a il la classe operaia..con detrimento 
degli interessi generali del paese. O n  réaffirm ait q u e  la p rise  en  ch arg e  par la 

C o m m u n e  é ta i t  il solo modo possibile di compiere senza indugi un opera di 
u tilità  non soltanto com unale ma provinciale e nazionale essendo perchè 
dall'incremento dei commerci si avantaggia tu tto  lo stato19.

Des argum en ts  répétés d epu is  long tem ps à P ra to  m ais  que n 'é ta it p as disposée à 
accep ter la p réfectu re: l 'a d m in is tra tio n  d u  sécho ir d u t f in a le m e n t faire  u n  
e m p ru n t en  son  nom  p ro p re , ga ran ti cependan t p a r  la C om m une: m algré  ces 
d iff icu lté s , le  n o u v eau  T ira to io  sera it f in a le m e n t co n stru it, a in s i que  de  
n ouveaux  lavo irs, m ettan t une nouvelle  fois à la d isp o sitio n  d es  m archands de 
P ra to  u n  service fonctionnel, ad ap té  à la s truc tu re  d e  la p roduction .

Les v icissitudes d u  séchoir sont en  dé fin itiv e  significatives d e  la façon 
d o n t la C om m une rep rit effectivem ent à son  com pte l’héritage le p lu s  riche, et, 
su rto u t, le p lu s  u tilita ire  de YArte della lana: sû r in d ice  q u 'au  n iv eau  local, les 
in té rê ts  d es fabricants sav a ien t se faire en ten d re , é ta ien t capab les d e  devenir 
l'ex p ress io n  d u  bien  com m un  d a n s  une v is io n  cohéren te  d u  d e stin  de  la ville 
in tr in sè q u e m e n t lié à YArte della lana. Si l 'E ta t é ta it d e v en u  a g ra rien , la 

co m m u n au té  de  Prato  exp rim ait, en  cette occasion com m e en  b ien  d 'au tres , sa 
v o ca tio n  fo n d am en ta lem en t m an u fac tu riè re : irne sen sib ilité  qu i m é rite  que 
l'on  é tu d ie  d e  p lus p rès les liens noués en tre  en trep ren eu rs  textiles e t instances 
de la com m unau té .
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19 idem



2 ENTREPRENEURS ET ADMINISTRATION COMMUNALE

Le su je t m érite ra it e n  soi une é tu d e  à p a r t entière; p as q u e s tio n  ici 
d 'une  te lle  en trep rise ; p o in t de  p ro so p o g rap h ie  des élites, n o n  p lu s  que 
d 'analyse détaillée  des m écanism es complexes de  renouvellem ent, des rouages 
de l 'ad m in is tra tio n  com m unale  qui, du  reste, a déjà largem ent été en trep rise ; 
juste u n e  ten ta tiv e  de m ise a u  po in t p o u r déterm iner dans quelle  m esu re  les 
n o u v eau x  v e n u s  du  tex tile  p o u v a ien t ou  n o n  partic ip e r à la g e s tio n  des 
in stitu tions locales^O.

D ans d e  nom breux centres "m anufacturiers" d 'ancien rég im e e n  effet, 

la chose a llait de soi: p u issan ts  dans la ville, les fabricants, négocian ts l'é taien t 
égalem ent au  sein  des instances de direction de la vie locale; u n e  s itu a tio n  de 
p o u v o ir qui le u r perm etta it d 'in fluer selon leur vou lo ir et convenances su r les 
règ les in s titu tio n n e lle s  e t le u r  fourn issa it a in si u n  com plém ent u tile  à un  

p o u v o ir économ ique déjà fort. Q u 'en  était-il à Prato?

EQUILIBRES D'ANCIEN RÉGIME

T héoriquem ent, to u t citadin p ayan t les taxes foncières p o u v a it exercer 
les ch arg es  locales. O n  n a issa it citad in , m ais o n  le d ev en a it é g a lem en t, à 
co nd ition  de résider dans la v ille  depuis au  m oins dix ans et d 'y  p o sséd e r une 
m aison ; la p ro p rié té  im m obilière était en  effet une  condition in d isp en sab le  du  
s ta tu t, e t nom b reu x  é ta ien t donc  les natifs de  la ville qui n 'en  é ta ie n t pas 
citadins; le g ro u p e  resta it cependan t ouvert et s 'enrichissait chaque an n ée  de 
q u e lq u es  n o u v eau x  venus. M ais depuis long tem ps, il ne suffisait p lu s  d 'être  
c itad in  p o u r  accéder aux instances directives de la com m unauté: p o u r deven ir 

G onfaloniere, o u  l'un  des Otto difensori, Dodici collegi, ou  encore ê tre  m em bre 
d u  Consiglio generale, les p rincipaux  organes de la com m unauté, il fa lla it avoir 
é té  e x tra it p a r  tirage au  so rt su r des listes spécifiques, ap p e lées  B ourses, 
ex p ressém en t com posées par les réformateurs à échéance régulière de  c inq  ans; 
l 'en sem b le  d e s  m em bres de ces d iverses bourses co n stitua ien t les p o ssib les  
a d m in is tra te u rs  de la com m unau té; l'enjeu p rin c ip a l était donc  l'in sc rip tio n  

su r ces d ifféren tes listes; les réformateurs, eux-m êm es choisis p a r  tirag e  au  sort 
su r u n e  liste spécifique, étaien t év idem m ent des personnages clés p u isq u e  leurs 

choix o rien ta ien t la définition d u  groupe dirigeant. 20
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20 Cette partie est essentiellement basée sur la bibliographie existante et notamment sur les différentes 
contributions publiées sur le sujet dans Prato, storia di nua città, tome 2 et 3: E.Stumpo, F.Angiolini, 
Z.Ciuffoletti, ainsi que EJ^enduini Prato 1814-1861, la struttura sociale, lo sviluppo delle forze 
produttive, la vita culturale e politica, tesi di laurea dell'Università degli studi di Firenze, anno 1971-72.



Ils fu ren t, d u ra n t to u te  l 'ép o q u e  m o d e rn e  i garanti..di una vera e 
propria continuità si stampo oligarchico2*: le n o m b re  d es fam illes pa rtic ip an t 
au  jeu  institu tionnel local é ta it en  effet re la tiv em en t lim ité; m o ins d e  quarante 
fam illes nobles e t m oins de  c in quan te  familles c itad in es  se p a rtag ea ien t les plus 
h au tes charges. U n partage d û m e n t codifié: aux n o b les, le titre  e t l'h o n n eu r de 

G o n fa lo n ie re  q u i r e p ré s e n ta i t  la  C om m une e t  d é f in is sa it  la  nob lesse , 
p u isq u 'é ta ie n t considérées n o b le s  les fam illes q u i av a ien t p u  re m p lir  cette 

charge. A ccéder à ce poste  é ta it  donc une m an iè re  d e  reconnaissance, le plus 
h a u t signe d e  d istinc tion  qu i p u isse  être d o n n é  à u n e  fam ille  d a n s  le cadre 
com m unal: les "nouveaux v en u s"  devaient donc av o ir  fait a m p le m en t leurs 
p re u v e s  a v a n t  d 'ê tre  a d m is  d a n s  cette é lite . U n e  é lite  f in a le m e n t peu 
nom breuse pu isque les nobles, à P rato  ne rep résen ta ien t que 2, 5 % d es  familles 
recensées d an s  la cité vers le m ilieu  du  s iè c le ^ , p re sq u e  m oitié m oins que dans 

les au tres  v illes com parables d e  Toscane: essa è una conseguenza del particolare 
ruolo r iconosciu to  nella  società  pratese a llo  s tra to  superio re  della 
cittadinanza23.

En e ffe t, nobles e t c i ta d in s  a p p e lé s  a u x  p lu s  h a u te s  charges, 
constitua ien t ensem ble u n  g ro u p e  d 'am pleur com parab le  à celui fo rm é ailleurs 
p a r les seu ls  nobles: m is à p a r t  le Gonfaloniere e n  effet, n ob les e t citadins se 
su ccédaien t e t se cô toyaient con tinue llem en t d a n s  to u tes  les au tre s  charges, 
p ro u v an t a insi qu 'il n 'existait p a s , dans la société c itad in e  d u  XVIIIè siècle, una 
marcata linea di frattura  en tre  ces deux groupes. C o m m e le n o te  F.A ngiolini: 
Entram bi partecipono a pari titolo alla d irezione della v ita  politica ed 
am m inistra tiva  della C om m unità .24

Ce g roupe  de citoyens particu lièrem ent in flu en t était com posé, selon les 
té m o ig n a g e s  de  l 'é p o q u e , di persone assai civili, buona parte delle quali si 
trattano propriamente secondo il grado loro a proporzione delle loro sostanze, 
e dei loro negozi, ai quali a lcuni attendono personalmente ed altri per mezzo 
dei loro m in istri25. U n  sû r  in d ice  que parm i les citadins a p p e lé s  au x  plus 
h au tes  fonctions, u n  nom bre n o n  négligeable était activem ent lié aux  trafics de 
la v ille  e t e n  particu lier à l'ac tiv ité  textile: les listes n o m ina tives le confirm ent; 
l 'év a lu a tio n  n 'e s t pas fo rcém en t aisée mais l 'o rd re  d e  g ra n d e u r e s t d 'env iron  
u n  q u a rt à u n  tiers des fam illes régulièrem ent inscrites su r les listes d es charges 21 22 23 24 25
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21 E.Stumpo Le forme del governo cittadino, in Prato, Storia di una citta, op.ciL, 2, p.284
22 F.Angiolini II ceto dominante a Prato nell'età moderna, in Prato, storia di una città, op.ciL, 2, p.345
23 idem
24 Idem, p.346
25 S.A.S.P., Comune, 640, c.!415v; cité par F.Angiolini, op.ciL p.345



com m unales. L 'in terd iction  de l'exercice sim ultané des charges e t  des a rts  vili 
e meccanici26, répétée  depu is le d éb u t du  XVIIè siècle, ne valait p as p o u r  eux. 
A ussi se  d ess in e  l'im age d 'u n e  gestion com m unale  re la tiv em en t o u v e rte , à 

la q u e lle  p a r tic ip e n t n ob les e t  c ita d in s , p a rm i lesquels u n  b o n  g ro u p e  
d 'e n tre p re n e u rs , d ans une  com m union  d 'in térêts  e t de pouvoir qu i m o n tre  à 
la fois le  p o id s  continu de  l'industrie  dans la ville, e t la fusion, réu ssie  d ep u is  

lon g tem p s, des élites.

U n  correctif cependant à cette image: la com paraison d e  la p u issan ce  
économ ique, saisie  à travers les rôles fiscaux, et des listes de citadins ad m is  aux 
fo n c tio n s  m unic ipales, en trep rise  p a r F .A ngiolini, m on tre  qu 'il n 'y  a v a it pas 
fo rc é m e n t e t a u to m a tiq u e m e n t a d é q u a tio n  e n tre  p o u v o ir  p o li t iq u e  e t 
p u is s a n c e  économ ique: a in si, certa ines fam illes  citadines  p o s s é d a n t  d es 
fo r tu n e s  foncières e t m obilières de  toute p rem ière  im portance ne  p a rtic ip a ien t 
p a s  à la  d is tr ib u tio n  d es  ch arg es  m un ic ipa les . F .A ngio lin i en  tire  tro is  

co n c lu sio n s  su r lesquelles il v au t la peine d 'insister:
il predominio politico e sociale non coincide in modo esclusivo con 

quello economico; i vertici istituzionale e politici della Comunità..invece sono 
in parte  occupati da uom ini che devono il loro primato ormai solo alla 
tra d iz io n e  politica  e is titu ziona le  cittadina, tradizione che si fo n d a  su 
m ecca n ism i troppo rigidi per accogliere prontam ente tra le f i le  del ceto 
dom inan te  i protagonisti di successi recenti; la gestione della Com unità, pure 
vedendo l'esclusione di un numero non irrelevante di pratesi autorevoli per 
r iso rse  econom iche, a vven iva  secondo linee politiche e sce lte  che 
sa lvaguardavano g li interessi generali e...sopratutto , questi in teressi erano 
fondam en ta lm en te  identici sia per i membri di quelle famiglie che ab antiquo  
si trovavano ai vertici della società, sia per coloro che si erano affermati in anni 
m eno rem oti, sia, infine, per quelli che, rispetto ad entrambi, occupavano nella 

gerarchia politica e sociale pratese una posizione subalterna27.

L 'u n  d es tous prem iers in térêts  com m uns de  l'élite c itad ine  é ta it  b ien  

e n te n d u  q u e  F lorence n 'in te rv ie n n e  pas de  tro p  p rès  d a n s  les ro u a g e s  
d 'a t t r ib u tio n s  d es charges m unicipales au risque  d e  com prom ettre , v o ire  de 
ro m p r e ,  les éq u ilib res  sav am m en t m is en  place. Si le g o u v e rn e m e n t des 26 27
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26 interdiction qui apparut pour la première fois en 1614: on précisait que pour éviter le gouvernement de 
la plèbe, tous ceux qui exerceraient des arts seraient exclus des listes: la décision fut cassée par Florence; 
elle réapparut en 1629: mais il s'agissait de la charge de Gorjfaloniere et l'interdiction d'exercice d un ait 
n'existait que durant la durée de l'office; en 1689, l’interdiction devenait plus générale et c'est à ce 
règlement que firent constamment appel par la suite ceux qui s'opposaient à l'inscription de qui exerçait 
un art vil.
27 Idem, p.347



M édicis e u t effectivem ent ten d an ce  à vou lo ir co n trô le r les instances locales et à 
réd u ire  leu r m arge d ’au to n o m ie , il p r it  c ep e n d a n t g a rd e  de  n e  p as  heu rte r de 

fro n t les in té rê ts  locaux e t le u r  p e rm it d o n c  d e  g é re r  le p o ten tie l d e  charges 
locales selon les règles d u  jeu v o u lu  p a r l’é lite  citadine^®.

C es m écan ism es r is q u a ie n t  au  c o n tra ire  d ’ê tre  fo n d a m e n ta lem e n t 
b o u lev ersés  p a r l 'a p p lic a tio n  d e  la  n o u v e lle  ré fo rm e  d e s  co m m u n au tés  
en trep rise  p a r  P ierre L éo p o ld . A  p rio ri, le  b u t  p r in c ip a l d e  ce tte  réform e, 

restituer au x  com m unautés im e  au tonom ie  a d m in is tra tiv e  e t  financière  que le 
p récéd en t g o u v e rn em en t a v a it  eu  c o n tin u e lle m e n t te n d a n c e  à réd u ire , ne 
p o uvait q u e  satisfaire la C o m m u n e  de P ra to . M ais  la n o u velle  d é fin itio n  des 

bases de ce pouvo ir local ren fo rcé  é ta it p a r co n tre  lo u rd  de m enaces: la réforme 
tém o ig n a it e n  effet d e  1 im p o r ta n c e  san s  cesse  c ro is sa n te  acco rd ée  aux 
proprié ta ires  fonciers; d e  p lu s  e n  p lu s considérés com m e les p rin c ip au x  piliers 
de la p rospérité  de l’E tat, ils d ev a ien t égalem en t ê tre  les p lu s  ap tes  à gérer les 
institu tions locales:

Soltanto  questi avrebbero dovuto essere chiam ati a fa re  parte del 
magistrato comunitativo, proprio nei luoghi dove essi possedessero i loro beni 
fondiari e dove quindi sarebbero stati tassati. M a in tal modo la riforma andava 

a ledere proprio una delle più gelose prerogative del governo municipale, che 

neanche i M edici avevano voluto toccare, e cioè il principio per cu i le cariche 
erano strettam ente riservate alle fam iglie locali. In  tu tto  il contado fiorentino  
in effetti i maggiori proprietari fondiari erano ancora i c itta d in i fiorentini: 
attraverso la riforma q u in d i essi avrebbero s ì pagato le im poste dove 
detenevano i loro beni fondiari, ma sarebbero sta ti chiamati allo stesso tempo a 
far parte di quei consigli comunali dei quali erano sta ti esclusi per secoli.29

A insi P ierre L éopo ld  in tro d u isa it-il les f lo ren tin s  d a n s  les instances 
locales, ju sq u e  là p réservées d e  cette in tru s io n  d irec te ; le p é r il é ta it  grave à 

P rato  d o n t bonne p a rt d e  la te rre , nous y re v ie n d ro n s , é ta it e ffectivem ent aux 
m ains de ces tro p  p u issan ts  v o isin s. Le "R èg lem ent particu lie r"  concernant la 
ville de P rato , rédigé p a r  G iann i e t publié  en  1774, lim ita it considérab lem ent le 
no m b re  d es  offices c o m m u n au x  (u n  G onfaloniere, h u it  priori e t u n  consiglio 
réd u it de 60 à 15 m em bres) e t su r to u t negava, p a r  la d isp a ritio n  d 'u n e  "bourse" 

p r o p r e ,  ogni rilevanza ed autonom ia politica ed am m inistrativa  al rango dei 
cittadini: quel rango che costituiva la struttura  portante della società locale ed al 
quale toccava, nei suoi esponenti di primo piano, la quota maggiore e più * 29

*yn
Nous renv°y°ns complètement à E.Stumpo et F.Angiolini, op.ciL

29 E.Stumpo, op.ciL, p.315
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qualificata del poterei® . U ne fois encore, la spécificité  de P ra to  n ié e  p a r le 

pouvo ir c en tra l po u r qu i sem b la it ne p lu s  ex iste r que d e s  n o b le s  e t des 
possédants.

L 'o p p o sitio n  fu t v ive e t tenace. Le chance lier de P ra to  lu i-m êm e, 
rep résen tan t d u  pouvoir central, tenait à in sister su r le rôle e t l 'im p o rtan ce  de 
la cittadinanza, che quivi si è sempre distinta per un ceto m olto culto , civile, 
utile, a vantaggio non tanto per il formale della Città, quanto con il suo traffico 
di sussistenza, aiuto e sow enim ento  a tu tta  quanta la popolazione interna ed 
esterna e dei castelli e luoghi circonvicini, benché non compresi in  questa 

giuridizione di Prato e di utilità ancora al Regio Erario per le gabelle dei generi 
di loro mercatura e negoziazione31; un  b re v e t d e  d is tinc tion  e t d 'u ti l i té  qui, 
selon lu i, d e v a it lui m ain ten ir ouvertes les p o rte s  d u  p o u v o ir local. De son 
côté, la classe d irigeante fit p reuve  de so lidarité  e t de  décision p u isq u 'e lle  refusa 
dans son  ensem ble de p rocéder à la rédaction  des nouvelles listes e t con tinua  
d 'in s is te r  p o u r  o b te n ir  u n e  m o d if ic a tio n  d u  n o u v e a u  r è g l e m e n t ^ ;  

m o d ifica tio n  d o n t on so u h a ita it q u 'e lle  in s titu e  une tro is ièm e  "bou rse" , 
réservée aux citadins33, ce qui p e rm ettra it de  leu r garantir u n  n o m b re  fixe de 
rep résen tan ts au  sein de la nouvelle  organisation.

Le g o u v e rn em en t cen tral se ran g ea  fin a lem en t à ce tte  so lu tio n  qui 
p e rm e tta it d 'é v ite r  u n  h e u rt tro p  net e t  lo u rd  de  conséquences avec  les 
instances locales d 'une  ville dé term inée  à résiste r: le gonfa lon ier a in s i que 
deux p rieu rs  seraien t donc extraits de la liste des nobles, deux au tres  p rie u rs  de 
celle d es  c itad in s, quatre  enfin  de celle des  possédan ts: il ceto dominante aveva 
riportato una smagliante vittoria...Nobili e cittadini, o più precisamente, quelli 
dei c ittad in i che erano al vertice della società pratese, si mossero rapidi e 

compatti per svuotare di ogni contenuto innovatore la legge del 27 settembre 
1774 e per impedire che in fu tu ro  degli "estranei” potessero mettere mano negli 
affari della città34.

C ela  n 'e m p ê c h a it p as  d u  reste  l 'ex is ten ce  de te n s io n s  in te rn e s , 
renouvelées p a r  les changem ents e t bou lev ersem en ts  en  cours: la lo i su r  la 
noblesse, d a tée  de 1750, avait en  effet p o u r  effet de  cristalliser le g ro u p e  des 
"nobles"; fix an t la liste "officielle" des fam illes reconnues com m e te lle s , elle 
renda it b eau co u p  plus difficile l'in trusion  de nouveaux  venus n o n  seu lem en t 32 33 34
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3  ̂F.Angiolini, op.ciL, p.405
3̂  S.A.S.P., Comune 655, 17, cité par F.Angiolini, op.ciL, p.425
32 S.A.S.P., Comune, 274, c.122, cité par F.Angiolini, op.ciL, p.425
33 S.A.SP., Comune, 655, c.305, cité par F.Angiolini, op.ciL, p.425
34 F.Angiolini, op.ciL, p.406



p arm i les ran g s de la noblesse, m ais aussi, p a r voie d e  conséquence, à la charge 

de g o n fa lo n ie re; a lo rs  q u 'a u p a ra v a n t , de  n o u v e lle s  fam illes  a v a ie n t p u  
reco u v rir cette  fonction qu i sanctionnait leur ascension  sociale e t les in tron isait 
d a n s  le g ro u p e  reco n n u  "noble", désorm ais ce tte  re la tive  f lu id ité  cessait. 
B loqués v e rs  le h au t, la v o lo n té  de se d is tin g u e r de qui se  tro u v a ie n t au 
som m et d u  g ro u p e  des citadins s'accroissait: ils se ba tta ien t p o u r  q u e  certaines 
charges, n o tam m en t celle de "prieur", leur so ien t réservées, à l'exclusion  des 
citad ins  d 'o rig in e  p lu s  récen te : ainsi ten ta ien t-ils  de  ribadire Varticolazione 
gerarchica del rango della cittadinanza e.. ancorare saldam ente il proprio 
primato al monopolio di un preciso insieme di magistrature33. U ne p ré ten tio n  
qui p ro v o q u a it d 'a u ta n t p lu s  d e  m éconten tem ents que les n o u v e lle s  norm es 
d ad m issio n  à la cittadinanza, in stau rées p a r le go u v ern em en t, d isqualifia ien t 
des fam illes déjà adm ises à la jouissance des offices, e t don t u n  certa in  nom bre 
é ta it d irec tem en t lié aux activ ités textiles35 36. A insi risqua it-on  de  m arg inaliser 
un  g ro u p e  ju sq u e  là rég u liè rem en t adm is dans les s truc tu res locales e t ce à un  
m o m en t où  le po ids d u  secteur textile n 'était certes p a s  en régression.

A u tan t de p rob lèm es en  suspens qui fu ren t réactivés p a r  la loi de 1774: 
ré d ig e an t les nouvelles listes de  citadins f in a lem en t d u rem en t o b ten u es , les 
re sp o n sa b le s  d e  la c o m m u n a u té  n 'y  in sc riv iren t q u 'u n  n o m b re  ré d u it de 
fam illes; a insi ten ta it-on  de  n o u v eau  de ré in trodu ire  des d istinctions internes à 
la couche d e s  citadins e t  de  co n trô le r s tric tem en t l'accès aux  charg es . La 
te n ta tiv e  f in a le m e n t éch o u a  e t  93 n ouveaux  n o m s  fu ren t in sc r its  su r les
listes.3?

La c o m p ara iso n  d e  ces d ifféren tes lis tes  m o n tre  p o u r ta n t  que  les 
fam illes liées a u  textile é ta ien t p résen tes aussi b ien  parm i les p lu s  restrein tes 
que les p lu s  élargies. Le p ro b lèm e était donc in d ifféren t d u  ty p e  d 'activ ité: il 
s 'ag issa it, p o u r  l'é lite  en  p lace, tous m em bres co n fondus, d e  con serv er son 
p le in  con trô le  d e  la gestion  des p lu s  hautes charges de  la com m unau té . Q ue la 
re c ru d e sc e n c e  des a c tiv ité s  tex tile s  e t l 'a sc e n s io n  é co n o m iq u e  d e  p lus 

n o m b re u x  e n tre p re n e u rs  fa s se n t que le u r  n o m b re  so it p a r tic u liè re m e n t 
im p o rtan t p a rm i les "nouveaux  venus" é tait en  q u e lque  sorte  in d é p en d a n t du  

p ro b lèm e , m êm e  s 'il e s t p o u r  n o u s  un  p re m ie r  ré v é la te u r de  l'ascension  
sociale  d es m em b res  d u  tex tile . En m êm e tem p s, les riv a lité s  in te rn e s  du  
g ro u p e  des citadins m o n tren t égalem en t que l'éven tue lle  so lidarité  de  groupe
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35 F. Angiolini, op.ciL, p.404
36 idem, p.403. Les nouvelles normes prévoyaient que pour être admis à la cittadinanza d'une ville du 
Granducbé il fallait payer une taxe foncière d'au moins 25 lires.
37S.A.S.P., Comune, 275, c.177 et s.



ne jouait pas: les fam illes textiles ayant déjà été in tronisées à p a r t  e n tiè re  dans 
les p lus h au te s  sphères de  l'é lite  citadine n 'ava ien t cure d 'y  fa ire  v e n ir  tro p  

rap idem ent e t ind ifférem m ent leu rs collègues, e t concurrents.

La ré fo rm e  de la com m unau té  ab o u tit en  défin itive  à d es  ré su lta ts  
su rp renan ts: la ré in troduc tion  d 'u n e  liste in d ép en d an te  des citadins  av a it, on  
l'a dit, re n d u  caduque à P rato  la dom ination  des possédants q u e  se p ro p o sa it  
d 'ac tu a lise r la  réform e; m ais successivem ent, l'échec d 'u n e  in te rp ré ta t io n  
restrictive de la liste des citadins avait en tra îné l'in troduction  p o ssib le  d a n s  les 
p lus h au ts  ro u ag es  de la com m unauté  de nom breux "nouveaux v en u s" , p a rm i 
lesquels les fam illes liées au  textile avait une  place re la tiv em en t co n fo rm e  à 
leu r p o id s  c ro issan t d an s  la v ille ; a insi da questo punto d i vista riuscì a 
m odificare g l i  equilibri in te rn i al ceto dom inante p ra tese . Il m ondo  
im prenditoriale, che nei decenni precedenti non era escluso dai c en tr i del 
potere, ma partecipava alla gestione della vita pubblica locale sia pure in  form a  
subordinata, ora, invece, conseguiva il d iritto  di concorrere, fe r m i restando i 
requisiti di imponibile fiscale fis sa ti dalla legge, a ll'am m in istrazione della 
Comunità, senza dover attendere l'assenso del vertice del ceto dom inante, che 
così vedeva perduto il suo ruolo di supremo regolatore della vita sociale e 
politica l o c a l i .  Cela ne signifia it p o u rtan t pas q u ’elle perdait so n  im p o rtan ce  
d ans la com m unau té .

M élange  de  vieilles recettes et d 'ad a p ta tio n s  forcées à de  n o u v e lle s  
règles, m élange  de noblesse à la tête de la C om m une depuis d e s  siècles e t de 
n o u v eau x  v e n u s , en  p a rticu lie r d 'u n  sec teu r textile en  p le in  re n o u v e a u  de 
d y n am ism e: c 'e s t au  fond  égalem en t la fo rm ule qu i sem ble c a rac té rise r  la 
période  française.

LA "MAIRIE": RENOUVEAU QU CONTINUITÉ?

L’ad m in istra tion  com m unale française représen ta it a p rio ri u n  p ro fo n d  

b o u le v e rse m e n t des in s titu tio n s  p réex istan tes: à la gestion  c o llé g ia le  se 
su b s titu a it p o u v o ir  e t responsab ilité  accentués d u  maire; la C o m m u n e  cessait 
d 'ê tre  u n  o rg an e  autonom e p o u r devenir essentiellem ent un  s im p le  re la is  d u  
p o u v o ir  cen tra l; le tirage au so rt é tait rem p lacé , p o u r to u te s  les ch a rg es  
m unic ipales , p a r  l'élection ou le choix d irec t de l'ad m in istra tio n  p ré fec to ra le . 
Les m écan ism es de reproduction  d u  groupe d irigean t étaient d o n c  sév è rem en t 

m enacés.
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La n o m in a tio n  d irec te  d u  maire fu t le p rem ie r acte de  cette p e rte  de 
con trô le  de  l'é lite  trad itionnelle : N iccolò M azzoni, n o m m é p rem ier c itoyen  de 

Prato  p a r la Ju n te  E xtrao rd inaire  en  1808, n ’avait jam ais, sem ble-t-il, é té  inscrit 
sur les an tiq u es  bourses d u  m ag is tra t de la ville; avocat, il ne d isp o sa it, lors de 
sa p rem ière  n o m in a tio n , que  d 'u n  revenu  de 3000 francs; ce n 'é ta it d o n c  pas le 
p ro p r ié ta ire  q u e  la  Ju n te  p ro m o u v a it en  lu i, n i l 'hom m e in f lu e n t p a r sa 
fo rtune ou ses activ ités, m ais av an t to u t le fidèle jacobin , un  d e  ceux qui avait 
déjà p a rtic ip é  à la m un ic ipa lité  filo-française de 1799, ainsi qu 'un  homme plein 
de conna issance , à ordre, de sagesse e t un m ag istra t extrêm em ent 
reco m m a n d a b le3 9 : u n  m a g is tra t q u i p ro u v e ra it e n  effet sa  fid é lité  e t sa 
com pétence, so n  a ttach em en t aux in térêts de la v ille  su rtou t; d es  in té rê ts  dont 
il a v a it  c la ire m e n t co n sc ien ce  q u 'ils  é ta ien t lié s  a u  com m erce  e t à la 
m an u fac tu re  d e  la v ille , lu i d o n t les activ ités se s itu a ien t a u  ca rre fo u r du 
négoce et d u  tra v a il de la pa ille , a lors en p le ine  expansion ; si p e rso n n e  ne 
sem bla v é ritab lem en t con teste r son  action à la  tê te  d e  la m un ic ipa lité , il était 
to u t d e  m ê m e  b ie n  u n  n o u v e au -v en u , d o n t la  p ré sen ce  m a n ife s ta it le 

b o u le v e rse m e n t d e s  rè g le s  d e  g estio n  tra d it io n n e lle s  d e s  in s titu tio n s  
c o m m u n a les .

Elles n e  fu ren t c ep en d an t p as to ta lem ent oub liées: les listes envoyées 
par le m aire  e n  v u e  de la  fo rm atio n  d u  Conseil C o m m unal ne  connaissaient 
b ien  sû r  p lu s  d e  nobles o u  citadins; on  é tait d éso rm ais  possédant, v iv an t à la 
ville o u  à la cam pagne , m archand-possédant ou  s im p lem en t m archand  (dont 
l'absence d e  re n te  foncière ren d a it difficile l 'év a lua tion  d u  rev en u 40), e t encore 
lettré, sous ses d eu x  form es de po sséd an t ou non; la catégorie d es artistes enfin 
sem blait p lu s  u n  tém oignage q u 'u n  réel e spo ir de p a rtic ip a tio n  aux  instances 
locales.

Les ch an g e m e n ts  d e  n o m s in d iq u a ien t b ie n  sû r  p lu s  q u 'u n e  sim ple 
m odification  d 'é tiq u e tte : passe r d u  s ta tu t de noble à celui de possédant é ta it une 
perte  d e  d is tin c tio n , à l 'h eu re  o ù  la p ropriété  e t n o n  le titre ou  l'ancienneté  du 
lignage  é ta it p ro m u e  p ilie r  s tab le  de  l'équ ilib re  social e t d e  l'E tat: acte de 
naissance  d 'u n e  n o u v e lle  co n fig u ra tio n  sociale d o n t q ue lques ja lo n s  avaient 
été posés à l 'ép o q u e  de P ierre  Léopold  e t qu 'il fau d ra it beaucoup  de tem ps pour 
actualiser. C 'é ta it  p o u r ta n t la base  d 'u n e  possib le  fu s io n  des é lites d an s  une 
nouvelle  ca tégo rie  am p le , capab le  de  reg ro u p er d es  réalités b ien  d iverses: les 

m arch an d s  p o u v a ie n t é g a le m e n t ê tre  possédants e t  se re tro u v e r a in si côte à
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39 A.N.P., F*> Il Arno 12, dossier 1808-11
40 S. A.S.P., Comune, 724: l'annotation concernant les simples marchands porte en effet que le fortune 
respettive non si possono assegnare ai Negozianti ma godono stimabile reputazione.



côte avec les m em bres d es  anciennes familles nobles. D'ailleurs l'a
eu t un  succès du rab le  à Prato. ^  at*°n

P a r con tre , passer d u  s ta tu t de citadin à celui de marchand tenait de U 
dém arche  inverse: non p as  l'in sertion  dans un amalgame aux contours flous 
m ais l 'in d ica tio n  précise des acteu rs  de la vie économique dont les a c t i v é  
exp liqua ien t l'im portance dans la société citadine et justifiaient le rôle au * • 
des instances d e  direction. A insi, ce n'était plus l'ensemble des citadins qui éuit 
p o te n tie lle m en t appelé au x  affaires de la cité mais seulement ceux qui en 
d ir ig e a ie n t les  trafics p lu s  lu c ra tifs . La reconnaissance explicite était 
d 'im p o r ta n c e ; e t le p o id s  d e s  m archands dans le conseil municipal 
n ap o léo n ien  fu t sans aucun  do u te  bien plus important qu’il n’avait jamais été 
au p a rav a n t d an s  le m agistrat de la ville, et qu’il ne le serait par la suite.

P a rm i les possédants  e n  effet, l’équilibre fut presque parfait entre 
anciens n ob les e t m archands: u n  dosage qui prende atto correttamente degli 
equilibri sociali in P ra tosi. A insi, les fabricants de draps et de bérets se 
tro u v a ie n t la rg em en t rep résen té s  dans les nouvelles instances, dont ils se 
p a rta g ea ie n t les charges avec les anciens nobles: une solution qui n’avait rien 
d e  b ien  v ra im en t neuf à Prato. M ais du  moins était-ce la première fois que les 
m arch an d s  apparaissaien t com m e tels dans les instances dirigeantes de la ville 
e t  q u ’ils y constituaien t u n  g roupe aussi nombreux: nouveauté certes, mais au 
se in  p o u r ta n t d ’u n e  certaine perm anence, puisque parmi les 44 noms soumis 
a u  choix d es nouvelles au torités, nom breux étaient ceux qui avaient fait partie 
d e p u is  lo n g tem p s de la d irec tion  effective de la cité: l’ancienne élite dtadine 
réu ss issa it a insi à survivre.

A u  c o n tra ire  de la  p lu p a r t  des autres régions italiennes où la 
d o m in a z io n e  napoleonica rappresentò un momento di ridefinizione, 
ricom posizione , rinnovam ento dei gruppi dirigenti nazionali e locali, en 
T o sc a n e  tale mobilità fu  meno forte  che altrove42; elle fut moins forte au 
n iv e a u  d e  l ’E ta t, nous l ’av o n s vu , mais égalem ent au niveau local où 
l ’ancienne  classe dirigeante se perpétua, en acceptant, par enthousiasme ou par 
fo rce, le n o u v e au  régim e, dans le respect d ’équilibres déjà anciens qui tentèrent 

u n e  nouvelle  fois de se recom poser lors de la Restauration. * 42

4 4 0

G.Assereto, La dominazione... op.ciL, p.766
42 idem, p.764
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LE MAGISTRAT RESTAURÉ

En 1815, les villes toscanes re tro u v èren t les m ag istra ts  co m m u n au ta ires  
qu 'y  av a it insta llé  la réform e de P ierre  Léopold: gonfalonier, p rieu rs  e t Conseil 
général re firen t leu r ap p aritio n , san s  g rande m od ifica tio n  in itiale; les bourses 
fu ren t reconstituées; P rato  conserva le priv ilège d 'e n  constituer une  spécifique 
de citadins  en  p lu s  de celles o rd in a ire s  de nobles e t possédants; en  ap p aren ce , 
rien ne changeait. En fait, o n  ten ta it dès le d é p a rt d e  restre ind re  le nom bre  des 

cand ida ts  aux offices en  im p o san t u n  cens dou b le  d e  celui in itia lem en t p révu  
en 1774: 1 in ten tio n  était c la irem en t de s 'ap p u y er su r  u n  g roupe p lu s  restre in t 
q u 'au p arav an t. De plus, le g o u vernem en t de F e rd in an d  III ne cessa d e  lim iter 
les com pétences de l'ad m in istra tio n  locale, de cen tra lise r les décisions e t de se 
réserver le choix d u  personnel, lim itan t de cette façon les possibilités d e  jeu au  
n iv eau  local: a in si le g o n fa lo n ie r n 'é ta it p lu s  tiré  a u  sort m ais  d irec tem en t 
n o m m é 43; en  charge p e n d a n t tro is  ans, il p o u v a it ê tre  rénouvelé* la classe 

d irigean te  locale p e rda it donc défin itivem ent p rise  s u r  cette im p o rtan te  charge. 
L 'a n n ée  s u iv a n te  le g o n fa lo n ie r  fu t t ra n s fo rm é  en  u n  fo n c tio n n a ire  
g o uvernem en ta l, d irec tem en t d é p e n d a n t des rep ré sen tan ts  de l 'ad m in is tra tio n  
cen tra le  e t, b ie n  sû r, to u jo u rs  n o m m é p a r  e lle . Le re n o u v e lle m e n t fu t 
co n s id é rab lem en t ra len ti p a r  la  p ra tiq u e  d e  p lu s  en  p lu s c o u ra n te  de la 
reco n d u ctio n  d u  gonfalonier en  charge qui re s ta it a in si en p o s te  p e n d a n t six 
ans: p a r  conséquent la ro ta tion  de  la charge d an s  le cercle des fam illes nobles fut 
beaucoup  p lu s restrein te  q u 'au  XVIIIè siècle.

L 'élite locale n 'eu t c ep en d an t pas à se p la in d re  tro p  am èrem en t de ces 
m odifications, d ans la m esu re  o ù  les gonfaloniers con tin u èren t à so rtir  de ses 
rangs: e t l 'o n  v it donc les B uonam ici, Vai, C icam belli, N ald in i, les nom s de 
to u jo u rs , se su ccéd er d a n s  ce tte  charge re s tée  p re s tig ie u se . O n  y  tro u v a  
ég a lem en t p e n d a n t six ans (1820-25) G iuseppe M artin i, l'un  d es p rin c ip au x  
lanaioli de la ville , u n  e n trep ren eu r qui voyait a insi confirm é e t sanctionné les 

succès de  sa fam ille, p a tiem m en t m ais assez ra p id e m en t collectés en  u n  dem i- 
siècle d 'ascen sio n  m an u factu rière . G iuseppe M artin i n 'é ta it d 'a illeu rs  pas u n  

n é o p h y te  d e s  charg es  in s titu tio n n e lle s  p u is q u 'i l  a v a it  fa it p a r t ie  de la 
m u n ic ip a lité  n ap o léo n ien n e : u n e  con tinu ité  que  to u s  co n sid é ra ien t com m e 
n o rm a le  d a n s  u n e  T oscane o ù  la R es tau ra tio n  n e  signifia  en  a u c u n  cas 
é p u ra tio n  e t ru p tu re  avec la p é rio d e  française44; il se re trouva donc avec ses 
a n c ie n s  co llèg u es  d an s  le n o u v e a u  m a g is tra t re s ta u ré : a in s i V incenzo

4  ̂Legge relativa alla Riforma delle comunità del Gran Ducato, Delle Magistrature, art. IV et suivants.
44 Au contraire de ce qui a pu se passer dans les royaumes de Naples ou de Piémont



Pacchiani, oncle de G iuseppe, a rd e n t protagoniste de  la m unic ipa lité  française , 
é ta it l 'u n  d es cinq  m ag is tra ts  re s tau rés  en  1814: la fam ille  p a r t ic ip e ra i t  
régu lièrem en t aux  institu tions m unicipales jusqu 'à  ce q u 'A lessand ro , le fils de 
G iuseppe, l 'industrie l, devienne à son tour gonfalonier.

D u  re s te , le m ag istra t re s tau ré  de  1814 sem b la it v o u lo ir  c o n se rv e r  
l 'éq u ilib re  e n tre  possédants e t marchands qu i a v a it  ca rac té risé  la p é r io d e  

napoléonienne: ses six m em bres se répartissaien t égalem ent en tre  ch acu n e  des 
deux  g randes catégories, le com pte était a r ith m é tiq u e ^ .

Il e s t p o u r ta n t im probab le  qu 'une telle  ré p a rtitio n  ait su rv é c u  p a r  la 
suite: avec le gonfalonier, les p rieu rs  étaient en  effet les p rinc ipaux  co m p o san ts  
d u  m ag istra t; les trois bourses ay an t été rem ises e n  v igueu r, les  m a rch a n d s  
p e rd a ie n t leu r qualifica tion  et red evena ien t ou  citadins  ou possédan ts ; ils  ne 
p o u v a ien t en  to u s  cas être les seuls détenteurs des p rieu rs  de ces d eu x  b o u rse s ; 
le u r  nom bre  é ta it donc dès le d é p a r t appelé à être red im ensionné. De p lu s , les 

m o d a lité s  de  d ésig n a tio n  av a ien t varié: l 'ex trac tion  n 'é ta it q u e . la p re m iè re  
é ta p e  d 'u n  choix qui é ta it en défin itive  en tre  les m ains de l 'a d m in is tra t io n  
c e n t r a l e ^ .  C om m e les p rieu rs  n 'é ta ien t p lus renouvelés que p a r  m o itié  to u s  
le s  ans, la m obilité  se trouva it là aussi lim itée. C ep en d an t, p o u r  les p r ie u rs  
com m e p o u r  les gonfaloniers, les m em bres de l'é lite  locale n 'e u re n t p a s  à 
co n te s te r  les choix  de Florence qu i respectaien t stric tem en t le p r in c ip e  de  
résidence : les m em bres d u  m ag istra t restaien t donc les m em bres des fam illes  
locales  les p lu s  en  vue. C om bien  parm i elles é ta ien t effectivem ent liées aux  
ac tiv ité s  tex tiles e t com m erçantes de  la ville? Les listes des c itad in s  e t d es 
p r ie u rs  n o u s  p e rm etten t quelques approxim ations.

Les c itad in s  réadm is à cette qualité e n  1814 é ta ien t au n o m b re  d e  116 
ré p a rtis  en  66 casati, co rresp o n d an t à une ou  p lu sieu rs  fam illes: u n  n o m b re  
re la tiv e m e n t im p o rtan t, en  augm en ta tion  p a r  ra p p o rt  aux lis te s  d u  XVÜIè 
sièc le , m a lg ré  le re lèvem ent du  cens p révu p a r la nouvelle  loi. C 'es t q u e  les 
d is tin c tio n s  in ternes au groupe des citadins sem blaient désorm ais b ien  o ub liées 
e t  q u e  l 'é p o q u e  napo léo n ien n e , m algré to u t p o rte u se  d 'u n  m in im u m  d e  
re n o u v e lle m e n t e t de p ro m o tio n , é ta it passée p a r là. Parm i ces n o u v e a u x  
c ita d in s , u n  p eu  m oins de 40% ap p arten a ien t à des fam illes d o n t la fo r tu n e  
é ta it liée aux  activités textiles; le chiffre apparaît assez élevé, en accord  sem ble-t- *
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*5 S.A.S.P., Comunale 514, Deliberazioni e partiti riguardanti le Tratte del Gonfaloniere, Priori e 
Consiglieri, Nobili, Cittadini e Possidenti, 1814-1848; les membres du magistrat de 1814 sont Giovanni 
Pellegrini, gonfaloniere, Vincenzo Pacchiani (marchand), Luigi Vai (noble), Antonio Nistri (marchand), 
Niccola Mochi (marchand), Anton Luigi del Bò (noble).
4^cf Legge...art. X: on extrayait un nombre de prieurs double de celui normalement prévu afin de 
permettre à l'admnistration centrale de choisir ceux qui devaient exercer les fonctions.



il avec la p lace  de 1 activ ité  d a n s  la ville, tém o in  ég a lem en t que  nom bre  de 

fam illes av a ien t p u  par ce b iais a tte in d re  à la respectab ilité  citadine. M ais, dans 
la m ajorité  d es cas, le lien  avec l'ac tiv ité  textile é ta it p lu s  un  so u v en ir d u  siècle 
p ré c éd e n t q u 'u n e  réa lité  b ien  p résen te : o n  tro u v e  p lu s  d 'h é r itie rs  que de 
lanaioli p a rm i ces listes; e t lo rsq u e  la laine s 'en g ran g e  encore d an s  la maison, 

cela fa it long tem ps que les m agasins fam iliaux en regorgen t: u n e  façon de dire 
que ce ne so n t pas les nouv eau x  v enus du  textile q u i acqu ièren t d ro it de  cité à 
P rato ; il fa u t déjà avoir fa it ses p reu v es  p o u r  ê tre  p ro g ress iv em en t adm is à 
jouir des m u ltip les  avantages de  la citoyenneté citadine.

La liste  des citadins d e  1842 confirm e u n e  te lle  im pression : le nom bre a 
encore  aug m en té : 162 p e rso n n es  o n t m ain ten an t d ro it  de s’a rro g e r d u  titre, 
m ais les no m s n o n t  pas v ra im en t changé: 67 casati p o u r  quelques fam illes en 
p lus sans d o u te , fru it d e  la d iv is io n  et de la cro issance des anciennes souches 

p lu s  q u e  d u  re n o u v e llem en t p ro fo n d  d u  g ro u p e . Les fam illes tex tiles  ne 
re p ré se n te n t p lu s  q u 'u n  p eu  m o in s  d u  tiers de  l'effectif, ce q u i confirm e, à 
no tre  avis, l ’id ée  d 'u n e  re la tive  fe rm etu re  v is à v is d es fam illes a y an t le plus 
récem m ent fa it fortune d a n s  le secteur. Mais au  fond , c 'est un  p eu  au ssi ce qui 
se p a ssa it a u  XVHIè siècle: la citoyenneté  n 'e s t p a s  seu lem en t fonction  de la 
fo rtu n e ; le tem p s est to u jo u rs  nécessaire  p o u r  q u e  les n o u v e lles  richesses 
so ien t confirm ées com m e telles e t a ien t acquis u n  caractère  d e  respectabilité  
telle q u 'e lles  p u issen t ê tre  adm ises au  sein d e  l'é lite  de  la ville. Le textile est 

donc rep ré se n té  par ses m em bres les plus accréd ités, d o n t la perm an en ce  est 
une garan tie  d 'in tég ra tio n  dans u n  systèm e com plexe.

L ex am en  des p rie u rs  p o rte  à de  sem blables conclusions: u n  p eu  plus 
d  u n  q u a r t  p ro v en a it d e  fam illes liées au textile; u n  o rd re  de  g ra n d e u r  plus 
p roche  de ce qu 'il é ta it a u  XVIIIè siècle qu 'à  l 'ép o q u e  de la m airie  française, 
laquelle  a p p a ra it ainsi le m o m en t de  m ajeure p a rtic ip a tio n  de l'élite  négociante 
de la v ille à sa gestion d irecte. La restau ration , une  fo is encore, av a it reporté  à 

des éq u ilib re s  p lu s p roches de l'ancien  régim e. M ais l ’ancien  rég im e  à Prato 
n  a v a it ju s tem en t jam ais signifié la m ise à l'éca rt d e s  p rin c ip au x  ac teu rs  de la 
v ie é co n o m iq u e , o n  l'a  v u ; a u ss i sem ble-t-il fo rcé  d 'a ffirm er q u e  le poche 
fam ig lie  nobili pratesu.avevano in mono il govem o di una città , che, invece, 
sem pre vedeva emergere i ceti borghesi legati a ile  sue f io re n ti  attività  
economiche e co m m erc ia li^ . Les couches b o u rg eo ises  p a rtic ip a ien t b ien  à la 
gestion  de la ville, sans p o u r  a u ta n t jam ais p o u v o ir  p ré ten d re  à l'hégém onie. 

Et su r to u t, ces fam illes p ro v e n a ie n t d 'u n e  b o u rg e o is ie  déjà confirm ée: les 47
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n o u v e a u x  v e n u s  tro u v a ie n t  p e u  leu r place parm i les prieurs- le 
ren o u v e llem en t des élites économ iques sem blait donc plus rapide que celles 
des d irig ean ts  po litiques. P o u rtan t, rien ne semble indiquer que se créa ** 

d é ca la g e  e n tra în a n t  in c o m p ré h en s io n s  e t exclusions, ressentiments «  
o p p o s itio n s . La lu tte  p o litiq u e  ne  sem blait pas être animée d'une vie 
p a rtic u liè re m en t in tense, ni de  rivalités exprim ant de possibles divergences 
d 'in té rê ts  économ iques. C om m e au  siècle précédent, U semble que la gestion de 
la com m unau té  respecte les in térêts  communs de la classe dirigeante entendue 
d a n s  u n  sens la rge , parm i laquelle  figuraient en bonne place les représentants 
les p lus accrédités de l'industrie  textile.

V oyons donc d 'u n  peu  p lu s  près quels pouvaient être les aspects de la 
g estio n  d e  la v ille  "fonctionnels" à l'industrie textile.

3 LA COMMUNE ET LA MANUFACTURE

Si l'E ta t n e  m it jam ais la m anufacture textile de Prato au coeur de sa 
p o litiq u e  économ ique et d e  ses préoccupations prioritaires, on peut par contre 
p e n s e r  q u e  l 'ad m in is tra tio n  com m unale  devait être prête à accorder une 
im p o rtan c e  de p rem ier choix à u n e  activité dont les représentants peuplaient 
s e s  p lu s  h a u te s  in stances. U n e  hypo thèse  à vérifier. Le premier lieu 
d 'ém erg en ce  possib le de cet éven tuel intérêt était la réglementation émise par 
la  co m m u n au té .

LA RÉGLEMENTATION CITADINE

C o m m e to u s  les a u tre s  co rps de l'E tat, la communauté de Prato 
c o n se rv a it u n  règ lem ent p ro p re  chargé d ’organiser les principaux moments de 
s a  v ie  in te rn e ; vestiges d e  l 'ép o q u e  d 'une  indépendance désormais fort 
lo in ta in e , ces règ le s  co n se rv a ien t néanm oins leur valeur dans le cercle 
r e s tr e in t  d e  la co m m u n au té  q u i form ait un ente autarchico investito dallo 
S ta to  delVesercizio dei principali poteri sovran fà . Rédigés au début du XVIè 
s ièc le , ces s ta tu ts  restarono per Prato, fino alla riforma di Pietro Leopolâo, la 
fo n te  fondam enta le  del d iritto  l o c a l e po in t de trace ici de questions 

in té re s s a n t éven tue llem en t l 'in d u strie  textile.
O u tre  ce règ lem ent fondam ental, les réformateurs, opérant comme ceux 

d e  VArte délia lana que nous avons déjà rencontrés, se livraient, tous les cinq
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ans, à d es réfo rm es partielles, p o u r corriger ou p réc iser les règles: u n  in téressant 

exercice de m ise  à jou r in s titu tio n n e lle  qui p o u v a it re flé te r p lu s  d irec tem en t 

les p réo ccu p a tio n s  d u  m om ent, exp rim er la nécessité d ’im poser l 'au to rité  de la 
com m une d a n s  des dom aines p lu s  variés que n e  p o u v a it le faire la généralité  
des s tatu ts.

Le XVinè siècle s 'o u v ra it en  effet par u n e  rem ise  en  form e assez globale 
de b ien  des aspec ts  de la v ie com m unautaire: u n e  p ro p o sitio n  de m odifications 
qui s 'é te n d a it  s u r  p lu s  d e  c in q u an te  chapitres e t q u i dép assa it la rg em en t le 
cadre s tric t d u  fonctionnem ent des instances com m u n au ta ires  p o u r p re n d re  en 
com pte des a sp ec ts  très d iv e rs  d e  la vie sociale, d e p u is  les au m ô n es  de  la 
co m m u n au té  ju sq u 'à  la rég lem en ta tio n  des cens, e n  p a ssan t p a r l'ob liga tion  
des fils p o u r  le u r  père^O. A u m ilieu  de tan t d 'a b u s  à dénoncer, de règles à 
réaffirm er, f ig u ra ie n t b ien  sû r  les activités d u  com m erce  e t de la m anufacture: 
au  ch ap itre  35, De figlioli e loro obbligazioni, les ré fo rm a teu rs  d éc ré ta ien t que 
p o u r la  sécu rité  d u  négoce, il padre sia sempre tenuto per il figlio che negotierà, 
o farà I Artefice, o banchista; d e  m êm e, pour rem éd ier au x  déso rd res p rovoqués 

a causa de libri d e ' mercanti et altri Artefici e bottegai che più non fanno  

sottoscrivere i loro libri 2do gli ordini, rap p e la it-o n  l ’o b lig a tio n  d e  fa ire  viser 
les liv re s  p a r  le  chancelier des g ra in s  de la v i l l e ^ l ;  a u ta n t de  m esu res , 
n o u v e lle s  o u  n o n , qu i té m o ig n a ie n t sans d o u te  d e  la rec ru d escen ce  des 
activ ités e t d e  la m u ltip lica tion  d es  problèm es, qu i im p o sa it à la com m unauté  
a tten tiv e  de réa ffirm er les règles capables de g a ra n tir  le bon  d é ro u lem en t des 

o p é ra tio n s.
U n e  m ê m e  p réo ccu p a tio n  d ic ta it d 'au tre s  ch ap itres . A insi l'a rtic le  37 

ren d a it d éso rm ais  responsables des m archandises confiées aux fem m es II padre, 
marito, avolo, zio, cognato, fig lio  o altra congiunta persona che starà assieme o 
conviverà con quelle persone le quali prendono tele a tessere, p a nn i per 
imbucatare, curare o a rivendere a buona fede52. Le c h ap itre  40 tra ita it, lu i, des 
mercedi che si devono pagare da M ercanti agli loro operari e tessiere, e 
filandaie, et a ltr i loro assistenti: ce tte  fois, c 'é ta ie n t les m a rc h an d s  qu i se 
v o y a ie n t d o ré n a v a n t  ob lig és  d e  p a y e r tu tte le persone per i contanti e per i 
prezzi che resterano fa tti  nell*Arte della lana in quanto  a quegli dipendenti 
della medesima e secondo i prezzi che comunemente correranno per la città in 

quelle cose dove l'arte non avesse p r o v v i s t o La g én é ra lisa tio n  d u  p ay em en t 
en  n a tu re  é ta it te lle  que les m esures dissuasives é ta ien t d 'u n e  extrêm e sévérité: * 5
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chiunque pagherà in roba, grasce o altro fu o r i di contanti volsero che subito  
incorra nella pena di scudi 10 d'oro per la prima volta, e per la seconda volta 
inoltre a detta pena di detti scudi 10 della cattura e due tratti di fu n e  da darseli 
in pubblico..e per la terza volta inoltre a detta pena se le possa fa re  serrare la 
bottega e confinarlo ad arbitrio del magistrato dei ssi priori. U n  tra i te m e n t  
exem plaire  qu i m enaçait d 'in fam ie  p u b liq u e  les tran sg re sseu rs . Si l 'a r tic le  
m ontrait la p réoccupation  d u  m ag istra t po u r les affaires textiles d e  la v ille , on  
p eu t dou ter d 'u n e  quelconque influence des m archands dans u n e  sem b lab le  
décision q u i r isq u a it au con tra ire  de  m ettre  en  cause leurs p ra tiq u e s  e t  le u r  
prestige; le m ag is tra t n 'était pas u n e  annexe des boutiques des m arch an d s : c 'est 
d u  moins ce que  l'on  voulait affirm er, encore peu t-on  facilem ent im a g in e r  que  
la  sévérité des pe ines se serait sans doute p lu s  facilem ent exercée c o n tre  les 
travailleurs que les m archands. De toutes façons, les lanaioli et a u tre s  d o n n e u rs  
d 'ouv rage  éch ap p è ren t aux m enaces que la issa ien t év en tu e llem en t p la n e r  de  
te lle s  d éc is io n s  p a r  l 'in te rv e n tio n  de  F lorence: n o n  q u 'e lle  .d é fe n d e  les 

p ra tiq u e s  m e rc an tile s , m ais e lle  e s tim ait d ép lacées  les d é c is io n s  d e  la 
com m unau té  d a n s  la m esure où les lois du G rand  D uc avaient déjà p o u rv u e  à 
ces  m an q u em en ts ; a insi les d éc is io n s  d e s  m a g is tra ts  de P ra to  é ta ie n t  
in ju s tif ia b le s : si vede che vogliono questi riformatori togliere la giurisdizione a 
t u t t i  et arrogarsi l'autorità di fa r  dare fu n e , confinare et a ltro  che pare 
presunzione54. P résom ption  d 'au tonom ie  sans aucun  dou te  qui té m o ig n a it de  
la  persistan te  v o lo n té  d 'in d ép en d an ce  de P ra to  vis à vis de l 'a d m in is tra t io n  
centrale .

M ais u n  tel m anquem ent à la nécessaire soum ission  ne se re p ro d u is it  
p lu s : la p lu p a r t  des articles d e  la réform e de 1708 ayan t é té  cassés, les 
m odifications successives ne se p réoccuperaien t p lus que de ra p p e le r les o rd re s  
d e  préséances, d e  prévoir les nouveaux habits des p rieu rs , jugés d 'a illeu rs  tro p  
lu x u e u x  p a r  F lo rence , d 'a p p o r te r  de  m o d estes  p réc isio n s  a u x  rè g le s  d e  
d év o lu tio n  des charges. La lég islation  in terne  de la com m unau té  se p lia it au  
rô le  secondaire e t soum is qui devait ê tre  le sien  dans le cadre de l'E ta t rég iona l 

q u i  ne pou v a it ad m ettre  de trop  visibles dém onstrations d 'au tonom ie. R ien  ne 
d i t  d 'ailleurs que  les m archands ne s’en  con ten tèren t pas, peu  soucieux  q u 'ils  
d evaien t ê tre  de se confronter à u n e  adm in istra tion  com m unale so u d a in  ép rise  
d ’im partia lité , soucieuse de justice e t de paix sociale p lu s  que de bénéfices qu i 
d ém o n tra it a insi qu 'elle  était loin d 'ê tre , en ce déb u t d u  siècle, l ’a g en t se rv ile  
d e s  intérêts négociants. Mais les servaient-elles d 'au tres  façons?

446

^Idem Rarere de' Nove



447
Les bienveillances de la com m unauté

P o u r  p r e n d re  la m e su re  d e  l 'im p o rta n c e  ré e lle  q u 'e u t  l 'a c tiv ité  
é co n o m iq u e  d e  la  v ille  d a n s  les décisions d e  la co m m u n au té , il fau d ra it 
id éa lem en t d ép o u ille r l’ensem ble des délibérations com m unales, lire le ttres  et 
d éb a ts , p a sse r  a u  crible to u s  les actes de la  co m m u n au té : u n e  en trep rise  

d é m esu ré e  e t san s  d o u te  p e u  concluan te . O n  s 'e n  tien d ra  ici à q u e lq u es
ép isodes, à q u e lq u es  fragm ents  d o n t l'o rien tation , m a lg ré  leur carac tère  isolé, 
p eu t fa ire  sens.

A  s 'en  te n ir  aux g ran d s  ch ap itres  de l'ac tio n  com m unale , p eu  étaien t 
d irec tem en t e n  re la tio n  avec l'ac tiv ité  textile de  la v ille  e t en  fav eu r de ses 
m archands-fabrican ts. O n d iscu ta it p lu s  souvent de do ts, de postes g ra tu its  dans 
les é ta b l is s e m e n ts  d 'é tu d e , d 'é le c tio n  aux c h a rg es  de  la c o m m u n a u té , 
d 'e n tre tie n  jo u rn a lie r  d es  s tru c tu re s  u rb a in es  q u e  de  la s i tu a tio n  de la 
m an u fac tu re  e t d e  ses év en tu e ls  besoins. R ien de p lu s  norm al. D iscours et 
action n a issa ien t le p lus so u v en t en  situations de crise  ou  de bou leversem en t 
p ro fond  qu i ro m p a ien t le cours hab itue l des choses lo rs  duquel la com m unauté  
n 'é ta it  a p r io r i  p a s  so llic itée  à in te rv en ir. Le fa it  q u 'en  ces m o m en ts  
excep tionnels, elle soit néanm oins p rê te  à répondre  au x  appels des m archands 
ou  se p réo ccu p e  d 'elle-m êm e d u  so rt d 'une in d u s tr ie  qu i faisait v iv re  g rande 
p artie  d e  sa p o p u la tio n  e s t en  soi assez significatif. Il nous in d iq u e  égalem ent 

quelle  é ta it la m o tiv a tio n  g énéra le  de ces in te rv en tio n s : c 'est au  n o m  de la 
charité, p a r  souci d e  la su rv ie  de ses pauvres que  la C om m une se p encha it sur 
le sort d u  textile e t d issertait de  d rap s , de prix e t de  m archés.

C 'est d o n c  au  nom  de  la charité  qu 'un  p rê t fu t p a r  exem ple accordé aux 
m a rc h a n d s  d e  la v ille  e n  1782-83: on  e sp é ra it a in s i e x p lic item en t qu 'ils  
p o u rra ie n t au g m en te r leu rs trafics e t em ployer les b ra s  oisifs q u i m enaçaien t 
m isère  e t d é s o r d r e s ^ .  R ien  d 'ex trao rd in a ire  à cela: la p o litiq u e  é ta tiq u e  se 

no u rrissa it aux  m êm es principes; le souverain, chargé d e  la su rv ie  de ses sujets, 
se d evait de le u r  accorder les m oyens de  vivre: p o u r cela, le travail é ta it de  plus 
en  p lu s  p ré fé ré  à la sim ple assistance, accusée d 'en co u rag er l'o isiveté e t le vice: 
u n  d isco u rs  q u i fleu rissait u n  p eu  p a rto u t en  E u r o p e ^ .  La co m m u n au té  de 

P rato , d 'acco rd  avec la p o litiq u e  d 'assistance  m enée  p a r  P ietro  L eo p o ld o ^7, * 56

55S.A.S.P., Comune, 675
56cf notamment SJ Woolf Porca miseria. Poveri e assistenza nell'età moderna, Rcxna-Bari, Laterza, 
Quadrante, 1988 (édition originale anglaise 1986)

Venturi Settecento Riformatore, op.ciL qui note le premier recours massif et raisonné à la politique 
de grands travaux comme solution à la crise de subsistances et d'emploi en 1766.



d ém on tra it donc avoir parfa item en t assim ilé ce d iscours d o m in an t e t ju s tifia it 
ainsi l'a ttrib u tio n  d 'u n  prêt g ra tu it de  4000 scudi (28000 lires) à ses m arch an d s.

T ro is  d e s  p rin c ip au x  la n a io li é ta ien t ap p e lé s  à fa ire  p a r t ie  d e  la 
com m ission, aux côtés du giusdicente et du  chancelier de la co m m u n au té : ainsi 
tre ize  im pannatori se voyaient accorder des  som m es v ariab les  qu i d e v a ie n t 
le u r  p e rm e ttre  d e  p o u rsu iv re  le u rs  trav au x . L ’u n  des a sp e c ts  le s  p lu s  
in té re s s a n ts  d e  ce tte  m esu re  e s t ju s te m e n t q u 'e lle  é ta it  d e s t in é e  au x  
en tre p re n eu rs  m odestes don t les fonds de réserve  n 'é ta ien t pas  su ffisa n t p o u r  
fa ire  face aux  m auvaises années e t don t les possib ilités d 'a p p ro v is io n n e m e n t 
e n  m atières p rem ières  d ép en d a ien t p resque en tiè rem en t de la v e n te  d e  le u r 
p ro d u c tio n  p récéden te : ils constitua ien t alors un  im p o rtan t n o y au  d es  ac teu rs  
d u  textile à P ra to , nous aurons l'occasion d 'y  reven ir. S ign ifica tivem en t, c 'est 

p o u r  le u r p lu s  g ra n d  a v an ta g e  q u 'ag is sa it la  c o m m u n a u té  en  m a tiè re  
d 'in d u s tr ie  tex tile  d u ran t ces années quelque p eu  difficiles: p rê t  f in a n c ie r  e t 
ré a lisa tio n  d u  n o u v eau  séchoir p ro fita ien t en  effet en  to u t p re m ie r  lie u  aux 
p e ti ts  tra fiq u an ts . Sollicitée ou  spo n tan ém en t, la co m m unau té  s 'a d a p ta i t  à la 
s itu a tio n  p ro d u c tiv e  et sociale d u  textile de  la v ille , se m o n tra it c ap a b le  e t 
d isposée  à ag ir d e  façon adéquate en  sa faveur.

La p é rio d e  française fu t sans dou te  le m o m en t de m ajeure p a r tic ip a tio n  
d e s  instances m unicipales aux  problèm es industrie ls , sous la p ression  con jo in te  
d e  l 'im p o rta n t n o y a u  fabricant p ré sen t d ans la n o u v e lle  a d m in is tra tio n , des 
c o n v ic t io n s  p e rso n n e lle s  de  so n  m a ire , e t  d u  c a rac tè re  a b s o lu m e n t  
ex ce p tio n n e l de la conjoncture industrie lle . A u  delà  de  n o m b reu ses  m e su re s  

lié e s  à des p ro b lèm es d 'o rd re  stric tem ent conjoncturel, les in itia tiv es  su sc itées  
p a r  la p o ss ib le  in tro d u c tio n  d e s  m ach ines m o n tre n t q u e lle s  é ta ie n t  les 
d ire c tio n s  d 'ac tio n  d 'u n  certain nom bre  de fabricants, am p lem en t so u te n u s  p a r 
la  nouvelle  ad m in istra tion  com m unale: d ev an t les réticences d e  p lu s  e n  p lu s  

m a n ife s te s  d es français de fo u rn ir  les m ach ines d o n t ils a v a ie n t p o u r ta n t  
co n trib u é  à susc iter l'espoir, se développèren t d 'in té ressan tes in itia tives.

La p rem iè re  consistait à in sta ller dans la ville une  labo ra to ire  de  ch arité  
alVoggetto saîutare di bandir l'ozio, e di rendere u tili le forze del popolo, che 
p e r  effetto  delle sue infirm ità o della m ancanza di lavoro resta senza  
occupazione e languisce tiella piü dolorosa m i s e r i a une  so lu tio n  c la ss iq u e , 

c o m m u n e  à de  nom breuses au tre s  villes, to scanes e t eu ro p é en n e s . A  qu o i 

p o u v a ie n t  d o n c  ê tre  p lus u tile s  "les forces d u  p eu p le" , si ce n 'e s t  à la 
m a n u fa c tu re ?  Le m aire  se p ro p o sa it donc d e  d 'in s ta lle r  d a n s  ce n o u v e l
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é ta b l i s s e m e n t  una macchina destinata  a f a t  lavorare cento persone di 
qualunque età e sesso per filare la canapa e il lino, e da costruirsi da questo 

meccanico San ti Gualandi. A ttu a lm en te  sono occupato a formare un progetto 
per fare agire detta macchina a forza  d'acqua, cosa che produrebbe un'economia 
vistosa e migliorerebbe m oltissim o il / i/o 5 9  60. S an ti G u a lan d i é ta i t  u n  p u r  
p ro d u it  d u  m ilie u  local, "m écan icien" que n o u s  re tro u v e ro n s  e m p lo y é  à 
am élio re r e ssen tie llem en t le  sec teu r de  la fin itio n . S ig n ifica tivem en t, il se 
p e n ch a it m a in te n a n t  su r le  s e c te u r  de la f i la tu re  q u i s 'a v é ra it le  p lu s  
p ro b lé m a tiq u e  d e  la m a n u fa c tu re . Q uel fu re n t  se s  m od è les  e t so u rces  
d 'in sp ira tio n , r ie n  ne  p e rm e t d e  le d ev in er. Si s o n  effo rt e s t u n  b eau  

tém o ig n ag e  de  la v ita lité  d u  m ilieu  local, son  efficacité  était p o u r ta n t  lo in  
d 'être  p rouvée ; à en  croire Lazzero  en  effet, la m ach ine  de  "m aître Santi" é tait 
certes un bel meccanismo..però g li toglie il pregio il non risparmiare delle 
b r a c c i a l i  u n  d é fa u t im p ard o n n ab le  p o u r les fab rican ts qu i é ta ien t sans dou te  
beaucoup  p lus in terressés p a r la seconde initiative de ce genre.

Y fu re n t im p liq u és  les re p ré se n ta n ts  d ’u n e  m a iso n  de  c o n stru c tio n  
liégeoise, les en trep ren eu rs  et, b ien  sû r, la m airie de P ra to . L 'épisode e s t assez 

sign ificatif p o u r  q u 'o n  rep ro d u ise  le com pte re n d u  in tég ra l q u ’en  fit L azzero  
M azzoni à son p è re  V incenzo, p o u r l'h eu re  à L ivourne:

E qui un giovine di una casa di Liegi fabbricante di macchine da cardare e 
filare  la lana, che continovamente ne fabbricano per diversi luoghi, il detto  
giovane è pieno d'abilità e cognizioni. Ha seco alcune mostre di bellissim i fi l i  
fa t t i  a macchina capaci per ripieni, che a mano costerebbero di sola fila tura  
L.ì.3 .4 . la libbra e alcune miste con ultima perfezione. Aspetta il suo principale 
che qui avrebbe in tenzione di fa re  esito almeno d i due a ssortim en ti di 
macchine che ogni uno è d i sette macchine principiando dal Diavolo, cardo 
allargatore, cardo riunitore, fila  in grosso (e quattro fila  in fine  queste vanno a 
mano) le altre a acqua. Il costo di ogni assortimento...è di franchi 14/M  e ci ha 
fa tto  un calcolo che ogni assortimento con la spesa di franchi 23 si carda e fila  
libbre 100 lana...cosa presenterebbe un gran vantaggio ..Il signore Giuseppe 
(P a c c h ia n i)  si è dato tutto l'impegno per portarlo dal maire, il quale si mostra 
assai propenso per stabilire in Prato con la Cassa della Beneficenza questi due 
assortim en ti ed in tan to  hanno incaricato il sudetto  giovine a fa r l i  una 

dim ostrazione del costo, trasporto e prodotto di lavoro, ed a ll'a rrivo  del 
principale concerteranno con la commissione dietro il consenso del prefetto di 
tu tto ..il detto fabbricante... è dietro a conoscere quanto lavoro di lane si fa,
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m entre dice che Vintenzione della sua casa e che non si trova persone che 

voglino aderire a llacquisito  delle macchine, che vole stabilire qui uno della 
sua casa e mettere in piede le macchine e lavorare per suo conto e non gli 
riescerebbe male, per su pp lire  al lavoro presen te, v i  vorrebbe 10 
a s s o r t im e n t^ ^ .

Q u o iq u e  le nom  d u  fab rican t ne so it jam a is  m en tio n n é , to u t  laisse 
penser qu 'il s 'ag it de la célèbre m aison Cockerill, installée à L iège à p a r tir  de 
1807 e t  q u i fo u rn it e n  m ach ines l'effo rt d 'in d u s tr ia lisa tio n  de  n o m b reu x  
d é p a rtem e n ts , no tam m en t m é r id io n a u x ^ .  A insi l'Italie des d é p a r te m e n ts  se 
tro u v a it elle aussi com prise d an s  ce marché élargi du progrès technique, créé 
p a r l'E m pire , d o n t parle  L.Bergeron. L 'in itia tive , notons-le, v in t d irec tem en t 
des en trep ren eu rs  privés qui parcouraien t eux-m êm es les nouveaux  p a y s  don t 
le m arché s 'o ffra it terra incognita à leurs en trep rises; l 'ad m in istra tio n  française  
sem blait p rise  de  vitesse p a r les en trep reneurs é trangers qu'elle avait con tribué  
à m ettre  en contact: les anglais installés en Belgique partaien t à la conquête  du 
nouvel espace qui leur é ta it "offert", les toscans ne dem andaien t pas m ieux  que 

de  p ro fite r d e  p ropositions a lte rnatives à celles, b ien  d é sav an tag eu ses , du  
gouvernem ent. M ais le pro jet n ’abou tit pas, faute de l'accord d u  p ré fe t qu i ne 
fu t pas o b ten u  avant le renversem en t du  régim e; la m odern isation , souhaitée  
e t en co u rag ée  d ans la vieille  F rance, d ép assa it d ifficilem ent les anciennes 
fron tières  m érid ionales.

T ou tefo is, la venue du  liégeois est su rto u t in téressan te  p a r  la réaction  
qu 'elle suscita  à Prato; p lu s  que l'a ttitude  ind iv id u e lle  des e n trep ren eu rs , sur 
laquelle  nous rev iendrons, l'im p o rtan t id  est de n o te r le projet qu i se dessine 
c la irem en t d a n s  le m ilieu  e n tre p re n e u ria l e t m un ic ipal: fa ire  p o r te r  p a r 
l'o rgan ism e local le poids de l'ach a t e t de l'in sta lla tion  des m achines. A u  nom  
d u  bien  de  to u s , les m achines dev iendraien t pa trim oine  com m un; installées au 
centre d e  la v ille , elles serv ira ien t de coeur collectif à une filatu re  m odern isée  
e t économ ique, d 'au tan t p lu s économ ique que les en trep ren eu rs  n 'y  au ra ien t 
pas investi en  capital fixe une p artie  trop im portan te  de leurs m aigres capitaux: 
à l'au tre  b o u t d u  processus p roductif, l'in sta lla tion  des m achines jo u e ra it un  
rôle com parab le  à celui d u  séchoir récem m ent ag rand i e t perfectionné: u n  outil 
p e rfo rm an t m is à la d isposition  des lanaioli, impannatori, petits e t g rands, m ais 
su rto u t pe tits , p o u r profiter à m oindre  frais des b ienfaits de la m odern isation , 
to u t e n  fa isan t oeuvre d e  charité ; car b ie n  sû r, d an s  une v is io n  d u  b ien  
com m un d an s laquelle la m anufacture  textile avait une  place d e  choix, c 'é tait * 62

6* S.A.S.P., Mazzoni, Lazzero, 8/9/1813
62 L.Bergeron Douglas, T  émaux, Cockerill: aux origines de la mécanisation de l'industrie lainière en 
France, in Revue Historique. 1972, pp.67-80
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o eu v re r p o u r  la p ro sp é rité  gén éra le  d e  la ville e t d e  to u s  ses h a b ita n ts , en  
p a rtic u lie r  les p lu s  p a u v re s , q u e  d e  m ettre  à so n  serv ice  les in s tru m e n ts  

p e rfo rm an ts  qu i la  ren d ra ien t capable d e  faire face à la concurrence des centres 
textiles sep ten trio n au x .

Les in s titu tio n s  de charité  jo u a ien t un  rô le de p rem ie r p lan  d ans u n  tel 
projet: c 'est grâce à la Caisse de  Bienfaisance, com m e le rappelle  Lazzero, q u e  les 
m achines p o u rra ie n t ê tre  insta llées d an s  des locaux su ffisam m en t g ra n d s  et 
b ien  éq u ip és  e n  eau : les anciens couven ts  offraient u n  p a trim o in e  ré p o n d a n t 
to u t à fait à ces exigences, e t déso rm ais disponibles à to u te  u tilisa tion  "d 'in térêt 
public". C e tte  ré c u p é ra tio n  e t reco n v ers io n  d 'u n  p a tr im o in e  ecc lésiastique , 
p a rticu liè rem en t im p o rtan t à P rato , n  a pas de quo i su rp re n d re  p u isq u e  dans 
to u t l'E m pire , les anciens b â tim en ts  de la foi é ta ien t, o n  le sait, d es tin és  aux 
usages les p lu s  d iv e rs . L u tilisa tio n  des fonds de la C aisse  de  B ienfaisance 
n ’é ta ien t p a s  n o n  p lu s  une su rp rise  pu isque  les m ach ines é ta ien t en  q u e lque  

sorte  conçues com m e de  n o u v eau x  auxiliaires de  la charité . D 'ailleurs, si ces 
fonds ne su ffisa ien t pas, on  se p ro p o sa it de m ettre  à co n trib u tio n  ceux d e  la 
Casa Pia dei Ceppi: fondée, com m e n o u s  l'avons d it, p a r  le célèbre Francesco  di 
M arco D a tin i, e lle  é ta it ra p id e m e n t d ev en u e  la p r in c ip a le  o rg a n is a tio n  
charitable de P ra to , e t n ’avait cessé, dep u is  le tem ps lo in ta in  de  sa fonda tion , de 
m ettre  so n  considérab le  patrim o ine  au  service d es p a u v re s  de la ville; e n  cette 
an née  e n c o re , s o n  a d m in is tra tio n  a v a it ré u ss i à d é g a g e r  un avanzo per 
Veconomia di s .6 /M  che vogliono erogare in questo affare per vantaggio del 
p a e se ^ l.

Ce n 'é ta it p a s  la p rem ière  fois que  les fonds de l ’in s titu tio n  é ta ien t ainsi 
utilisés p o u r  le p lu s  g rand  b ien  de  la ville: le p rê t acco rdé  aux m a rch an d s  en  
1782, p récéd em m en t évoqué, avait é té  p o u r une bonne p a r t  financé grâce à elle. 
La mairie im p é ria le  n 'in n o v a it donc  pas  lo rsqu 'elle  p ro p o sa it, e n  1808-1809, 
d 'u tiliser les bénéfices de la célèbre m aison  pour so u ten ir le fonctionnem ent de 

l'Ecole d 'A rts  e t M étiers, p u is  p o u r  acheter les m ach in es  liégeoises. C 'é ta it, 

justifiait le m aire , u n  usage ad éq u a t à sa fonction de secou rs des p a u v re s  de  la 
ville, au  co n tra ire  des dév iations q u e  lu i avait im posé l'E tat. O n su p p o rta it  en 
effet mal à P ra to  les in terven tions d u  gouvernem ent cen tra l ten d an t à u tilise r à 
ses p ro p res  fins l 'im p o rtan t p a trim o in e  des Ceppi: l'en jeu  é ta it im p o rtan t e t les 
m otifs d e  fr ic tio n  nom b reu x ; ils ne  cessèrent de  se ré p é te r  p e n d a n t to u te  
l 'ép o q u e  m o d e r n e ^ .  Le conflit le p lu s  récent co n cern a it u n  m o tu p ro p rio  de 63 *
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63 S.A.S.P., Mazzoni, Lazzero, 8/9/1813
6^Cf notamment E.Stumpo le form e del governo.., op.ciL et F.Angiolini II ceto dom inante.., op.ciL, 
notamment p.384-85 et p.407



1744 qu i s tip u la it qu 'une partie  des fonds soit consacrée au  m ain tien  d e s  soldats 
invalides de  la forteresse de Prato: une lou rde  charge, q u 'a u ra it  n o rm alem en t 
d û  su p p o rte r  le trésor public e t non  une in s titu tio n  p ieuse. C 'e s t ju s te m en t ce 
que te n ta it  d  exp liquer le m a ire  aux nouvelles  au to rité s , p o u rs u iv a n t  une 
p o lém iq u e  d éso rm ais  lo n g u e  d 'u n  dem i-s ièc le , p o u r  les c o n v a in c re  de 
rév o q u er ce tte  m esure e t de red o n n er a insi au x  re sp o n sab le s  de  P ra to  les 
m oyens d ’o rien te r les fonds à leu r guise e t f a v e u r 6 5 .  En effet, la  Casa dei Ceppi, 
com m e tou tes les autres in stitu tions pieuses, fa isait p a rtie  de la com m unau té , 
é tait ad m in is trée  par la classe d irigeante et constitua it à bien d e s  ég ard s  u n  des 
enjeux de  p o u v o ir les p lus im portan ts.

LES "M E M B R E S DE IA  C O M M U N A U T É ”

O u tre  la Casa Pia dei Ceppi, les deux  h ô p itau x , le M o n t de p ié té , les 
o e u v re s  d u  C ingolo  e t de S.M aria delle Carceri é ta ien t le s  p r in c ip a le s  

in s titu tio n s  q u i d é p en d a ie n t é tro ite m e n t de la  C o m m u n e , e t d o n t  les 
p rin c ip a les  fam illes de P rato  se d isp u ta ien t les charges. En effet, fa re  vita 
politica a Prato significava..ormai non tanto partecipare ad u n 'a ttiv ità  politica 

a u to n o m a ...q u a n to  partec ipare  d ire tta m en te  o in d ir e t ta m e n te  alla  
distribuzione delle rendite pubbliche, legate per lo più a quelle dei luoghi 
p ii66 . Si les charges com m unales é taien t recherchées, ce n 'é ta it pas ta n t p o u r 
leur in té rê t in trinsèque que parce qu'elles o u v ra ien t les portes d e  ces m ultip les 
fonctions la rg em en t p lus bénéfiques. B énéfiques, e lles l ’é ta ien t à p lu s ieu rs  
titres  e t de  d ifféren tes façons: en  to u t p rem ier lieu  parce q u e  les charges 
d u ra ien t p lu s  longtem ps e t é ta ien t rém unérées sans parcim onie: c 'est au  total 
25 à 30 000 lires  que se p a rtag ea ien t sous fo rm e de "sala ires” les fam illes 
d o m in an tes , so it cinq fois p lu s  que  le rev en u  d u  p rinc ipa l im p ô t foncier; 
encore ne  s 'ag it-il que des som m es versées co m p tan t qui n 'é p u is a ie n t pas 
l'en sem ble  des avantages fo u rn is  p a r ces charges, d o n t une  b o n n e  p a r t  se 

d is tr ib u a it  en  n a tu re  à l'occasion  des m ance  e t regalie: in certi anni i Ceppi 
arrivarono a spendere per mance e regalie quasi m ille scudi l'anno, ovvero 
tanto quanto spendevano annualm ente per l'in tera  assistenza ai poveri.6 7 
A insi les Ceppi apparaissaien t ê tre  la m anne des p au v res , p a r le u r p o litiq u e  
d 'assistance, m ais aussi de la classe dirigeante par la ré tribu tion  d es  charges, la 
d is trib u tio n  des bourses d ’é tu d es  d ans la ville ou à Pise, par l’a ttr ib u tio n  des 
d o ts  fo n d ées  p a r  de n om breux  legs p ieux  etc. D u reste , l 'a c tio n  d e  ces 65 66 67
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in s titu tio n s  c o n tr ib u a it égalem en t à resserre r les liens en tre  l 'u n e  e t l ’au tre  
catégorie: qu i p a rtic ip a it à la gestion des institu tions p o u v a it ainsi favoriser les 

fam illes q u i lui é ta ie n t dévouées d an s  u n  systèm e de clientèle qui ren fo rça it le 
p o u v o ir d e s  fam illes dirigeantes.

A p lu s  d 'u n  titre  donc ces in s titu tio n s  s 'a v é ra ie n t ê tre  les v é ritab les  
p iv o ts  s tra té g iq u e s  de la com m une qu i était do n c  p rê te  à les d é fen d re  avec 
ach a rn em en t. C 'e s t  ce qui se p ro d u is it p a r exem ple  e n  1743-47 lo rsq u e  le 
C onseil d e s  finances v o u lu t im poser la solution d e  l'afferm age des rev en u s des 
Ceppi à u n  p rivé:

Ciò che p iù  colpisce è come il ceto dom inante pratese avverta subito  
come una m inaccia  intollerabile alle basi del suo potere la so luzione  
d e l l  appalto dei Ceppi ad un privato. L'appalto imponeva, infatti, una diversa 
gestione dell'en te  ed avrebbe elim inato..tutta quella rete di abusi, favoritism i, 
spese fasu lle  e in u tili, su cui si coagulavano interessi molteplici e vari...Quello 
che premeva era mantenere il controllo, tramite la Comunità, sui Ceppi, come 
sugli a ltri enti, in modo che esso non perdesse quei connotati co llettiv i nei 
quali si riconosceva il ceto dom inante tu tto , e non venissero m essi in 
discussione i c riter i fondam entali della gestione. L'elenco dei "deputa ti" a 

sostenere le ragioni della Comunità presso Francesco Stefano è emblematico 
del coacervo di interessi che rendeva compatto ed egemone il ceto dom inante  
pratese: accanto ai più bei nom i della società pratese..vi erano esponenti di 
fam iglie p iù  recenti e molto meno prestigiose, legate al mondo dell'industria  
tessile e dei traffici..6 8

En effet, les p rinc ipaux  acteurs d u  textile com m encent à faire leu r en trée  
a u  X V inè siècle d a n s  les s truc tu res d es  p rincipales in s titu tio n s  d e  la v ille , et 
n 'en  so rtiro n t p lu s  ju squ 'à  la fin  de n o tre  étude. Leur présence, ici com m e à la 
C om m une, tém o ig n e  à la fois de le u r im portance d an s  la ville e t de  la réelle 
o u v e rtu re  des h o rizo n s  m unicipaux aux  intérêts e t aux hom m es d u  textile. O n 
ne  s 'é tonnera  donc  p as  de voir les fils de  ces en trep ren eu rs  bénéficier des postes 
d 'en se ig n em e n t g ra tu its , les filles d es  dots, e t les o u v rie rs  des secours: le 
m o n d e  tex tile  s 'in s é ra it  d an s  les ré seau x  de c lien tè le  e t de p o u v o ir . Les 
in s ti tu tio n s  m u n ic ip a le s  so u te n a ie n t de façon m u ltip le  e t d iv e rs if ié e  les 

activ ités m an u fac tu riè res . A tel p o in t qu 'il d ev ien t impossibile isolare e magari 
contrapporre la dimensione di Prato in quanto centro commerciale e in quanto 68
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M unicipio di tu tto  rispetto.69 U ne m unic ipa lité  q u i av a it p o u r  e m b lèm e  un  

cam pan ile  aux  allures d e  vergatino,per analogia con le pezze dei poveri tessuti 
a righe chiare e scure vendute su i banchi della piazza da esso dominata'! 0 e t  
p o u r p a tro n  laïc Francesco di M arco D atini, d o n t la ville co m m ém o ra it chaque 
année  la m ém o ire  e t d o n t d e  n om breux  co n c ito y en s su iv a ie n t l'exem ple , 
re n o u v e la n t p a r  leur legs le p a trim o in e  à d isp o s itio n  de la  co m m u n e: un 
systèm e qui se nourrissait et se  renforçait de  lu i-m êm e; l'u n e  des m otiva tions 
p rinc ipa les  é ta it de  se p ré m u n ir  contre d es  vo is in s  tro p  e n tre p re n a n ts , ainsi 
que  le rappe la it, à la fin d u  XVIè siècle, u n  h ab itan t d e  la ville:

sendo questa povera terra in mezo a due cittadi tanto fam ose, po tenti e 
ricche (F irenze  e  Pistoia)...!« quali a lungo andare, se non venissero questi beni 
obligati al Comune, e a ' suoi luoghi publici, e pii, g li harebbero comperi, e
comperrebbero, si come hanno fa tto  quasi d i tu tto  il rimanente, che non g li è 
stato lasciato’ ’ . *

Le te rr ito ire  com m unal, c 'é ta it b ien  l'e sp ace  d e  d o m in a tio n  d e  b a se  des 
m arch an d s d e  P ra to  qui à p a rtir  de  leur terre p a r ta it  à la co n q u ê te  p lu s  ou 
m oins h e u re u se  e t facile d u  m o n d e  ex térieur. U fa u t m a in ten an t fa ire  p lus 
àm pie connaissance avec les acteurs de l'activité.
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