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AVANT-PROPOS

L a  fila tu re  de ju te  n ’e x is te  en  F ra n ce  que  depu is  
le  m ilieu  d u  X I X e siècle. L ’A ng le te rre  com m ença  
à  la  fin d u  X V II I e siècle l ’im p o r ta tio n  dé c e tte  
fibre te x tile  o rig ina ire  des In d es , où  elle é ta i t  
connue  e t  u tilisée  depu is  fo r t  lo n g tem p s p a r  les 
ind igènes. Si les d é b u ts  de c e tte  in d u s tr ie  fu re n t 
pén ib les, son accro issem en t, dan s la  su ite , se fit 
avec une  ra p id ité  é to n n a n te . M algré  ce déve lo p p e
m e n t in ten s if , m algré  l’im p o rta n c e  ac tu e lle  de la  
f ila tu re  de  ju te  en  F ra n ce , a u c u n  o u v rag e  n ’a  é té  
consacré  sp é c ia le m en t à  c e tte  fibre e t  à  son em ploi.

I l  nous a  donc p a ru  in té re s sa n t d ’essayer de 
re c h e rc h e r  quelles fu re n t les orig ines de c e tte  in d u s 
tr ie  e t  les causes de son d év e lo p p em en t en  F ra n ce , 
e t  en  p a rtic u lie r  d a n s  la  rég ion  du  N ord .

N ous é tu d ie ro n s  le ju te , dès son  orig ine, com m e 
p la n te  a u x  In d e s  ang la ises ; pu is  son  com m erce  e t  
sa  ra p id e  ex tension , fac ilités p a r  le  d év e lo p p em en t 
de  la  cu ltu re .' N ous m o n tre ro n s  en su ite  co m m en t

^  -JLi

la  f ila tu re  de ju te  s ’in tro d u is i t  en  E u ro p e  e t  en  
F ra n ce , quels p rogrès elle fit en  u n  trè s  p e t i t  n o m b re  
d ’années e t  quelle  e s t sa  s itu a tio n  actuelle . P o u r

2 L

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



—  6 —

te rm in e r, nous avons exposé les ra p p o r ts  e n tre  
p a tro n s  e t  o u v rie rs  e t  la  c o n d itio n  des o u v rie rs , au  
p o in t de  vue  t r a v a i l  e t  au  p o in t de v u e  sala ire .

M alheu reusem en t, l’insuffisance de  d o c u m en ts  
écrits , le m an q u e  p resq u e  to ta l  d e  s ta t is t iq u e s  offi
cielles ex ac tes  (le ju te  le p lu s  so u v e n t e s t associé à  
d ’a u tre s  fibres), o n t é té  u n e  grosse d ifficu lté  p o u r  
n o tre  tra v a il . N ous avons cherché  à  y  su p p lée r p a r  
des e n q u ê te s  personnelles  au p rès  des in d u str ie ls  en  
ju te  de la  rég ion  d u  N o rd  e t  au p rès  des ouvriers. 
L a  p lu p a r t  nous o n t fa it  u n  accueil des p lus sy m p a 
th iq u e s  e t nous o n t  p ro cu ré  des ren se ig n em en ts  
trè s  in té re ssa n ts .

I l  nous e s t  p a rtic u liè re m e n t ag réab le  de re m e r
cier MM. V an cau w en b erg h e , de  S a in t-P o l-su r-M er, 
S now den  e t  T an g u y , de L ille, e t  T h illeu r, d ’A rm en- 
tiè res , q u i nous fu re n t d ’u n  p réc ieu x  concours.

N ous ne  pouvons ex p rim er sp éc ia lem en t n o tre  
reco n n a issan ce  à  to u te s  les personnes qu i o n t b ien  
v o u lu  n o u s  a id e r  d a n s  n o tre  tâ c h e , ce rta in es , d u  
res te , d é s ira n t n e  p as  ê tre  nom m ées.
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P R E M I È R E  P A R T I E

ZLîIE JUTE BRUT

CHAPITRE I 

R égion s de ß u ltu re .

On désigne sous le nom  d e  ju te* (ou  c h an v re  du  
B engale, ou c h a n v re  de C a lcu tta )  u n e  p la n te  à  
fibres de la  fam ille  des C orchorus. C e tte  p la n te  e s t 
c o m m u n e  d an s  p resq u e  to u te s  les p a rtie s  de l ’In d e  
A nglaise, m ais p lu s  sp éc ia lem en t cu ltiv ée  d an s  ce r
ta in es . D epu is fo r t  lo n g tem p s, le ju te  e s t connu  des 
H in d o u s  qui l’e m p lo ien t com m e fibre te x tile  a insi 
q u e  le coton.

N ous ve rro n s dans les d év e lo p p em en ts  su iv a n ts  
co m m en t la  fib re  que l ’on  e x tr a it  de  ces p la n te s  
p e u t  ê tre  .transfo rm ée : ce se ra  s u r to u t  en  sacs, 
to iles  d ’em ballages, ta p is  e t  te n tu re s , cordes e t 
cordages.

Le p ay s , g ra n d  p ro d u c te u r  de  ju te , e s t l ’In d e  
A ng la ise  : on  a  essayé  de l ’ac c lim a te r  d an s  d ’a u tre s  
p a y s  : seuls, les essais te n té s  en  Indo -C h ine  F r a n 
ça ise  o n t d o n n é  des ré s u l ta ts  en co u rag ean ts .
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L e ju te  e s t u n e  p la n te  qui d em an d e  b eau co u p  
d ’h u m id ité , aussi est-e lle  s u r to u t  cu ltivée  en  In d e , 
p rès  du  d e lta  d u  G ange, d an s  le B engale, d an s  des 
te r ra in s  em ployés ég a lem en t à  la  c u ltu re  d u  riz. 
L a  cu ltu re  d u  ju te  y  e s t facile, ra p id e  e t  c o m p a ra 
t iv e m e n t d ’u n e  la rg e  p ro d u c tio n . Les fibres tex tile s  
p ro v ie n n e n t de d e u x  espèces. E lles re ç o iv e n t les 
nom s des d iverses co n trées  de l ’In d e  qui les p ro 
d u ise n t : N a ra in g u n g e  ou  D acca , S erajgunge,
s itu és  a u  n o rd  d u  G ange e t  à  l ’o u es t d u  B ra h m a 
p o u tre , e t  D aisee, a u x  env irons de C a lcu tta . Ce 
d e rn ie r d is tr ic t  n e  rep ré sen te  que  le douzièm e de 
la  p ro d u c tio n  to ta le  de  ju te  de l ’Inde .

Voici, p o u r les d ix  d e rn iè res  années, la  q u a n ti té

ANNÉES ACRES BALLES

1899 ..................... 1.971.300 5.000.000
1900 ..................... 2 043.400 6.000.000
1 9 0 1 ..................... 2.249.000 6.500.000
1902 ..................... 2.200.000 5.280.000
1903 2.250.000 6.500.000
1904 ..................... 2.850.000 7-400.000
1905 ..................... 3.145.000 8.200.000
1906 ..................... 3.336.400 8.986.220
1907 ..................... 3.974.300 9.867.100
1908 ..................... 2.856.700 6.401.700
1909 ..................... 2.732.700 7 295 580

de te rre s  cu ltiv ées  en  In d e  A nglaise  p o u r le ju te  
a insi que la  p ro d u c tio n  en  fibres : (la superficie  e s t
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d o n n é e  en acres, qu i co rre sp o n d en t à  40 ares en v i
ro n , la  p ro d u c tio n  e s t ex p rim ée  en  ba lles  d o n t le 
po id s  e s t de  400 liv res anglaises, so it 181 k ilo 
g ram m es) (1).

L e  j u t e  e n  I n d o - C h i n e .  —  L a  c u ltu re  in te n s iv e  
d u  ju te  en  Indo -C h ine  F ra n ça ise  rem o n te  à  u n e  
époque  trè s  récen te . M. C harles S a in t, an c ien  d é p u té  
de la  Som m e, p ro p rié ta ire  des g ran d es  usines de 
fila tu re  e t de  tissage  de ju te  de  F lix é c o u rt e t  e n v i
ro n s  d a n s  la  Som m e, songea à  rec h e rch e r  d an s  
quelle  colonie fran ça ise  il p o u v a it  u tile m e n t te n te r  
l ’in tro d u c tio n  de la  c u ltu re  du  ju te  du  B engale. Il 
n ’ig n o ra it p a s  que  d é jà  p lu sieu rs  te n ta tiv e s  de  ce 
genre  a v a ie n t é té  fa ite s  en  E g y p te , en  A u s tra lie , 
a u  M ississipi e t  d a n s  la  C aroline d u  su d , ces p a y s  
p o sséd a n t des te r ra in s  e t  le c lim a t convenab les. Lé 
ju te  y  v e n a it  trè s  b ien , m ais p o u r p o u v o ir  e n tre r  
en  con cu rren ce  avec le p ro d u it  d u  B engale, il m a n 
q u a it  p resq u e  in v a r ia b le m e n t d ’u n  fa c te u r  essen
tie l  : la  m a in -d ’œ u v re  à  bas p r ix  e t  l ’a p ti tu d e  des 
ind igènes à  sa tis fa ire  a u x  t r a v a u x  pén ib les d u  
rou issage  e t  d u  d éco rticage . Ces te n ta tiv e s  d u re n t 
d o n c  ê tre  abandonnées.

M. C harles S a in t s a v a it  aussi que, de  tem p s  
im m ém o ria l, on  c u lt iv a i t  le ju te  en  M alaisie, au

(i) Ces chiffres sont extraits du C a le n d r ie r  p o u r  l 'a n n é e  i9 1 0 , publié par 
le “  D u n d e e  A d v e r t i s e r  ” journal de Dundee, qui s’eccupe du jute d’une 
façon toute particulière.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



—  12 —

J a p o n , en  Chine, m ais seu lem en t p o u r  les beso ins / 
lo cau x , e t  d a n s  des co n d itio n s  de  p ré p a ra tio n  e t  
d ’em ploi fo rt d ifféren tes d e  celles d u  B engale. 
T ou tefo is  on  tro u v e  en  Chine de la  filasse  de  ju te  
an a lo g u e  à  celle fou rn ie  p a r  C a lc u tta , m ais  en  si 
fa ib le  q u a n ti té  q u ’on n e  p e u t c o m p te r  v o ir  su rg ir  
de ce cô té  encore  u n e  a t ta q u e  sérieuse au  m onopole  
des In d e s  A nglaises.

I l  e s t u n  a u tr e  p a y s  p o u r  qu i le ju te  é ta i t  une  
c u ltu re  d é jà  séculaire , m ais qui, com m e les p récé 
d e n ts , le p ro d u isa it  p o u r  ses seuls beso ins locaux , 
d a n s  des c o n d itio n s  fo r t  im p a rfa ite s  de p ré p a ra tio n  
e t  d ’em plo i de la  fib re  : ce p a y s  e s t une  des colonies 
frança ises e t  n o n  des m o in s  im p o r ta n te s  : l’In d o - 
C hine.

L a  p reu v e  é ta i t  fa ite  que l ’Indo -C h ine  ré u n is sa it  
les co n d itio n s  p h y siq u es  e t c lim a té riq u e s  néces
sa ires  à  la  c u ltu re  de  ce tex tile . E lle  d isp o sa it  égale
m e n t  d ’u n e  p o p u la tio n  e ssen tie llem en t ag rico le  e t 
la  m a in -d ’œ u v re  a n n a m ite , o u tre  u n e  a p ti tu d e  
excep tionne lle  à  s ’assim iler to u s  les gen res  de  t r a 
vail, n e  c o û ta it  guère  p lu s  q u e  celle des In d es .

T o u te s  ces in d ica tio n s  é ta ie n t  b ien  fa ite s  p o u r 
encou rager M. S a in t à  p asse r de su ite  à  F ex é cu tio n  
de ses desseins. U ne  e n q u ê te  e u t  lieu  en  1893, con 
c lu a n t à  la  possib ilité  d e  fa ire  p ro d u ire  à  l ’In d o - 
Chine, d an s  des cond itions  de  q u a lité  e t  d e  re v ie n t 
p o u v a n t  co n cu rren cer celles des In d es , t o u t  le ju te
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nécessa ire  à  l ’In d u s tr ie  fran ça ise  e t é v en tu e lle 
m en t, de m e ttre  l’Indo -C h ine  en  é ta t  de fa b r iq u e r , 
elle-m êm e, su r p lace, avec son p ro p re  p ro d u it , les 
to iles e t  les sacs qui lu i so n t fou rn is p a r  C a lc u tta , 
p o u r u n e  v a le u r  d ’en v iro n  5 à  6 m illions de fra n c s  
ch a q u e  année.

E n  1894, des te rra in s  fu re n t achetés  p rès d ’H a n o i 
e t  de  T o u ran e . O n sem a des g ra ines v enues de 
C a lc u tta . L a  sécheresse re n d it  s tériles to u s  les efforts 
fa its . L a  seconde an née  n e  fu t  p as  p lu s  heu reuse .

C ro y a n t l’im pu ls ion  donnée , la  M aison  S a in t cessa 
de fa ire  les fra is  e t  av an ces  de  l’en trep rise . A u b o u t  
de que lques années, la  c u ltu re  fu t  p resq u e  to ta le 
m e n t ab andonnée .

N éanm oins, en  1900, à  la  su ite  d u  ra p p o r t  d ’u n  
p la n te u r  d u  T onk in , des te r ra in s  d ’e n v iro n 3,000 h e c 
ta re s , su r  les b o rd s  de la  r iv iè re  C laire, fu re n t  
ach e tés  p a r  la  M aison  S a in t, qu i y  c u ltiv a  le ju te . 
M ais les p lu s  g ran d s  ennuis· v in re n t de  la m ain - 
d ’œ u v re  ind igène  qu i ne  p ré p a ra  p as  les te r ra in s  
e t ne  su t  ni ro u ir , n i d éco rtiq u er. E n  1902, on  
c h e rch a  à  u tilise r  u n e  m a in -d ’œ u v re  chinoise, m ais, 
il y  e u t  encore  des débo ires à  su p p o rte r, t a n t  p a r  
su ite  de la  m éth o d e  de cu ltu re  que p a r  su ite  de  la  
sécheresse. C ep en d an t, on  a v a it  la  p reu v e  que , 
aussi b ien  que le d e lta  to n k in o is  e t  que l ’A n n am , 
le H a u t-T o n k in  p o u v a it  fo u rn ir  d ’excellen te  filasse 
de  ju te . ·
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D an s les années q u i su iv iren t, les réco ltes ne 
fu re n t p as  celles q u ’on  a v a i t  espérées : tou te fo is , 
g râce  à  la  té n a c ité  e t  a u x  c a p ita u x  de la  M aison 
S a in t, la  c u ltu re  du  ju te  e s t a u jo u rd ’h u i a ssu rée  
en  In d o -C h in e  F ran ça ise . N éanm oins, nous som m es 
encore  lo in  de  v o ir  se réa lise r  les espérances de 
M. S a in t, p u isq u e  l ’e x p o rta tio n  de l’Indo-C h ine  
a t te in t  e n v iro n  u n e  c in q u a n ta in e  de to n n es  p a r  an  
a lors que l ’im p o r ta tio n  de la  F ra n ce  es t d ’en  
m oyenne  100.000 to n n es  p a r  an.

Tels so n t les seuls p a y s  p ro d u c te u rs  de ju te , e t  
encore  le ju te  de  p ro v en an ce  indo-ch ino ise  n ’a  p as  
d ’in fluence  su r le m arch é  H in d o u  de C a lc u tta  à  
cause  de sa  t ro p  fa ib le  im p o rtan ce .
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CHAPITRE II

(Culture du jute.

O n c u ltiv e  le ju te  au  b o rd  des fleuves à  in o n d a 
tio n s  périod iques, m ais  en  des te rra in s  que  les e a u x  
n e  re c o u v re n t p a s  p e n d a n t  long tem ps.

P o u r  l’accom plissem en t de to u s  les t r a v a u x  de 
c u ltu re  e t  de  p ro d u c tio n  d u  ju te , le B engale  dispose 
d ’u n e  m a in -d ’œ u v re  p a rtic u liè re m e n t économ ique. 
Ces t r a v a u x  so n t p ra tiq u é s  d ’u n e  façon  to u te  fam i
lia le  p a r  de p e tits  ferm ie rs  ou  m é ta y e rs  appelés 
ry o ts , c u lt iv a n t c h a cu n  la  v a le u r  de 50 à  100 ares 
m ax im u m . D epu is  que lques années n éan m o in s , il 
s’e s t fo rm é de  p u issan tes  sociétés p o u r la  c u ltu re  en 
g rand .

O n sèm e g én é ra lem en t le ju te  a u  co m m en cem en t 
de la  sa ison  des p lu ies, en  m ars  ou  avril. Les in o n 
d a tio n s  des fleuves r iv e ra in s  c o u v re n t ce te r ra in  
ensem encé e t  le ju te  c ro ît d a n s  c e tte  h u m id ité  avec 
u n e  trè s  g ran d e  ra p id ité , p u isq u ’il a t t e in t  u n e  h a u 
te u r  de 1 m è tre , u n  m ois e n v iro n  ap rès  l’en sem en 
cem en t. U n e  saison  ch a u d e  et· m o d é ré m e n t p lu 
v ieuse e s t celle qu i c o n v ie n t le m ieux  a u  ju te .
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L a  floraison  d u  ju te  se p ro d u it  d u  m ilieu  de  ju in  
a u  m ois d ’a o û t, e n v iro n  100 jo u rs  ap rès  les sem ailles. 
I l  a  a t te in t  a lo rs sa  p leine c ro issance , fo rm a n t u n e  
p la n te  de  3 m ètre s  1 /2  env iron  s u r  u n e  ép a isseu r de 
2 c e n tim è tre s  à  la  base de la  tig e .

L ’époque  de  la  réco lte  d iffère  selon  que  le ju te  
d o it se rv ir  à  la  co n so m m atio n  ind igène , ou selon 
q u ’il d o it  ê tre  ex p o rté . D an s  le  p rem ie r cas, on 
coupe les p lan te s  a v a n t  ou  p e n d a n t  la  floraison, le 
re n d e m e n t e s t a lo rs trè s  fa ib le , m a is  les fibres so n t 
flexibles e t  trè s  fines. A u  c o n tra ire , p o u r  le ju te  d e s 
tin é  à  l ’e x p o rta tio n , on  ne le  réco lte  q u ’ap rès 
com p lè te  m a tu r ité , la  tig e  es t a lo rs  b e a u c o u p  p lus 
lignifiée, m ais au ssi d ’un  re n d e m e n t p lu s im p o r ta n t.

L e  rou issage  s ’opère  de la  faço n  su iv a n te  : 10 à 
15 b o tte s  form ées de  tiges de j u t e  so n t m ises d an s  
d ’é tro its  réc ip ien ts  ou  dan s u n  fossé, p leins d ’eau , 
e t  elles so n t reco u v ertes  de  m o tte s  d e  gazo n  p o u r  
q u ’elles en fo n cen t d an s  l ’eau  c o n s ta m m e n t. Le 
c u lt iv a te u r  les su rveille  to u s  les  jo u rs  en e ssa y a n t 
avec  ses ongles l ’écorce ju sq u ’à  ce q u ’il tro u v e  la  
d écom position  convenab le . Q u a n d  il p rép a re  le ju te  
p o u r  l ’e x p o rta tio n , il pousse  la  d éco m p o sitio n  
ju sq u ’à  ses dern ières lim ites, p re sq u e  ju s q u ’à  la  
p u tré fa c tio n . Le tem p s d u  ro u issa g e  d ép en d  de la  
te m p é ra tu re  : en  m oyenne  on c o m p te  de 8 à  10 
jo u rs  p o u r  le ju te  d e s tin é  a u x  in d ig èn es  ; p o u r  le
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ju te  d estin é  à  l’e x p o rta tio n ,d e u x  ou  tro is  jo u rs  s u p 
p lém en ta ires  so n t nécessaires.

L e ju te  p rép a ré  p o u r  la  conso m m atio n  ind igène  
e s t de  cou leur som bre , m oins p ro p re  que  le ju te  
d estin é  à  l ’e x p o rta tio n , q u i e s t p lu s  b lanc  e t  m oins 
ch a rg é  en  paille , m ais  aussi m oins solide e t  m oins 
d u rab le . L ’époque de  la  réco lte , la  d u rée  d u  ro u is
sage ex p liq u e n t les d ifférences que l ’on  c o n s ta te  
e n tre  les d ivers  éch an tillo n s  que  p ré se n te n t les 
m arc h an d s  de ju te .

P o u r  o b te n ir  la  fibre te x tile , l’ind igène  com m ence 
p a r  en lever à  la  m a in  u n e  p a r t ie  de l ’écorce d u  
n o y a u  ligneux  in te rn e  p rès  de la  rac ine . P u is  il 
f ra p p e  les tiges c o n tre  une  p lan ch e  p lacée  d e v a n t 
lu i d a n s  u n e  position  inclinée. A insi il d é ta c h e  les 
couches co rtica les in té r ie u re s  e t  o b tie n t  l ’écorce 
p ro p re m e n t d ite  qui c o n s titu e  la  fibre tex tile . A  
la  m ain , en su ite , il en lève  le p lu s  d ’im p u re té s  q u ’il 
p e u t  e t  lave  les fibres q u ’il é te n d  su r des b am b o u s  
ou  co rd es  p o u r les fa ire  sécher a u  soleil.

L es fibres, une  fois séchées, so n t réu n ies  en  
p a q u e ts  de  1 ou  2 m au n d s  (le m a u n d  v a u t  en v iro n  
39 kilos).

E n  A n n am , les ind igènes t ro u v e n t  la  v e n te  d u  
ju te  e n  lan iè res p o u r la  fa b r ic a tio n  de n a tte s . I l  ne 
leu r e s t donc p as  u tile  d e  le  ro u ir  de c e tte  façon.

L e p r ix  de  re v ie n t d u  ju te  ro u i au  p ro d u c te u r  en 
In d e  e s t d ’en v iro n  1 ro u p ie  12 a n n as  p a r  m a u n d ,
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ce qui co rrespond  à  p eu  p rès  à  4  fr. 15 p a r  39 kilogs 
p o u r u n e . année  m oyenne.

L e re n d e m e n t p a r  h e c ta re  e s t co m p té  com m e 
v a r ia n t  de 1.200 à  1.500 kilogs de filasse.

L a  fibre de j u te  c o n tra ire m e n t à  ce qui se p ro d u it  
p o u r  les tex tile s  eu ropéens, lin  ou  c h a n v re , passe  
d ’u n e  belle cou leu r b lan ch e  avec u n  b r il la n t  p a r t i 
cu lie r au  fau v e  e t  au  b ru n  cla ir, a u  fu r  e t  à  m esure  
q u ’elle e s t ab a n d o n n ée  à  l ’a ir. O n a cherché  à  
rem éd ie r à  c e t in co n v é n ien t sans  p o u v o ir  y  p a r 
v en ir, c e tte  d éco lo ra tio n  se fa isa it  a u  d é tr im e n t 
de  la  so lid ité  de la  fibre.
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C H A P I T R E  III

Transport du jute.

A ) .  E m b a l l a g e  e t  t r a n s p o r t  d u  j u t e  e n  I n d e .

Nous avons vu que les Hindous faisaient des 
ballots de fibres rouies et sèches pesant de 1 à 
2 maunds. Ces ballots ne contiennent que les meil
leures fibres et les plus longues : les plus courtes 
et celles de qualité inférieure sont mises à part et 
réunies dans des ballots spéciaux. A toutes ces 
fibres, les indigènes coupent les pieds qui sont 
moins bien rouis que le reste de la fibre et qui sont 
vendus sous le nom de « cuttings ». C’est principale
ment en Amérique que ces euttings trouvent des 
acheteurs, qui les emploient soit à la fabrication 
de toiles très grossières destinées à l’emballage du 
coton, soit à la fabrication du papier, soit à la pro
duction d’une eau-de-vie analogue à l’eau-de-vie 
de grains.

Le grand défaut de cette manutention indigène 
est dans le manque de soins de la part des Hindous : 
bien souvent ils laissent séjourner les fibres sur le 
sol, sans les réunir en ballots : le jute, qui reste
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ainsi soumis à l’humidité, s’en imprègne et en 
outre se souille de la boue sur laquelle il repose, 
ce' qui dans la suite cause lés plus grands ennuis 
aux filateurs.

Trop souvent les indigènes également mettent 
en ballots du jute pas assez sec, bien que propre. 
Il se produit les jours suivants un échauffement et 
un amincissement de la fibre : ce fut même la cause 
de plusieurs incendies dans les magasins de Cal
cutta.

Les filateurs anglais du jute se sont élevés contre 
cette négligence. Dans une conférence qui se tint 
à Londres le 27 janvier 1910, ils ont cherché le 
moyen d’empêcher une autre pratique frauduleuse 
celle-là, constatée en Inde : durant le trajet du lieu 
de culture à Calcutta, le jute est transporté pour une 
grande part, dans des bateaux natifs ; pour lui 
donner plus de poids, les indigènes à l’aide de 
grands bambous creux qu’ils plongent dans les 
ballots de jute, y introduisent de l’eau et du sable, 
parfois même : c’est ce que les Anglais appellent 
la (' mouille » du jute. Aussi, dans les contrats de 
vente du jute, il est convenu que le degré d’humidité 
moyen du jute ne dépassera pas un certain pourcen
tage.

Les bateaux hindous chargés de jute arrivent 
au « ghat », port fluvial de Calcutta ; c’est là que le 
jute est déchargé et mis en dépôt dans les magasins
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en attendant l’exportation. Les frais de transport 
sont d’environ 1 roupie 4 annas par maund, soit 
3 fr. 50 par 39 kilogs.

En Inde, le commerce du jute est entre les 
mains de deux catégories de courtiers indigènes 
le « bepari » ou courtier acheteur (intermédiaire 
entre le cultivateur et les expéditeurs), et le « maha- 
jan », expéditeur-exportateur. Toutefois certaines 
grandes maisons de jute ont des agents directs 
remplaçant ces intermédiaires.

B ) .  E m b a l la g e  e t  t r a n s p o r t  d u  j u t e  h o r s  d e  l ' I n d e .

Ces courtiers indigènes ou les agents de certains 
négociants, avant la mise en balles définitive pour 
l’exportation, font procéder à un nouveau triage 
des fibres selon leur qualité et leur longueur. Chaque 
qualité est désignée par une marque distinctive 
qui varie avec chaque maison d’exportation. Ces 
marques sont trop nombreuses pour que nous 
puissions les reproduire ici. On peut toutefois les 
ranger en 3 catégories principales : les plus belles 
fibres, les plus longues et les plus résistantes cons
tituent la première qualité dite « fine » ; la seconde 
qualité comprend les fibres plus brunes, quoique 
longues et résistantes encore « medium to good » ; 

enfin, à la troisième qualité, appartiennent les 
fibres les plus courtes et ayant des défauts : solidité 
moins grande, impuretés, etc. Les jutes tout à fait

3 h
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inférieurs soit comme qualité de fibres, soit par 
suite de leur mauvais état (fibres boueuses, sablon
neuses), constituent une catégorie spéciale, celle 
des « rejections » destinée à des usages inférieurs, 
presque analogues à ceux des cuttings.

Les prix que donnent les statistiques, les courtiers, 
sont toujours les prix de la catégorie moyenne 
dite : le groupe M.

Les fibres de jute de ces diverses catégories sont 
réunies en balles de 400 livres anglaises ou 181 kilogs 
qui sont pressées à la presse hydraulique pour 
qu’elles ne dépassent pas certaines dimensions 
nécessaires pour le transport aux termes des con
ventions maritimes.
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CHAPITRE IV

Commerce du jute brut.

A) E x p o r t a t i o n .

Ainsi que nous l’avons vu précédemment, Cal
cutta, grand marché du jute, est en même temps le 
grand port d’exportation de cette fibre.

Bien que le jute soit cultivé aux Indes depuis 
une date immémoriale, bien que son exportation 
ait commencé dès la fin du X V IIIe siècle, ce n’est 
qu’à partir de 1836 que l’exportation du jute a 
pris une extension telle que les statistiques l’ont 
conservée. De 1828 à 1836, l’exportation fut 
en moyenne annuellement de 2.000 tonnes, soit
12.000 balles environ. L’année 1828 cependant ne 
donne qu’une sortie de Calcutta de 18 tonnes, 
soit une centaine de balles.

Le tableau suivant montre quels furent les 
débuts du commerce du jute brut et son importance 
croissante en Grande-Bretagne, France et Amé
rique (1) :

(i) T h e  L in e n  tr a d e  a n c ie n t e t m o d e m ,  par Alex. W a r d s n . — 1864. — 
Dans ce tableau, il manque les chiffres d’exportation pour les autres nations 
d’Europe qui allèrent en croissant puisque, vers 1860 le chiffre total des expor
tations atteignait environ 500.100 balles.
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Dans le tableau ci-dessus, on remarque la hausse 
brusque des exportations en 1858-1859. Cet accrois
sement est dû à la pénurie de lin qui suivit la guerre 
de Crimée. Le marché de lin russe fut à peu près 
nul à cette époque, aussi chercha-t-on à utiliser 
le jute d’une façon plus large qu’on ne l’avait fait 
jusqu’alors.

La guerre de sécession d’Amérique, qui amena 
en 1865-1866 une disette de coton, favorisa elle 
aussi le développement du commerce du jute, 
comme le montre le tableau ci-dessous (1) :

ANNÉES TONNES B A L L E S  EXPORTÉES DE CALCUTTA

1864 ........................ 84.172 462.900
1865-66 . . . . 177.071 973.900
1866-67 . . . . 93.804 515.900
1867-68 . . . . 126.537 696.000
1868-69 . . . . 184.254 . 1.014.400

; 1869-70 . . . . 175.413 964.800
1 1870-71 . . . . 191.975 1.055.800

1871-72 . . . . 317.147 1.744.300
1872-73 . . . . 370.040 2.035.200

Ainsi, en 10 ans, l’industrie du jute en Europe et 
en Amérique avait fait des progrès surprenants, 
puisque les exportations des Indes quintuplaient 
presque. Depuis cette époque, le jute connu et 
apprécié de plus en plus, a eu une demande sans

(i) R e n o u a r d . E tu d e  s u r  le  t r a v a i l  des l i n s , «¿c., tome VII.
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cesse croissante, suivant les fluctuations du marché 
du lin et du coton. La progression des exportations 
du jute fut la suivante (1) :

187 4    1 .6 0 0 .0 0 0  b a lles

1884  ........................................... 2 .3 5 0 .0 0 0  —

1 8 9 4    2 .8 0 0 .0 0 0  —

1904    3 .5 0 0 .0 0 0  —

1 9 0 9  . · ....................................  4 .2 1 0 .0 0 0  —

La répartition du jute entre les divers pays 
d’importation fut en 1909 (1) :

E c o sse  . . .
Balles.

. 1 .2 0 0 .0 0 0 B elg iq u e  .
Balles.

. 100.000
A n g le terre  . 2 0 .0 0 0 A llem agn e . 7 0 0 .0 0 0

Irlande . 2 5 .0 0 0 A u tr ich e-H o n g r ie . 2 8 5 .0 0 0

F ran ce 6 0 0 .0 0 0 N o r v è g e  et S u è d e . . 60.0CO

R u ss ie  . 2 0 0 .0 0 0 Ita lie  . . . . . 2 2 0 .0 0 0

H ollan d e . . 3 0 .0 0 0 A m érique . . 6 5 0 .0 0 0

E sp a g n e . 1 2 0 .0 0 0

La France, bien qu’occupant un rang honorable 
dans cette répartition, ne semble pas devoir s’y 
maintenir si elle encourage la culture du jute 
dans sa colonie d’Indo-Chine. Cette colonie a 
exporté une moyenne de 56 tonnes annuellement 
depuis 1900 (2), alors qu’elle pourrait sinon appro
visionner la France de jute, tout au moins faire

(1) Dundee Advertiser, 22 Septembre 1909.
(2) Rapport général de l’Exposition Coloniale Nationale de 1907 au Jardin 

Colonial, page 227.
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disparaître l’importation de sacs de jute des Indes 
qui lui sont nécessaires (annuellement plus de 
9.000.000 de kilogs lui sont fournis par les manu
factures dos Indes Anglaises).

Une cause de variation importante dans les 
exportations de jute doit être cherchée dans les 
fluctuations fréquentes et sensibles du prix de cette 
fibre. Vers 1830, le jute valait à peu près 20 livres 
sterling la tonne anglaise de 1.015 kilogs, soit 
0 fr. 50 environ le kilog. Son prix s’accrut aux 
environs de 1857 où il atteint 0 fr. 64 le kilog. : 
cela tient à la grande demande de jute résultant de 
la pénurie du lin (guerre de Crimée). En 1860, le 
prix du jute tombe à 0 fr. 55 pour remonter à 
0 fr. 60 en 1865 (guerre de sécession). Depuis cette 
époque, le cours fut toujours inférieur à ce prix, 
mais il oscille dans des limites assez grandes et 
dans un temps très court. Ces fluctuations s’expli
quent par diverses raisons : le jute suit les variations 
du lin et du coton dont l’abondance plus ou moins 
grande modifie la demande de jute ; le cours élevé 
de ces deux textiles supérieurs au jute pourra 
influer également sur les prix de ce dernier. Enfin, 
les nouvelles de la récolte qu’accompagnent sou
vent des coups de spéculation produisent effet sur 
le marché de Calcutta et par suite sur le marché 
mondial. Le gouvernement anglais de l’Inde donne, 
en effet, des renseignements de prévision sur la
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récolte en juillet que publie le D u n d e e  A d v e r t i s e r  

vers le 14 juillet de chaque année ; ensuite le gou
vernement anglais donne des chiffres définitifs de 
récolte en septembre : d’où des variations dans les 
offres des courtiers tablant sur ces données et des 
mouvements assez prononcés dans les prix.

Les fluctuations des cours du jute dans les dix 
dernières années sont très caractéristiques, accusant 
des hausses et des baisses très rapides et con
sidérables comme dans la période 1905-1907 (1) :

(î) Prix donnés enlivres, schelüngs, pence par tonne anglaise de 1 015 kilogs; 
ces chiffres proviennent du D u n d ee  A d v e r t i s e r ,  Calendar 1909-1910.
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La moyenne générale de ces dix dernières années 
est de 13 £ 2. 6 par tonne anglaise, soit 0 fr. 37 le 
kilog. oscillant entre un minimum de 11 £ 0. 0, soit 
0 fr. 27 par kilog., et un maximum de 28 £ 5, soit 
0 fr. 69 par kilog.
$ En France; le prix du jute est sensiblement 
égal, un peu supérieur cependant, aux chiffres 
donnés ci-dessus. Voici les fluctuations du cours 
du quintal des jutes d’après les rapports de la 
commission de valeurs de douane et les annales 
du commerce extérieur de 1891 à 1909.

Francs. Francs. Francs.

1891 . . . 45 18 9 8  . . . 4 0 190 4  . . . 5 0

1892 . . . 4 0 1899  . . . 45 1905  . . . 60

1893  . . . 45 1900  . . . 40 19 0 6  . . . 7 0

1894 . . . 35 1901 . . . 35 19 0 7  . . . 6 0

18 9 5  , . . 35 190 2  . . . 4 0 1 9 0 8  . . . 4 0

18 9 6  .

18 9 7  .

. . 40  

. . 35

190 3  . . . 4 0 1909  . . . 4 5

B ) .  I m p o r t a t i o n .

En Angleterre. —1 Nous avons vu au chapitre des 
exportations de Calcutta l’importance considérable 
des importations de l’Angleterre (1.245.000 balles) 
comparées à celles des diverses autres nations 
européennes (2.315.000 balles).

C’est en Ecosse et surtout aux environs de 
Dundee que se trouvent les manufactures de jute. 
Cependant le grand marché de cette fibre textile 
est Londres. Les filateurs de Dundee reçoivent bien
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de l’Inde directement du jute, mais souvent, ils 
désirent connaître la qualité de la fibre qu’ils 
achètent à l’aide d’échantillons qui leur sont adres
sés de Londres. C’est dans la partie des docks de 
Londres, dite East-India-Docks (Docks des Indes 
Orientales), que se trouvent les principaux entrepôts 
de jute. Le jute y est déposé au fur et à mesure de 
l’arrivée des navires, qui appartiennent presque 
tous à la Grande Compagnie de Navigation : la 
« City Line ». Cette compagnie anglaise a un 
service régulier hebdomadaire entre Calcutta, Lon
dres et Dunkerque et vice versa, par vapeurs de 
4 à 6.000 tonnes, qui mettent environ un mois pour 
faire la traversée de Londres à Calcutta. Le cours 
du fret demandé par cette Compagnie, pour le 
transport du jute de Calcutta à Londres, varie 
entre 17 shellings 6 et 25 shellings par tonne anglaise 
de 1.015 kilogs. En moyenne, on compte le fret au 
cours de 20 shellings à 22 shellings 6 par tonne.

Autrefois, Liverpool avait comme Londres un 
marché de jute assez prospère, qui néanmoins s’est 
vu peu à peu abandonné en faveur du marché de 
Londres où la vente du jute a lieu tous les jours.

Londres étant le seul marché de jute en Europe, 
il en résulte que ce sera cette ville qui fera parvenir 
à toutes les nations européennes la fibre nécessaire.

Le gros inconvénient de ce marché unique du 
jute est dans la spéculation qui en résulte. En effet
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tout se passe entre négociants anglais ayant des 
agences en Inde, et qui peuvent conduire les cours 
comme ils le désirent, sans craindre la concurrence 
d’un autre pays producteur ou vendeur de matière 
première. On explique donc ainsi facilement les 
variations de prix de la fibre brute selon l’annonce 
d’une faible ou forte récolte, d’ensemencement 
important ou restreint de terrains ou même sans 
raison apparente.

I m p o r t a t i o n  e n  F r a n c e .

La France doit jusqu’aujourd’hui recourir à 
l’intermédiaire de l’Angleterre, soit pour le trans
port, soit pour les négociations touchant la matière 
première.

Le transport du jute se fait, le plus souvent, via 
Londres, de Calcutta à Dunkerque, par la Com
pagnie la « City Line »; il demande une durée de 
35 à 40 jours, sans supplément de fret, pour le 
transport Londres-Dunkerque. Ce prix du fret ne 
varie pas, même au cas où un navire a été affrété 
directement sur Dunkerque. Il est à regretter de 
ne pas avoir de communications plus faciles que 
celles qui existent actuellement entre la France et 
l’Extrême-Orient par navires français marchands. 
Nous sommes, à ce point de vue, tributaires de 
l’Angleterre pour la majeure partie des exporta
tions de ces pays, ce qui cause une gêne considérable
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pour les industriels et négociants français. En effet, 
pour le jute notamment, à part Dunkerque, tous 
les autres ports français supportent un fret sup
plémentaire.

Pour toute la France, l’importation de jute brut 
est passé de 7.014 tonnes en 1862-63, à une moyenne 
de 31.100 tonnes pour la période 1875 à 1880. De 
1898 à ’ 1908, d’après les documents statistiques 
sur le commerce de la France, les importations de 
jute brut ont été les suivantes (en tonnes) :

1898 . . . 8 2 .0 5 6 1904 . . . 8 7 .1 6 4

189 9 . . . 6 7 .0 4 7 1905 . . . 8 6 .9 3 3

190 0 . . . 7 2 .9 4 5 100 6 . . . 9 7 .3 6 5

1901 . . . 9 1 .0 0 6 1 9 0 7 . . . 1 1 5 .9 0 0

1902 . . . 1 1 8 .9 1 1 1908 . . . 9 2 .3 2 6

1903 . . . 7 1 .4 0 4 190 9 . . . 10 1 .5 3 1

Les importations pour le port de Dunkerque 
seul correspondent à environ 65 % du chiffre des 
importations totales précédentes et c’est de l’An
gleterre que viennent les 85 % du jute nécessaire 
à la France.

En cas de désaccord entre négociants en jute et 
industriels français, le différend est porté à Lon
dres, où est constituée une sorte de Chambre arbi
trale avec experts qui apprécient la valeur de la 
fibre en litige. En cas d’appel, une Commission 
spéciale, à Londres juge en dernier ressort.
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I m p o r t a t io n  e n  A l l e m a g n e .

C’est Hambourg, le grand port allemand, qui 
reçoit la presque totalité du jute, comme Bremerha
ven, port avancé de Brême, reçoit la presque totalité 
des cotons travaillés en Allemagne.

Pour les dernières années 1903,1904,1907,1908, 
nous relevons les importations suivantes (1) :

ANNÉES T O N N E S V A L E U R  E N  M A R K S

1903 . . . . 121.647 35.065.830
1904 . . . . 138.258 40.469.070
1907 . . . . 176.906 74.711.120
1908 . . . . 183.413 63.461.600

Le transport du jute s’effectue en grande partie 
par vapeurs allemands venant directement de 
Calcutta à Hambourg.

En comparant ces chiffres d’importation avec 
ceux donnés précédemment pour la France, on 
remarque combien l’industrie allemande du jute 
augmente et dépasse actuellement l’industrie fran
çaise.

(i) T a b e lla r isch e  Ü bersich ten  des H a m b u r g is c h e n  H a n d e ls  i m  J a h r e  1908  
z u s a m m e n g e s te ll t  v o n  d e m  h a n d e ls s ta tis tisc h e n  B u r e a u , — Hambourg 1909 —
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D E U X I È M E  P A R T I E

H IST O R IQ U E  DE LA FIL A T U R E  DE JU T E

CHAPITRE I

Origines de la filature de jute en Europe.

Le jute était connu aux Indes de tous temps et 
employé, mais c’est à la Compagnie anglaise des 
Indes Orientales, puissante compagnie de naviga
tion, que l’on doit l’industrie du jute en Europe. 
A  partir de 1792, cette compagnie fit parvenir des 
fibres en Angleterre ,à la suite du voyage du docteur 
Roxburgh, qu’elle avait envoyé à Calcutta pour y 
chercher -les produits que l’Angleterre en particu
lier, l’Europe en général pourraient utiliser. Le 
Docteur Roxburgh cultiva lui-même le jute aux 
Indes, et en retira des fibres qu’il expédia en Angle
terre avec des essais sur ces mêmes fibres et un 
rapport contenant les résultats de ses nombreuses 
expériences.

La Compagnie des Indes Orientales par la suite 
fit tous ses efforts pour introduire en Europe et 
principalement en Angleterre cette nouvelle fibre 
qui n’avait rencontré qu’un accueil peu favorable.

4 h
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Elle dépensa plus de 50.000 livres en frais d’an
nonces et d’essais dans diverses usines. « Elle ne 
réussit en 1796, dit M. Alfred Renouard (1), qu’à 
faire expédier sur le continent une certaine quan
tité de jute sous diverses formes : cette quantité 
indiquée dans un rapport sur les affaires de l’Inde, 
lu en 1831 à la Chambre de commerce de Dundee 
est évaluée : pour le jute brut à 159 maunds pour 
la Grande-Bretagne, 100 pour Hambourg, 154 pour 
l’Amérique ; pour le jute manufacturé à 34.000 sacs 
pour les Etats-Unis et à des quantités non relevées 
à destination de Penang (Chine) et de la Nouvelle 
Galles du Sud. En présence d’un aussi maigre 
résultat, la Compagnie cessa ses frais et les expor
tations disparurent jusqu’en 1800. »

Aux Indes Anglaises, voyant les résultats obtenus 
dans les essais faits par la Compagnie, des indus
triels songèrent à exploiter le jute, que jusque là 
seuls les indigènes travaillaient. Des usines furent 
créées. En même temps les Hindous stimulés culti
vèrent de façon plus intensive le jute, qui se répan
dit dans d’autres contrées où cette fibre était peu 
connue auparavant.

Un nouvel envoyé de la Compagnie des Indes, le 
Docteur Buchanam, en 1803, étudia aux Indes les 
textiles qui y croissaient, fît des rapports sur chacun

(i) A R enouard  op. cit. T VII.
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d’eux et contribua dans une large mesure à répandre 
en Angleterre et même en Europe, la connaissance 
de certains textiles tels que le sunn, sorte de chan
vre, tout en montrant les avantages que l’on pouvait 
tirer du jute.

La Compagnie des Indes Orientales fit faire des 
essais de filage de jute dans des usines de Dundee, 
essaya d’obtenir des cordes de diverses grosseurs, 
ainsi que des paillassons qui furent confectionnés 
aux environs de Londres. Pour cela, elle dut faire 
de nombreux sacrifices d’argent, mais sa persévé
rance fut récompensée, car peu à peu les demandes 
de jute augmentèrent.

Aux efforts de la Compagnie des Indes Orien
tales, il faut joindre ceux de M. Thomas Neish, un 
marchand de Dundee, auquel revient pour une 
grande partie l’honneur d’avoir fondé la filature de 
jute en Ecosse. « En 1822, (1) il reçut de Londres 
un petit envoi de jute et il s’efforça d’obtenir de un 
ou de deux tisseurs locaux qu’ils l’essayent sur 
leurs métiers. Mais soit par soupçon, soit par aver
sion pour la nouvelle fibre, ils ne consentirent pas 
à se conformer à son désir. Aucune autre expérience 
pratique ne paraît avoir été faite jusqu’en 1832, 
quand M. Neish, ayant reçu un nouvel envoi de 
jute, renouvela ses efforts et fut plus heureux. Il

(i) D u n d e e  A d v e r t i s e r ,  2 Juillet 1910.
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obtint d’une firme de tisseurs de faire une expé
rience avec la nouvelle fibre dans leur usine et les 
résultats prouvèrent, à la fin, son adaptation au 
travail de la filature. »

Ainsi jusqu’aux environs de 1835, on n’eut à 
enregistrer que de faibles quantités importées en 
Europe, qui servirent surtout à faire des essais. Du 
reste les statistiques, comme nous l’avons fait 
remarquer plus haut, ne donnent pas de chiffres 
spéciaux pour le jute qui est compris dans une 
rubrique générale avec d’autres textiles comme le 
sunn, le chanvre.

A partir de 1836, nous avons des renseignements 
plus précis qui nous montrent comment, grâce à 
son opiniâtreté, la Compagnie des Indes Orien
tales a pu introduire le commerce du jute en 
Europe et donner ainsi une source de richesses de 
plus à l’Angleterre. Comme le dit M. Renouard (1) : 
« Cet exemple tout spécial pourrait sans contredit 
être mis sous les yeux de ceux qui songent aux 
faibles relations commerciales que nous entretenons 
avec nos propres colonies. » · .

Durant le cours du X I X e siècle, comme nous 
l’avons indiqué très brièvement à propos des chif
fres d’exportation du jute de Calcutta, deux évé
nements sont venus augmenter d’une façon très

(i) Rehouart, op-cit. tomo VIL
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marquée l’importation du jute en Europe : ce fut 
d’abord la guerre de Crimée, qui en 1857-1859 
amena un manque presque complet de lin en Russie, 
le grand pays producteur, ce qui obligea les fila- 
teurs à chercher une fibre textile capable de rem
placer, au moins provisoirement, le lin ; ce fut 
ensuite la guerre de Sécession aux Etats-Unis 
d’Amérique qui amena une hausse considérable 
des cotons, en 1864-1866, par suite de la pénurie 
de récoltes qui avait accompagné la guerre. A la 
suite de ces deux guerres, il y eut," donc, une aug
mentation sensible de consommation du jute, qui 
fut surtout utilisé dans la production d’articles à 
bon marché : on constate, pour la seule ville 
de Dundee, l’accroissement suivant d’importa
tions (1) :

en 1 8 3 3 ' .............................. 3 0 0  ton n es de 101 5  k ilo g s

en  1 8 4 8 ............................  8 .9 0 5  to n n es de 1 0 1 5  k ilo g s

en  186 4 ............................  4 5 .0 0 0  ton n es de 1015  k ilo g s

Dundee qui avait à cette époque le presque 
monopole de la manufacture de jute connut une 
période de prospérité inouïe. Dans l’espoir de béné
fices analogues à ceux recueillis par les industriels 
de Dundee, de nombreuses filatures et manufac-

(1) Rapport du Consul de Belfast, cité par M. Ed. F a u c h e u r , dans - la 
C h a m b r e  d e  C o m m e r c e  d e  L i l l e  e t l ' in d u s t r i e  l in i é r e  »» Lille — 1893 —
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tures de jute se créèrent en Angleterre et les capi
taux affluèrent à une industrie si promettante. Ce 
fut aussi l’époque où, dans toute l’Europe, une 
poussée plus intense fut donnée aux filatures ou 
établissements s’occupant de ce textile.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE II

La fila ture de Jute en A ngleterre  et au x  Indes.

SECTJON I

Ln filature île ju te  en Angleterre.

Depuis 1864, l’industrie du jute n’a fait que se 
développer de façon régulière. Dundee reste le 
centre incontesté de la filature de jute, mais de 
nombreux établissements ont été créés en Irlande 
principalement.

On compte à l’heure actuelle 107 usines s’occu
pant du travail du jute dans toute la Grande- 
Bretagne. Les plus gros établissements sont aux 
environs de Dundee : notamment celui de MM. Cox 
frères et Limited à Lochee, près Dundee, la plus 
importante usine du Royaume-Uni, pour la filature 
et le tissage du jute, avec 26.000 broches, 1.000 
métiers à tisser, comptant plus de 5.000 ouvriers (1).

R nous a été impossible de nous procurer un état 
approximatif de la situation de l’industrie du jute

(i) Dundee A dvertiser, —  2 Juillet 1910
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dans tout le Royaume-Uni, ni même en Ecosse. 
Pour Dundee, les statistiques remontent à 1900 
(Annuaire de Dundee) :

O u tilla g e , b a tim en ts, m a ch in es............................. 6 .0 0 0 .0 0 0  £
S a la ires p a y és  a n n u e llem en t.................................  1 .5 0 0 .0 0 0  £

M atière b ru te , m archand ise tra v a illée  . .

A p p rov ision n em en t e tc ............................................... 3 .7 5 0 .0 0 0  £

so it un  to ta l de 1 1 .2 5 0 .0 0 0  £

Mais le D u n d e e  A d v e r t i s e r  du 2 juillet 1910, en 
rappelant ces chiffres, ajoute : « Pour l’année 1910, 
on peut estimer que le total doit être porté à
11.500.000 livres, car il n’y a pas de changement 
important dans l’industrie du jute au point de vue 
financier dans la décade passée et les prix et le 
stock de la matière brute et travaillée ne sont pas 
moindres en 1910 qu’à cette période ; ces chiffres 
peuvent donc être considérés comme une représen
tation juste de la situation financière à Dundee (1). »

SECTION II

L,a filature «le Jute aux Indes- Anglaises.

C’est dans ce pays que s’est produit le plus 
curieux et le plus prodigieux mouvement d’exten
sion de l’industrie du jute.

(i) Dundee A dvertiser  — 2 Juillet 1910.
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Ce fut en 1855 que la première filature de jute 
fut élevée dans le voisinage de Calcutta. Aupara
vant on se souciait peu de fabriquer industrielle
ment. On se contentait des travaux faits par les 
indigènes. Quand on se rendit compte des progrès 
accomplis en Angleterre et des bénéfices énormes 
réalisés, avec le développement sans cesse croissant 
de l’exportation du riz et des autres produits 
spéciaux à l’Inde et à l’Extrême-Orient, comme la 
noix de coco, qui demandaient un emballage en 
sacs de jute, on construisit des usines aux Indes 
Anglaises.

A l’heure actuelle, après une cinquantaine d’an
nées, plus de cinquante usines sont en pleine pro
duction. Cette marche ascensionnelle des manu
factures de l’Inde ne doit pas cependant inquiéter 
l’Europe. En effet, les capitaux engagés sont en 
grande partie des capitaux anglais et provenant 
des industriels de Dundee dans une large mesure. 
Ceux-ci ont voulu ainsi éviter les frais de transport 
du jute brut en Angleterre et des sacs ou embal
lages en jute d’Angleterre en Extrême-Orient 
ensuite. La demande de ces emballages a beaucoup 
augmenté depuis un demi-siècle en Extrême- 
Orient, comme le prouvent les chiffres d’exporta
tion des produits fabriqués en jute par les manu
factures de l’Inde : exportations à destination des 
Straits Settlements, de l’Inde Hollandaise, pour
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l’emballage du kopra ou noix de coco, à destination 
de la Chine pour le thé, le riz, enfin à destination 
de l’Indo-Chine Française. Il est très regrettable 
de constater, quand on considère le commerce de 
cette grande colonie française, le manque d’initia
tive des industriels français, qui n’auraient qu’à 
imiter les industriels anglais. Notre colonie de 
l’Indo-Chine importe chaque année pour plus de 
9 millions de kilogs de sacs de jute actuellement. 
(La moyenne de 1897 à 1900 fut de plus de 8.500.000 
kilos de sacs de jute) (1). Seule une usine française 
existe en Inde Française, à Chandernagor, appar
tenant à la Société Générale industrielle de Chan
dernagor, fonctionnant depuis 1895 avec 6.456 bro
ches et 330 métiers à tisser. Il y aurait donc intérêt 
à imiter cet exemple en créant des usines en Indo- 
Chiné, utilisant et augmentant la quantité de jute 
produit par cette colonie, donnant une nouvelle 
source de richesse à celle-ci sans nuire à l’industrie 
française qui ne peut à cause de la distance appro
visionner ce marché. Un autre avantage serait dans 
la diminution du prix des emballages nécessaires.

Quoi qu’on puisse souhaiter, c’est l’Inde Anglaise 
qui, aujourd’hui, produit le jute fabriqué néces
saire à l’Extrême-Orient. On considère que la 
quantité de jute nécessaire à la consommation indi-

(i) Revue « l ’I n d o -C h in e  · ·, N° 25, janvier 1904.
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gène Hindoue est annuellement de 500.000 balles, 
tandis que la consommation des manufactures des 
Indes a beaucoup augmenté dans les trente der
nières années :

1 8 7 4 ......................................................... 4 6 0 .0 0 0  b a lles

1 8 8 4 .........................................................  9 0 0 .0 0 0  —
1 8 9 4 ......................................................... 1 .5 0 0 .0 0 0  —

1 8 9 6  ............................... ....... . . 1 .8 0 0 .0 0 0  —
1 8 9 7  ...........................................................1 .9 5 0 .0 0 0  —

1 8 9 8  ....................................................  2 .1 5 0 .0 0 0  —
1 8 9 9  ..................................................... 2 .1 0 0 .0 0 0  —

1 9 0 0  ......................................................... 2 .3 0 0 .0 0 0  —
1 9 0 1  ....................................................  2 .5 0 0 .0 0 0  —

1 9 0 2  ....................................................  2 .6 0 0 .0 0 0  —
1 9 0 3  ....................................................  2 .8 0 0 .0 0 0  —

1904 ......................................................... 3 .0 0 0 .0 0 0  —

(i) 1 9 0 6 ......................................................... 3 .2 5 0 .0 0 0  —

1 9 0 8 .........................................................  3 .9 5 0 .0 0 0  —

‘ (2) 1 9 0 9 ......................................................... 4 .3 0 0 .0 0 0  —

L’accroissement des usines est en rapport avec 
cet accroissement de la consommation du jute en 
Inde Anglaise (3) :

(l) C h a r t o f  ju te p r ic e s ,  John Mac Nicoll et C°, Dundee 1906.
(?) Dundee A dvertiser, 22 septembre 1909.
(3) L ' E n g r a is  : Journal International hebdomadaire, 2 septembre 1910
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ANNÉES
N O M B R E  

D ’ U S I N E S

C A P IT A L  

E N  L IV R E S

N O M B R E

d ’o u v r i e r s

N O M B R E  

D E  B R O C II8 S

N O M B R E

D E M É T IE R S

1879-80 22 2.246.000 27.150 70.800 4 950
1889-90 26 2.600.000 59.500 156 900 7.700
1899-00 34 3.978.000 102 400 295 300 14.100
1904-05 38 5.395.000 133.200 409.200 20.000
1906-07 44 6.330.000 166.900 520.500 25.300
1907-08 50 7.019.000 187.800 562 300 27.200

Presque toutes ces manufactures se trouvent à 
Calcutta ou aux environs. Leurs propriétaires et 
leurs agents se sont réunis depuis 1884 en une asso
ciation qui, sous le nom de « The India jute Mill 
Association », a beaucoup travaillé, depuis sa fon
dation, à faire progresser cette industrie.

On peut se rendre compte de l’importance de 
l’industrie du jute en Inde, si on compare ses 
moyens d’action donnés ci-dessus, aux moyens
d’action de l’industrie du jute en dehors des Indes 
en 1904 (1) :

P e r so n n e l de fabrication  et v en te . . . . 1 6 0 .0 0 0  p erso n n es

C apitaux e m p l o y é s ............................................  1 6 .6 5 0 .0 0 0  £

N om b re de b ro ch es. . . . . . . .  8 5 0 .0 0 0  b r o c h e s .

N om b re de m é t ie r s ....................................................  4 6 .0 0 0  m étiers

Si maintenant, nous comparons les coûts de por- 
duction des matières fabriquées en jute aux Indes

(i) Journal, L a  D épêche C o lo n ia le , 1905.
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Anglaises et en dehors des Indes, nous avons les 
résultats suivants (en millions de francs) :

aux I ndes h ors  des I ndes !

Mat'ères de préparation et d’apprêts. 10 10

Personne] de fabrication et vente (salaire) 38 135

Intérêts des c a p i ta u x ............................. 12 30

Amortissement, entretien des construe-
1 tions et du m até rie l............................. 20 40

Consommation de combustible, huiles, -
graisses, pièces de rechange. 20 35

Frais généraux de fabrication et vente . 15 30

Soit au total . . . . 115 280

Ce tableau montre bien la différence énorme du 
prix de la main-d’œuvre en Inde et en Europe.
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CHAPITRE III

D évelop p em en t de la  filature de jute en F rance.

La filature de jute en France ne remonte qu’aux 
environs de 1843-1845. C’était seulement l’époque 
où les tentatives anglaises d’utilisation du jute 
avaient donné des résultats intéressants et encou
rageants.

Cependant les cliifïres d’importation du jute en 
France, à cette époque, sont très difficiles à trouver 
et à vérifier. Le jute brut, en effet, ne figure seul 
sur les publications de l’Administration des Douanes 
qu’à partir de 1861. Antérieurement à cette date, 
ces publications indiquaient à l’article « végétaux 
filamenteux non dénommés », que les quantités 
importées des Indes Anglaises comprenaient le jute. 
C’est donc ce chiffre qu’il faut adopter en tenant 
compte de la restriction précédente. Le tableau 
ci-dessous montre quelle fut l’importance crois
sante des importations de jute en France de 1840 
à 1909 en kilogs (1) :

(i) Rapport du Bureau du Syndicat de l’Industrie Textile. — Paris, 23 
mai 1903.
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184 0 4 4 .2 3 6 1864 1 2 .7 5 9 .5 7 0 1887 4 6 .9 8 6 .5 0 8
1841 8 9 .5 7 4 1865 1 6 .6 4 5 .0 3 0 1888 4 0 .1 5 2 .5 2 8
1 8 4 2 4 3 .5 0 9 1866 1 6 .8 9 3 .5 3 0 1889 4 7 .7 4 8 .4 9 7
1844 2 .7 3 9 1867 1 6 .3 7 8 .9 0 0 1890 5 3 .9 5 5 .8 1 5
1845 281 1868 1 6 .2 5 7 .4 6 8 1891 6 0 .8 5 7 .4 1 9
184 6 4 4 3 .7 0 9 1869 1 6 .8 4 1 .9 3 0 1892 4 3 .4 8 1 .3 4 3
184 7 1 .0 1 2 .2 8 0 1870 1 5 .0 6 1 .2 2 9 1893 5 9 .5 1 9 .6 1 9
1848 1 .3 3 6 .6 2 7 1871 2 0 .7 7 8 .9 0 6 1894 5 3 .7 3 7 .3 4 8
1849 1 6 8 .9 3 2 1872 2 8 .1 5 5 .5 0 3 1895 7 7 .1 8 3 .2 1 7

1 8 5 0 2 6 1 .7 5 8 1873 3 3 .8 3 9 .6 5 7 1896 6 2 .2 6 2 .6 6 3
1851 5 4 0 .9 2 5 1874 2 1 .2 2 1 .5 4 1 1897 6 0 .8 9 8 .9 2 9
185 2 1 .0 2 1 .3 6 0 1875 3 6 .3 7 7 .7 1 0 1898 8 2 .0 5 6 .4 2 0
185 3 1 .0 4 2 .6 0 5 1876 2 7 .7 1 6 .1 3 6 1899 6 7 .0 4 7 .1 2 4
185 4 1 .8 9 2 .3 4 5 1877 2 6 .4 3 9 .6 7 0 1 9 0 0 7 2 .9 4 5 .1 4 7
18 5 5 1 .9 7 1 .1 6 7 1878 2 4 .9 5 8 .6 5 3 l' .O l 9 1 .0 0 6 .2 6 9
18 5 6 2 .0 7 2 .5 0 6 1879 3 9 .1 3 1 .8 7 1 1902 1 1 8 .9 1 1 .8 2 8
1857 3 .9 6 9 .2 2 0 1880 3 1 .6 7 1 .6 3 9 1903 7 1 .4 0 4 .4 5 7

1858 3 .1 9 8 .8 6 3 1881 3 2 .2 0 3 .0 9 4 1904 8 7 .1 6 4 .0 3 5
1859 5 .5 6 5 .0 6 6 18 8 2 3 8 .0 4 1 .2 3 4 (1 ) 190 5 8 6 .9 3 3 .1 6 0
1 8 6 0 3 .2 6 9 .8 9 5 1883 3 6 .6 9 5 .0 5 1 1906 9 7 .3 6 5 .8 2 0

1861 1 0 .3 2 5 .3 6 3 1884 2 8 .9 1 3 .4 2 6 1907 1 1 5 .9 0 0 .7 8 5
1 8 6 2 6 .2 9 9 .3 9 7 1885 3 5 .7 1 7 .5 9 1 1908 9 2 ,3 2 6 .9 1 7

186 3 7 .0 1 4 .0 8 6 1886 3 1 .2 7 4 .4 8 1 1909 1 0 1 .5 3 1 .3 0 0

D eux  in d u strie ls  frança is , d e v a n t les r é s u lta ts  de 
la  f ila tu re  de  ju te  en  A n g le te rre  vers 1843-1845, se 
p ré o c c u p è re n t d ’in tro d u ire  en  F ra n c e  la  nouvelle  
fibre : M. D a v id  D ickson  de la  M aison M alo D ickson  
e t Gie de D u n k erq u e , a insi que  M. J a m e s  C arm i- 
chaël père , de  la  M aison A. B o cq u e t e t  Cle à  A illy- 
su r-Som m e.

(i) Commission permanente des valeurs de douanes. — Rapports annuels.
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P e u  à  p e u  des m étie rs  m écan iques  p u re n t  ê tre  
in sta llé s , m étie rs  o b ten u s  à  g ra n d ’peine  les années 
p récéd en te s  p o u r  le t ra v a il  d u  lin  e t  des é to u p es. 
L ’A n g le te rre  a v a i t  en  effet p r is  des m esures trè s  
sévères p o u r  em p êch er la  so rtie  de ses p o r ts  a u x  
m é tie rs  e t  pièces m écan iq u es  nécessa ires. A insi les 
in d u str ie ls  fran ça is  p u re n t  en  g ran d e  p a r t ie  é v ite r  
les tâ to n n e m e n ts  de  leu rs  c o n c u rre n ts  ang lais, 
lo rsq u e  ceux-c i v o u lu re n t a d a p te r  le ju te  a u x  
m étie rs  à  filer lin  e t  é toupes.

Ce fu re n t  ces d e u x  f ila tu res  de  D u n k e rq u e  e t  
A illy -su r-S om m e qu i, les p rem ières, fo u rn ire n t  des 
fils de  ju te  à  MM. S a in t  frè res à  F lix e c o u rt (Som m e). 
Ceux-ci c o m m en cè ren t à  fa ire  fa b r iq u e r  à  la  m ain  
des to iles à  sacs en  ju te . Us p e rs is tè re n t d a n s  leu r 
dessein , b ien  que  la  co n so m m atio n  fran ça ise  ne 
re c h e rc h â t p a s  les n o u v e a u x  p ro d u its , le u r  p ré fé 
r a n t  les p ro d u its  en  lin  ou  en  ch an v re . N éanm oins 
MM. S a in t, de  nom b reu ses  années p lu s  ta r d ,  t r o u 
v è re n t des débouchés e t  p a rv in re n t ,  ap rès  de longs 
essais, à  tisse r m éc a n iq u e m e n t le ju te . E n  1857, ils 
in s ta llè re n t à  E lix e c o u rt le p rem ie r  tissag e  m éca
n iq u e  de ju te  en  F ran ce .

A  la  su ite  d ’u n e  e n q u ê te  p a rle m e n ta ire , la  C om 
m ission  de l ’In d u s tr ie  lin ière  à  L ille  ré p o n d , a insi, 
le 22 a v ril 1870 : i l  ex iste  d an s  le re sso rt de la  
C ham bre  de com m erce de L ille, à  f ila tu res  de  ju te  
co n s tru ite s  depu is 1860 avec  8.272 b roches. N ous
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n ’avons p u  c o n n a ître  la  s itu a tio n  de  la  f ila tu re  de 
ju te  d an s  les a u tre s  d é p a rte m e n ts , m ais  ces chiffres 
m o n tre n t  com bien , en  d ix  années, l ’in d u s tr ie  du  
ju te  a v a it  p rog ressé  a u x  en v iro n s de  Lille. D u  re s te  
le ta b le a u  des im p o rta tio n s  de ju te  b r u t  don n é  ci- 
dessus in d iq u e  b ien  c e tte  m arc h e  c ro issan te  de 
l ’in d u str ie .

I l  n o u s  a  sem blé que l’on  p o u v a it  g ro u p er sous 
4 chefs p rin c ip a u x  les causes d u  d év e lo p p em en t de 
l ’in d u s tr ie  d u  ju te  en  F ra n c e  :

1° C auses te n a n t  à  la  m a in -d ’œ u v re  ;
2° C auses te n a n t  à  la  s itu a tio n  g éog raph ique  ;
3° C auses te n a n t  a u  d é v e lo p p em en t de c e rta in s  

em plo is d u  ju te  ;
4° C auses douan ières.

1° C a u s e s  t e n a n t  à  l a  m a i n - f î  œ u v r e .

Ce fu t  u n e  des ra isons e t  n o n  des m oindres qui 
c o n d u is it les m em bres d u  C om pto ir lin ier de P a ris  
à  in s ta lle r  d an s  la  va llée  de la  Som m e à  A illy -sur 
Som m e, les é tab lissem en ts  d an s  lesquels M. Ja m e s  
C arm ichaël père  in tro d u is it  l ’in d u str ie  d u  ju te . L a  
p o p u la tio n  de  c e tte  rég ion  é ta i t  com posée de  p e ti ts  
a rtisa n s , p o u r la  p lu p a r t  tis se ra n d s  à  la  m ain , e t 
o u v rie rs  agrico les p e n d a n t  la  belle  saison. A insi le 
re c ru te m e n t d ’o u v rie rs  p o u r  les m étie rs  à  la  m ain  
e t  p o u r  les m étie rs  m écan iques  p a r  la  su ite  d an s  le

5 L
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tissage , e t  p o u r  les m étie rs  à  filer m écan iques se 
fit assez a isém en t, s u r to u t  avec l ’a ssu ran ce  d ’u n  
tra v a il  régu lier avec u n  sa la ire  p lu s  é levé q u e  celui 
que p o u v a ie n t a v o ir  ces tra v a ille u rs  à  dom icile. O n 
co m p ren d  dès lo rs fac ile m en t co m m en t d an s  c e tte  
va llée  de la  Som m e, des usines fo r t  im p o r ta n te s  
v in re n t s ’é ta b lir , com m e les usines S a in t dan s la  
rég ion  qui v a  de F lix e c o u r t à  A bbeville , usines les 
p lu s  im p o r ta n te s  a u jo u rd ’h u i p o u r l ’in d u s tr ie  du  
ju te .

O n p e u t  enco re  in v o q u e r la  m êm e ra iso n  de 
m a in -d ’œ u v re  p o u r  ex p liq u e r  l ’é ta b lisse m e n t de 
fila tu res  e t  de  tissages  de  ju te  à  D u n k e rq u e  e t  a u x  
env irons. Com m e nous le v e rro n s  p lu s lo in , la  
f ila tu re  du  ju te  em plo ie  p r in c ip a le m e n t une  m ain - 
d ’œ u v re  fém in ine  ou  d ’en fan ts . A  D u n k e rq u e  les 
t r a v a u x  d u  p o r t  o ccu p en t u n  n o m b re  d ’h om m es 
trè s  im p o r ta n t . O n p u t  donc a isé m en t re c ru te r  des 
fem m es q u i fu re n t  em ployées so it a u x  fila tu res , 
so it a u x  tissages.

/

2° O m i s e s  g é o g r a p h i q u e s .

C’e st encore  l ’u n e  des causes que  l ’o n  p e u t  in v o 
quer p o u r  la  c ré a tio n  des usines de  D u n k erq u e . 
Com m e il a  é té  d i t  p réc é d e m m e n t, la  p lu s  grosse 
p a r t ie  des im p o r ta tio n s  de ju te  en  F ra n c e  se fa i t  
p a r  ce p o r t, p o r t  m a rc h a n d  fra n ça is  le p lu s  p rès
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de L ond res, le g ra n d  m arch é  d u  ju te . I l  é ta i t  donc 
to u t  n a tu re l  que  des usines s ’é ta b lis se n t en  ce 
p o in t où  les fra is  de  t ra n s p o r t  d u  ju te  é ta ie n t  les 
m o in d res  de  t o u t  le te r r ito ire  frança is .

3° C a u s e s  t e n a n t  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e  

c e r t a i n s  e m p l o i s  d u  j u t e .

O n p e u t  in v o q u e r  c e tte  cause  p o u r  ex p liq u e r  la  
tra n s fo rm a tio n  de  l ’in d u str ie  d u  ju te  d a n s  les P y ré 
nées. L e  ju te  e s t s u r to u t  em ployé d a n s  c e tte  rég ion  
p o u r la  co n fec tio n  de chaussons en  to ile  de  ju te  
avec sem elles tressées, en  filés de  ju te ’. J u s q u ’à  ces 
d e rn iè res  années les tresses  nécessaires à  ces sem elles 
e t le  t is su  de ju te  é ta ie n t  fab riq u és  d a n s  le N o rd  
ou d a n s  la  Som m e, expéd iés d a n s  les P y ré n ée s  où 
se fa is a ie n t les sandales.

A u c o n tra ire , a u jo u rd ’h u i, v o u la n t ê tre  les m a î
tre s  de la  s itu a tio n , les fa b r ic a n ts  se so n t doub lés 
de f ila teu rs  e t  tis se u rs  de ju te  p ro d u isa n t d a n s  la  
m esu re  d e  leurs besoins. Ce ne  so n t p as  les p lu s  
belles q u a lité s  de  filés de ju te  qu i reç o iv en t a insi 
u n  em plo i ; n éan m o in s  la  p e r te  e s t ap p réc iab le  p o u r 
les f ila tu res  e t tissag es  d u  n o rd  de la  F ra n c e  qui 
p o u v a ie n t écou ler de  la  so rte  les m oins belles 
q u a lité s  de  ju te , in u tilisab le s  p o u r  en  fa ire  des sacs, 
to iles d ’em ballage  ou  a u tre s  tissu s  de m eilleure  
q u a ü té .

O n p e u t  encore  in v o q u e r c e tte  cause  p o u r  m on-
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t r e r  co m m en t clans le n o rd  de  la  F ra n c e , les p lu s  
grosses usines se so n t créées. D e to u t  le te r r i to ir e  
fran ça is , les d é p a r te m e n ts  d u  N o rd , d u  P a s-d e -  
C alais, de  l ’A isne e t  de la  Som m e so n t à  la  fois les 
d é p a rte m e n ts  les p lu s riches en  p ro d u c tio n s  a g r i
coles e t  en  p ro d u c tio n s  in d u strie lle s , a in si q u ’en  
p ro d u c tio n s  m inières. Le d é v e lo p p e m e n t co n sid é 
rab le  de  la  p ro d u c tio n  d a n s  c e tte  rég ion  a  n écess ité  
u n e  d em an d e  de  p lu s  en  p lu s  g ra n d e  de  sacs e t  
to iles d ’em ballage  que  fo u rn it  l ’in d u s tr ie  d u  ju te  
en  p ro g ressan t, elle aussi, de  m an iè re  re m a rq u a b le  
dan s la  seconde m o itié  d u  X I X e siècle.

4P Causes douanières.

E nfin , d ’u n e  façon  généra le , p o u r  to u te  l ’in d u s 
tr ie  d u  ju te , le rég im e d o u a n ie r  a d o p té  en  F ra n c e  
depu is  1860 a  la rg e m e n t c o n tr ib u é  à  lu i a ssu re r  son  
ex ten sio n , en  f ix a n t des b a rr iè re s  élevées a u x  p ro 
d u its  de  la  co n cu rren ce  é tran g ère .

J u s q u ’en 1860, le ju te  b r u t  é ta i t  assim ilé  a u  
c h a n v re  e t  p a y a i t  à  son e n tré e  en  F ra n c e  : 3 fran cs  
p a r  100 kilos ( oi re la tiv e  a u x  d o u an es d u  27 m ars  
1817), d ro its  q u i fu re n t  p o r té s  à  5 fra n c s  p a r  
100 kilos p a r  la  loi su r les do u an es d u  2 ju il le t  1836. 
Ces d ro its  é ta ie n t  com pensés p a r  des d ro its  su r les 
fils e t  tissus de  ju te  assim ilés, a u  d é b u t, a u x  fils e t  
tissu s  de  lin  o u  c h a n v re , à  sa v o ir  : p o u r  les fils 
d ro its  de 38 à  163 fran cs  p a rlO O k ilo g s  d ’ap rès la
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lo n g u eu r au  kilog, selon  q u e  les fils so n t écrus, 
b lan ch is  ou  te in ts , e t p o u r les tissu s  d ro its  de  60 à  
817 fran cs  selon le no m b re  de  fils d an s  l ’espace de 
5 m illim ètres e t  selon que les tissu s  so n t écrus, 
b lan ch is  ou  te in ts  (O rdonnance  re la tiv e  à  d iverses 
m od ifica tions a u x  d ro its  de d o u an es à  l ’im p o r ta tio n  
d u  26 ju in  1842). L a  loi du  9 ju in  1845, m od ifian t 
ce ta r if , s ’occupe sp éc ia lem en t des fils e t  tissu s  de 
ju te  p o u r  lesquels elle fixe les d ro its  su iv a n ts  p o u r 
100 kilos :

Ecrus Blanchis Teints

Fils sans distinction de finesse. . . . 60 82 80
Tissus mesurant dans l’espace de 5 m/m

moins de S fils ..................................... 77 107 107
Tissus mesurant dans l’espace de 5 m/m

8 f i l s ..................................................... 90 12S 126
Tissus mesurant dans l’espace de 5 m/m

9, 10, 11 fils..........................................
Tissus mesurant dans l’espace de 5 m/m

129 194 149

au-dessus de 8 fils ............................... Droits des tissus de lin.

L e t r a i té  de  com m erce d u  23 ja n v ie r  1860 e n tre  
la  F ra n c e  e t  l ’A ng le te rre , d o n t l ’a rtic le  16 é ta i t  
a insi conçu  : « L a  F ra n ce  s’engage à  ce que  les 
d ro its  a d  v a l o r e m  é ta b lis  à  l ’im p o r ta tio n  en  F ra n c e  
a ie n t p o u r  m a x im u m  la  lim ite  de 25 % à  p a r t i r  
d u  1er o c to b re  1864 », é ta i t  conclu  p o u r  u n e  d u rée  
de  10 ans. I l  e x e m p ta it  c o m p lè te m en t le ju te  b r u t  
de  d ro its  de  d o u an es s ’il é ta i t  en  b r in  ou  te illé , e t 
q u ’il so it im p o rté  d ire c te m e n t de  l ’In d e  A ng la ise , 
ou des e n tre p ô ts  d u  R o y au m e-U n i, sous p av illo n
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d e  l ’u n  ou d e  l ’a u tre  des d e u x  pays. L e ju te  pe igné  
é ta i t  soum is à  u n  d ro it  d e  3 fra n c s  p a r  100 kilogs. 
L es fils de ju te  é ta ie n t  son mi s à  des d ro its  v a r ia n t  
de  7 à  22 fran cs  .par 100 kilogs, se lon  la  lo n g u eu r des 
fils a u  k ilo g e t selon  q u e  les fils é ta ie n t  écrus, b lanch is  
ou  te in ts . P o u r  les tissus, les d ro its  v a r ia ie n t  de 
13 à  44 fran cs  p a r  100kilogs selon  le n o m b re  de fils 
d a n s  5 m illim è tres  e t  selon  que  les tis su s  é ta ie n t  
écrus, b lan ch is  o u  te in ts . Ces d ro its  en  1864 fu re n t 
abaissés à  5 à  14 fra n c s  p o u r les fils e t  10 à  35 francs 
p o u r  les tissu s , p a r  100 kilogs.

L e t r a i té  de com m erce  conc lu  le 1er m ai 1861 
e n tre  la  F ra n c e  e t  la  B elg ique, re p re n d  e x a c te m e n t 
les ta r ifs  p ré c é d e n ts  avec les m êm es c h a n g em e n ts  
à  d a te r  d u  1er o c to b re  1864. I l  en  fu t  de  m êm e avec 
les tra i té s  de  com m erce  d u  2 a o û t 1862 e n tre  la  
F ra n c e  e t l ’A llem agne e t  d u  17 ju ille t  1863, e n tre  
la  F ra n c e  e t  l ’I ta l ie .

Les o rd o n n an ces  e t  lois de  1817, 1836, 1842 e t 
1845, m alg ré  les d ro its  su r  le ju te  b ru t ,  g râce  au x  
d ro its  fo rt é levés su r  les p ro d u its  fab riq u és  p e r
m ire n t la  c ré a tio n  en  F ra n c e  de  fila tu res  e t  tissages 
de  ju te , sans tro p  c ra in d re  la  concurrence  é tr a n 
gère. Les tra i té s  de 1860 e t  des années qu i su iv iren t, 
en  e x o n é ra n t de  d ro its  le  ju te  b ru t  e t  m a in te n a n t 
les d ro its  su r les fils e t  tissus, fu re n t trè s  favo rab les  
à  l ’in d u strie  du  ju te  en  F ran ce , pu isq u e  l ’im p o r ta 
t io n  d u  ju te  qu i é ta i t  de 7.000 to n n es  en v iro n  en
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1860 a tte ig n i t  p lu s  d u  doub le  5 an s  p lu s  ta r d ,  p o u r 
a lle r e n su ite  sans  cesse en  a u g m e n t n t.

L a  lo i d u  26 ju il le t  1 8 '2 , p o r ta n t  f ix a tio n  des 
ta r ifs  spécifiques su r les m a tiè re s  b ru te s , te x tile s  
ou  a u tre s , m it  u n  d ro it  de  1 fran c  p a r  100 kilogs à  
l ’e n tré e  d u  ju te  b ru t, co m p en san t c e tte  ta x e  d ’u n  
d ro it  su p p lé m e n ta ire  de  1 fr. 40 su r les fils de ju te  
de to u te  so rte  e t  de  1 fr. 50 su r les tissu s  de ju te  de 
to u te  so rte . A vec les t r a i té s  sp éc iau x  e n tre  la  
F ra n c e  e t  les d iverses N a tio n s  voisines, c e tte  loi 
ne  re ç u t au c u n e  ap p lica tio n .

L a  F ra n c e  ren o u v e la , en  effet, p a r  les t ra i té s  de 
com m erce d u  5 n o v em b re  1872 avec l ’A n g le te rre  
e t  d u  5 fév rier 1873 avec la  B elg ique, les t ra i té s  de 
1860 e t 1861 q u i fu re n t rep ro d u its . E n  1877, ces 
tra i té s  de 1872 e t  1873 fu re n t p ro rogés ju s q u ’à  ce 
q u ’u n  n o u v e a u  ta r i f  d o u an ie r a i t  é té  p ro m u lg u é  
en F rance .

L e ta r i f  généra l des d o u an es v o té  le 7 m a i 1881, 
p ro m u lg u é  le 8 m ai 1881, e x e m p te  de d ro its  à  
l ’e n tré e  en F ra n c e  le ju te  en  b r in  ou  te illé  ou  peigné, 
fixe u n  d ro it  d ’e n tré e  de  6 fr. 25 à  17 fr. 50 p a r  
100 kilogs p o u r  les fils de  ju te  selon  leu r  lon g u eu r 
au  kilog, selon  q u ’ils so n t ou  n o n  b lanch is , e t  u n  
d ro it  de 16 à  43 fran cs  selon les tissu s  de ju te  p a r  
100 kilogs.

Ce ta r if  fu t  ap p liq u é  à  la  B elg ique  p a r  le t r a i té  
d  com m erce d u  31 o c to b re  1881 (p rom u lgué  p a r
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le  d é c re t  d u  13 m ai 1882) e t  à  l ’A n g le te rre  p a r  la  
c o n v e n tio n  d u  2 fév rie r  1882 v a la b le  ju s q u ’au  
1er fé v r ie r  1892.

L ’in d u s tr ie  d u  ju te  m alg ré  ces ta r if s  p ro te c te u rs  
t ra v e rs a  u n e  m au v a ise  p é rio d e  en 1885-1886. G râce 
a u  d é v e lo p p e m e n t de la  co n so m m atio n  in té r ie u re , 
g râce  à  l ’é ta t  p lu s  p ro sp è re  de l ’a g ric u ltu re  e t  des 
fa b r iq u e s  de ju te , u n  n o u v e l essor se p ro d u is it  e t 
l ’im p o r ta t io n  des sacs é tra n g e rs  d im in u a . Des 
e x p o rta tio n s  de fils se f ire n t s u r to u t  en  A llem agne, 
en  B elg ique , e t  des e x p o rta tio n s  de  tis su s  de  ju te  
s u r to u t  en  A lgérie  e t  d a n s  les colonies frança ises. 
L es f ila te u rs  e t  tis se u rs  fo n t  e n te n d re  à  c e tte  époque 
des p ro te s ta t io n s  su r  l ’in tro d u c tio n  d ’u n e  éno rm e 
q u a n ti té  de sacs de  ju te  a r r iv a n t  rem p lis  de  g ra ines 
ou  a u tre s  p ro d u its  e t  r e s ta n t  en  F ra n c e  san s  av o ir 
a c q u it té  a u cu n  d ro it. L es in d u str ie ls  tro u v a ie n t 
q u ’ils a v a ie n t de ce fa i t  u n  g rav e  p ré ju d ice  à  su p 
p o r te r  e t  en  1886, ils d e m a n d a ie n t a u  G o u v ern e 
m e n t q u ’on  a p p liq u e  l ’a r tic le  106 d u  règ lem en t 
des d o u an es  qu i p ré v o it  des d ro its  sp éc iau x , m ais 
sans  a b o u tir .

A  p a r t i r  d u  11 ja n v ie r  1892 fu re n t m is en  v ig u eu r 
de  n o u v e a u x  ta r ifs  q u i so n t encore a p p liq u é s  au  
ju te  à  l ’h e u re  ac tu e lle  : d ’ap rès ces ta r ifs , le ju te  
b ru t ,  te illé , to rd u  ou  peigné  ainsi que  les é to u p es 
d e  ju te  s o n t ex em p ts  de  d ro its . Les ta r ifs  p rév o ie n t
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d e u x  ca tégories d e  ta x e  : u n e  m in im u m  e t  u n e  géné
ra le  ap p liq u ées  selon les t ra i té s  de com m erce :

P o u r  l e s  f i l s  d e  j u t e  :  par 100  k ilo g s .

Tarif général

E cru s ou  en  éch ev ea u x  de 7  fr. 5 0  à 12 fr. 5 0  

B lan ch is ou t e in t s . . de 10 » 5 0  à 15 » 5 0

P o u r  l e s  t i s s u s  d e  j u t e  : par 100 k ilo g s .

Tarif général

E c r u s ................................  17 à  3 0  fr.

B lan ch is . . . .  le s  m êm es p lu s 7 fr. 50

P o u r  l e s  s a c s  d e  j u t e  :

L es m êm es tarifs que pour le s  t issu s , p lu s 10  0/o .

Ce ta r i f  d u  11 ja n v ie r  1892 e u t  u n  a u tr e  a v a n 
ta g e  to u c h a n t  l ’in d u s tr ie  d u  ju te , c a r n o n  seu lem en t 
il é ta b lis sa it  des b a rriè re s  douan ières p o u r  l ’in d u s 
tr ie  te x tile , m ais il p ro té g e a it  l ’ag ricu ltu re . C’es t 
p a r  c e tte  d e rn iè re  p ro te c tio n  q u ’il fav o rise  encore  
l’in d u s tr ie  te x tile  du  ju te , en  a u g m e n ta n t la  c u ltu re  
des céréales e t  de  la  b e tte ra v e  à  sucre, qu i c ra ig n en t 
m oins la  concu rrence  é tra n g è re  e t  d e m a n d e n t u n e  
p lu s  g ran d e  q u a n ti té  de sacs de ju te .

C e p en d an t l ’im p o r ta tio n  d u  sucre  e t  des céréa les  
d e v in t  nécessa ire  e t ne  fit que  s’a c c ro ître  à  p a r t i r  
de  1888 m alg ré  le d ro it  de  7 fran cs  a u x  100 kilos 
é ta b li p a r  la  loi d u  27 fév rie r 1894 su r  les céréales : 
la  co n so m m atio n  de ces denrées a u g m e n ta n t ch aq u e  
année. Ces im p o rta tio n s  p e rm ire n t des fra u d e s  su r

»
)

Tarif spécial

d e 6  fr. 7 5  à 1 Lfr. 

d e 9  » 7 5 à  14 »

Tarif spécial

12 à 2 0  fr. 

le s  m ê m .p lu s ô f .
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les d ro its  de  d o u an es  à  a c q u it te r  p o u r  les sacs. O n 
in tro d u is i t  a lo rs  en  F ra n c e  des m arc h an d ise s  d i
verses ensachées en  p a y a n t  des d ro its  de  d o u an es  
so u v e n t trè s  ré d u its  p o u r  le c o n te n u  d u  sac, sans 
a c q u it te r  au c u n e  ta x e  p o u r  celui-ci. C e tte  s itu a tio n  
fu t  s u r to u t  sensib le  p o u r l ’in d u s tr ie  fran ça ise  d u  
ju te  en  1900-1901, o ù  l ’in d u s tr ie  d u  ju te  a  tra v e rsé  
u n e  crise  d a n s  le m onde e n tie r  (due en  g ran d e  
p a r t ie  a u  tro p  g ra n d  d év e lo p p em en t in d u strie l) . 
C e tte  e n tré e  en  f ra u d e  de  sacs su r le te r r ito ire  f ra n 
çais a au g m e n té  d a n s  u n e  la rg e  m esure  le m ala ise  
d o n t  so u ffra it l ’in d u s tr ie  d u  ju te . L e ta r i f  de  1892 
te n a i t  c o m p te  des charges spéciales que  ren c o n 
t ra ie n t  les f ila teu rs  fran ça is  e t  d o n t ne  so u ffra ien t 
p as  les f ila te u rs  é tra n g e rs  : sa la ires  p lus élevés en  
F ra n c e  q u ’à  l ’é tra n g e r  (cinq  fois p lu s  q u ’a u x  
In d es), c a p ita lisa tio n  trè s  su p érieu re  des fra is  d ’in s 
ta l la t io n  e t  d ’o u tillag e  fo u rn i en  g ran d e  p a r t ie  p a r  
l ’é tra n g e r  (1), c o û t trè s  élevé des tra n s p o r ts  p a r  
chem ins de  fer. I l  y  e u t  à  la  su ite  de  ce ta r if  de  1892 
u n  trè s  g ra n d  accro issem en t de  la  -consom m ation  
fran ça ise  en  ju te  e t  u n e  d im in u tio n  n o ta b le  de  
l ’im p o r ta tio n  des p ro d u its  fab riq u és , q u i to m b e  
de 2.665 to n n es  en 1881 à  361 en  1901. Les e n trées

(i). Il convient de noter que l’industrie métallurgique française a permis la 
concurrence aux métiers anglais et que, grâce à de persévérantes recherches, 
des maisons françaises, à Lille notamment, empêchent les industriels d’être 
tributaires de l’Angleterre complètement.
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en  e n tre p ô t  p a sse n t de 908 en  1891 à  588 en  1901 
e t  le t r a n s i t  de  212 to n n es  en  1881 à  132 en  1891 
e t  29 en  1901.

Les ta r ifs  de  d o u an e  o n t donc eu p o u r  effet de  
p ro cu re r  a u  t ra v a il  n a tio n a l u n  su rc ro ît  d ’a c tiv ité , 
e t  p a r  l’ëx te n s io n  e t  p a r  le p e rfe c tio n n em e n t de 
l ’o u tillag e  u n e  ré d u c tio n  des fra is  g én é ra u x  e t  u n  
a b a isse m e n t des p r ix  p o u r la  consom m ation . M ais, 
si, d an s  ces cond itions , l ’in d u str ie  du  ju te  e û t  p u  
p rogresser, ce lu i f u t  p lu s difficile avec des charges 
nouvelles a g g ra v a n t celles que  les ta r ifs  de  1892 
a v a ie n t co n treb a lan cées . Ces charges co n s is ten t en  : 
im p ô ts  sans  cesse c ro issan ts , assu ran ce-in cen d ie , 
effets de la  loi su r les acc id en ts  du  tra v a il , ré d u c tio n  
des heu res de  tra v a il , h ausse  c o n s ta n te  des sa la ires  : 
to u s  é lém en ts d ’é lév a tio n  d u  p r ix  de re v ie n t, é lé
m en ts  qu i é c h a p p e n t de p lu s  en  p lus à  la  v o lo n té  e t 
à  l ’a c tio n  des chefs d ’in d u strie .

L ’e n tré e  en  fran ch ise  de sacs a u g m e n te  encore  
ces causes d ’in fé rio rité  de l ’in d u str ie  fran ça ise  d u  
ju te  v is-à-v is des in d u strie s  é tran g ères . E c h a p p e n t 
a u x  d ro its  à  leu r  e n tré e  en  F ra n c e  : les sacs v e n a n t 
des colonies fran ça ises  n ’a y a n t  p a y é  a u c u n  d ro it  
d a n s  ces colonies e t  c o n v o y a n t des d en rées in d em n es  
de d ro its  ; les sacs e n tr a n t  en  F ra n c e  à  t i t r e  de ta r e  
légale  p o u r  les den rées les m oins im posées ; les sacs 
p é n é tr a n t  en  F ra n c e  p leins e t  p a y a n t  les d ro its  de 
la  m arc h an d ise  im p o rtée , d ro its  to u jo u rs  in fé rieu rs  
à  ceux  p rév u s  p o u r  les sacs de  ju te .
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E n  v o u la n t a insi fav o rise r p rin c ip a le m e n t l ’a li
m e n ta tio n  p u b liq u e , on  a  sacrifié  les in té rê ts  de 
l ’in d u s tr ie  du  ju te . C e p en d an t san s  g ra v e m e n t 
a t te in d re  l’a lim e n ta tio n , on  a u ra i t  é v ité  l ’e n tré e  en  
fran ch ise  d ’u n  n o m b re  de  sacs q u ’à  d é fa u t de  s ta 
tis tiq u e s  pub liées p a r  l ’A d m in is tra tio n , on  p e u t 
é v a lu e r  à  5 m illions de sacs v e n a n t  de  nos colonies 
e t  15 m illions de sacs v e n a n t de  l ’é tra n g e r  ou  de 
ses possessions. Ces 20 m illions de sacs re p ré s e n te n t 
en  po id s en v iro n  19.000 to n n es , so it 20 % de  la  
p ro d u c tio n  française .

U n e  a u tre  sou rce  de p ré ju d ices  p o u r i In d u s tr ie
d u  ju te  en  F ra n c e  v ie n t d ’adm issions tem p o ra ire s
de  sacs v ides. Ces adm issions fa u sse n t a b so lu m e n t »
les p rév is io n s  d u  lég is la teu r. L es sacs so n t, en  effet, 
com pris  d an s  la  n o m en c la tu re  des adm issions te m 
p o ra ires  com m e seul p ro d u it  d a n s  sa  fo rm e dern iè re , 
c ’e s t-à -d ire  ne  p o u v a n t  p a s  recevo ir u n  co m p lém en t 
de m a in -d ’œ uvre . O n a  donc p e rd u  de Ame que  ces 
sacs so n t au  m êm e t i t r e  que les p ro d u its  te x tile s  
u n e  m arc h an d ise  trè s  achevée, p ro d u it  d ’u n e  in d u s 
tr ie  considérab le .

D ès lo rs la  f ra u d e  s ’exerce sous le  c o u v e rt d ’u n e  
fo rm e légale  : envo i en  sacs de  m arch an d ise s  
ex e m p tes  de d ro its  e t  expéd iées g é n é ra lem en t en  
v rac  (le p r ix  d ’ensachage  é ta n t  in fé rieu r a u  bénéfice 
ré s u l ta n t  de  la  re v e n te  du  sac), im p o r ta tio n  de sacs 
neu fs te m p o ra ire m e n t que  des sacs v ieu x  re m p la 
c e n t à  la  so rtie  d u  te r r ito ire  français .
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C ette  s itu a tio n  a  p réo ccu p é  la  p lu p a r t  des n a tio n s  
E u ro p é en n e s  qu i o n t  p r is  des m esures d iverses p o u r  
s ’a ssu re r de  l ’id e n tité  des sacs in tro d u its  en  f ra n 
chise te m p o ra ire  à  l ’en tré e  e t à  la  so rtie  d u  te r r i 
to ire  : en  A llem agne, il y  a  u n  d é p ô t d e  d ro its  
d ’en tré e  rem b o u rsab les  à  la  so rtie  ap rès  c o n s ta ta 
t io n  de  l ’id e n tité  des sacs ; en  B elg ique , les sacs en  
f ra n c h ise  so n t re v ê tu s  d ’u n e  es tam p ille  d o u a n iè re  ; 
il  en  e s t de  m êm e en  A u trich e -H o n g rie  ; en  I ta l ie , 
il y  a  d é p ô t d u  m o n ta n t  de la  ta x e  e t  u n  dé la i de 
ré e x p o r ta tio n  des sacs p le ins fixé à  6 m ois.

L a  F ra n c e  n ’a  p a s  encore  a d o p té  de  so lu tion  
co m p a rab le  à  au cu n e  des so lu tions  é tran g ères . Des 
m esu res  so n t en  d iscussion  a u  P a r le m e n t en  ce qui 
concerne  les e n tré es  de sacs a c q u it ta n t  des d ro its  
m o ins élevés que  ceu x  fixés p a r  le ta r i f  d u  11 ja n v ie r  
1892. I l  f a u d ra it  que  les adm issions tem p o ra ire s  
so ien t ren d u es  p lu s  fac ilem en t con trô lab les  e t  p a r  
su ite  so ien t m oins suscep tib les de  fraudes.

L e rég im e p ro te c tio n n is te  a d o p té  d ep u is  les 
o rig ines d e  la  f ila tu re  de ju te  en  F ra n c e  a  perm is 
à  celle-ci de  se déve lopper m alg ré  la  concurrence  
des p a y s  voisins p lu s favorisés, so it p a r  u n e  m ain - 
d ’œ u v re  p lu s  p ro d u c tr ic e , so it p a r  des cond itions  
de  t ra n s p o r t  m oins onéreuses ; ce d év e lo p p em en t 
ré su lte  d u  chiffre des im p o rta tio n s  qui n ’a  cessé de 
c ro ître  d a n s  la  seconde m oitié  d u  X I X e siècle.

L a  f ila tu re  du  ju te  e s t s u je t te  à  des crises p lus
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f ré q u e n te s  que  les a u tre s  in d u s tr ie s  tex tile s . L e 
ju te ,  en  effet, e s t u n e  fibre  b o n  m arc h é  n ’a y a n t  
q u ’u n  seu l p a y s  de  p ro d u c tio n  e t  p re sq u e  to u te  
v e n d u e  en  u n e  seu le  ville. I l  en  ré su lte  des m o u v e
m e n ts  p a rfo is  t rè s  rap id e s  d a n s  les p r ix  (ainsi 
h au sse  de 3 liv res s te rlin g  p a r  to n n e  de  1.015 k ilogs 
en  3 jou rs) selon  les nouvelles qu i p a rv ie n n e n t de 
l ’In d e  so it su r la  réco lte , so it su r les c o n d itio n s  cli
m a té riq u e s , so it su r  les q u a n ti té s  de  te r re s  ense
m encées en  ju te . E n  o u tre , p o u r le  fil de  ju te , les 
q u a n ti té s  de céréales réco ltées ch aq u e  an née  e t 
les q u a n ti té s  d e  sucre  fab riq u ées  in flu e n t sérieuse
m e n t, le  m arch é  des fils e t sacs de  ju te  é ta n t  
n a tio n a l su rto u t. I l  est à  r e g re tte r  l’insuffisance de 
la  m arin e  m a rc h a n d e  fran ça ise , ce q u i re n d  trè s  
onéreuses les co n d itio n s  d ’e x p o rta tio n  so it des 
filés, so it des tis su s  de  ju te , les in d u str ie ls  fra n ç a is  
d e v a n t rec o u rir  à  la  m arin e  m arc h an d e  é tran g ère .

P a r  su ite  les in d u str ie ls  a s su re n t s u r to u t  la  con 
so m m atio n  n a tio n a le  e t  d o iv e n t s u p p o rte r  n o n  
seu lem en t les crises r é s u l ta n t  des f lu c tu a tio n s  de 
p r ix  d an s  la  m a tiè re  b ru te , m ais  aussi les crises de 
l ’a g ric u ltu re  q u i ab so rb e  en  g ran d e  p a r t ie  la  f a b r i
c a tio n  des sacs de  ju te .

O n  tro u v e  donc im possib le  u n e  p é rio d ic ité  d a n s  
ces crises d e  la  f ila tu re  e t  de  l ’in d u s tr ie  d u  ju te  en  
g én é ra l en  ra iso n  des causes si d iverses qu i les o n t  
am enées.
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C H A P IT R E  IV

La filature de jute en France à l’heure actuelle.

I l  e s t  im possib le  de su iv re  d an s  la  f ila tu re  de 
ju te  les m od ifica tions qui so n t su rv en u es so it d an s  
le n o m b re  d ’é tab lissem en ts, so it d an s  le n o m b re  de 
b roches, com m e l ’é tu d e  a  p u  en  ê tre  fa ite  p o u r la  
f ila tu re  de  lin  ou  la  f ila tu re  de co ton . N ous ne  
possédons, en  effet, aucune  s ta t is t iq u e  à  ce su je t. 
D ë p lu s  les chiffres donnés d an s  les recen sem en ts  
d é c en n au x  des in d u strie s  e t professions ne p e u v e n t 
nous ê tre  u tiles , c a r ces s ta tis tiq u e s  c la ssen t d an s  
la  ca tég o rie  : f ila tu res  de lin, ch an v re , é to u p es  e t  
ju te , les im p o r ta n ts  é tab lissem en ts  de la  va llée  de 
la  Som m e e t  n e  m e n tio n n e n t que 13 fila tu res  de 
ju te  o c c u p a n t 2.735 ouvrie rs  (1108 hom m es e t 
1.627 fem m es) e t  situées d an s  les d é p a rte m e n ts  d u  
N o rd  e t  d u  P as-de-C alais  p o u r  l ’année  1896 : chiffres 
que  nous e s tim o n s  in fé rieu rs  à  la  réa lité , n e  te n a n t  
p as  c o m p te  d ’é tab lissem en ts  s itu és  d a n s  le d é p a r te 
m e n t de  l ’A isne e t  d an s  la  rég ion  de  l ’E s t.

P o u r  n o u s  m a in te n ir  dan s des lim ites sû res, nous 
ne rem o n te ro n s  p a s  a u  d e là  des recherches  fa ite s
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p o u r la, d iscussion  d u  ta r i f  de  d o u an es  d e  1892 
d e v a n t le P a rle m en t. On e s tim a it  en  1891 à  55.000 
en v iro n  le n o m b re  de b roches de  fila tu re  de ju te  (1). 
E n  1895 ce chiffre s’élève à  76.146 b roches p o u r 
a t te in d re  e n v iro n  85.000 b roches en  1900 (2).

O n p e u t  e s tim er à  110.000 e n v iro n  le n o m b re  de  
b roches en  a c tiv ité  en  1909 d a n s  la  f ila tu re  de  ju te , 
p a r  su ite  d e  la  c ré a tio n  d ’u sines d a n s  la  rég io n  des 
P yrénées.

E n  1904, les m oyens d ’a c tio n s  de  l’in d u s tr ie  d u  
ju te  en  F ra n c e  é ta ie n t  les s u iv a n ts  (3) :

P erso n n e l de fabrication  et de v en te  . . . 2 0 .0 0 0  personnes
F o rce  m otr ice  n é c e s s a i r e ....................................  3 0 .0 0 0  ch evau x  .
N om b re de b roch es de fila tu res . . . .  1 0 6 .0 0 0  b ro ch es.
N om b re de m étiers à  t i s s e r ....................................  5 .8 0 0  m étiers .

Les c a p ita u x  nécessités p a r  l’in d u s tr ie  d u  ju te  
en  c e tte  m êm e an n ée  so n t a in si ré p a r t is  :

C onstructions e t  m a t é r i e l ...........  5 7 .0 0 0 .0 0 0  fr.
M atières p rem ières en  app rov ision n em en t e t m a

tières de préparation  et d ’ap p rêts . . . .  1 0 .0 0 0 .0 0 0  —
S to ck s norm aux des produits fabriqués . . . 1 5 .0 0 0 .0 0 0  —
F on d s de r o u le m e n t ......................... 1 8 .0 0 0 .0 0 0  —

S o it ....  1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  fr.

O n p o u v a it  en  o u tre  e s tim e r de  la  façon

(1) . Rapport de M. Graux, député du Pas-de-Calais
(2) Rapport du Jury International par M. Ed. F aucheur  à l'Exposition 

Universelle de Paris 1900 — Classe 81 — Jute.
(3) D épêche C olon ia le . 1905.
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su iv a n te  le m o u v em e n t de l ’in d u str ie  d u  ju te  
p o u r  les a c h a ts  e t  dépenses d ’e x p lo ita tio n  :

Im portation  du ju te  b r u t .......................... 2 2 .0 0 0 .0 0 0  fr.

F r é t et a ssu ran ces m a r i t i m e s ..................  2 .5 0 0 .0 0 0  —

M atières de préparation  et apprêts . . . .  1 .2 0 0 .0 0 0  —

P e r so n n e l de fabrication  et v e n t e ...........  1 6 .8 0 0 .0 0 0  —

In térêts  a u x  c a p i t a u x ................................  5 .0 0 0 .0 0 0  —

A m ortissem en t, en tretien  de con stru ction s et du

m a tér ie l ..............................................................................  4 .5 0 0 .0 0 0  —

C onsom m ation  de com b u stib le , g ra is se  e t p ièces

de r e c h a n g e s ............................................... 4 .0 0 0 .0 0 0  —

F r a is  g én é r a u x  d ivers .................................................  4 .0 0 0 .0 0 0  —

S o it  un to ta l de. . . . 6 0 .0 0 0 .0 0 0  fr.

E n  e n tr a n t  p lu s  a v a n t  d an s  les fa its , il f a u t  
d is tin g u e r  2 g roupes d a n s  les fila tu res  de ju te  
F ra n ç a ise s  : u n  p rem ie r g ro u p e  co m p ren d  les fila teu rs  
un is  en  u n e  assoc ia tion  : « S y n d ic a t de  l ’In d u s tr ie  
d u  ju te  » a u q u e l no u s rev ie n d ro n s  ci-dessous ; u n  
second  co m p re n d  le p lu s  im p o r ta n t  f ila te u r  de  ju te  
de  F ra n c e  : la  M aison  S a in t frères, de  F lix e c o u rt 
(Som m e).

C e tte  M aison S a in t possède 13 usines d o n t 
10 usines d a n s  la  Som m e (la p lus im p o r ta n te  à  
F lix e c o u rt) , u n e  d an s  l ’Oise, u n e  d an s  la  M anche, 
u n e  en  B elg ique. P a rm i ces usines, on  com pte  
10 a te lie rs  de  f ila tu res , 8 de tissage  e t  de n o m b re u x  
a te lie rs  p o u r  d ’a u tre s  m an ières  de t ra v a il le r  le 
ju te  fo rm a n t a u  to ta l  12 b ran c h e s  de  fab rica tio n  
avec  40 serv ices d ivers .

6 L
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L a  M aison S a in t  frères a  p a rtic ip é  de la  façon  
su iv a n te  a u  m o u v em e n t de l ’In d u s tr ie  d u  ju te  en 
F ra n c e  p o u r  l ’a n n ée  1904 (1) :

Sur les 87.164 to n n es  de  ju te  b r u t  im p o rté e s  en 
1904, la  M aison S a in t frères a  consom m é 32.000 to n 
nes e t  en v iro n  200 balles so it 36 to n n es  p ro v e n a n t 
des c u ltu re s  de c e tte  M aison en  Indo -C h ine .

F o rce  m o t r ic e ........................................................L 5 .0 0 0  ch ev a u x

B roch es pour le  j u t e ........................................  5 0 .5 0 0  broches

B ro ch es pour le  c o to n ................................ ........ 2 5 .3 0 0  »

M étiers pou r to ile s  ordinaires. . . . 2 .4 0 0  m étiers
M étiers pou r to ile s 'd ’am eu b lem en t . . 1 50  »

N om b re d’ou vriers ou em p lo y és . . . 1 0 .0 0 0  personnes
C apitaux e m p lo y és ................................................8 2  m illion s de francs

Ces chiffres com parés à  ceux  donnés p récéd em 
m en t p o u r to u te  la  F ra n ce  m o n tre n t b ien  l ’im p o r
ta n c e  de c e tte  M aison qu i ju sq u ’à  a u jo u rd ’h u i a 
refusé  de se jo in d re  à  une asso c ia tio n  quelle  q u ’elle 
so it, p ré fé ra n t lu t te r  d ire c te m en t sans se lie r p a r  
aucune  en ten te .

G r o u p e m e n ts  P a t r o n a u x .

P o u r  la  défense des in té rê ts  g én é rau x  e t  p ro fes
sionnels de  l’In d u s tr ie  d u  ju te , les fila teu rs  e t 
tisseu rs de ju te  se so n t un is  en  u n e  association , 
d ite  S y n d ica t de l’In d u s tr ie  d u  ju te , d o n t le siège

(i) D ép êch e  C o lo n ia le , 19j 5.
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social est à Paris. Ce Syndicat date dn 9 jan
vier 1901. Il groupe à l’heure actuelle 27 filateurs 
ou tisseurs. Pour y être admis, il faut être présenté 
par des membres actifs et accepté en assemblée 
générale. Ce Syndicat s’occupe des questions doua
nières (tarifs à appliquer soit sur la matière brute, 
soit sur les produits fabriqués, admissions tempo
raires de sacs), des questions de législation ouvrière, 
des questions de culture, soit aux Indes Anglaises 
(demandant plus de précision dans les comptes 

* rendus du gouvernement des Indes pour diminuer 
les chances de spéculation), soit en Indo-Chine 
Française. Ce ne sont là que des questions d’ordre 
tout à fait général, intéressant l’Industrie du jute 
toute entière et qui sont discutées par le Syndicat 
soit auprès du Gouvernement, soit auprès du Par
lement. Mais jamais le Syndicat ne s’occupe soit 
de réglementer la production, soit de discuter des 
questions de salaires. (

On est donc loin ici d’un groupement tel que 
ceux qui se sont constitués dans la filature de lin 
ou de coton en France. Bien que l’Industrie du 
jute soit devenue une industrie fort importante, 
elle n’est pas encore arrivée à un degré de concen
tration suffisant pour qu’un cartel réunisse les 
divers industriels de cette fibre. De plus l’abstention 
de la Maison Saint frères est un obstacle à la con
clusion d’une entente de ce genre.
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Dans la région du Nord, un groupement tout à 
fait spécial s’est fondé entre les divers filateurs de 
Lille, de ses environs et de Dunkerque. Ces indus
triels se réunissent hebdomadairement à Lille où 
ils échangent leurs vues sur l’Industrie du jute et 
la filature de jute en particulier. Ils discutent les 
questions de débouchés, les prix des matières 
brutes et des matières fabriquées, les questions de 
salaires, de main-d’œuvre, les questions touchant 
les conditions faites pour le transport du juts 
brut ou fabriqué, le transport et le prix du combus
tible et des matières de transformation, etc. Mais 
ce ne sont que des échanges de vues verbaux, 
aucun contrat n’intervient entre ces industriels 
et nul n ’est contraint d’adopter telle ligne de con
duite particulière. C’est surtout une préparation 
pour la défense des intérêts de la région au Syndicat 
de l’Industrie du jute à Paris.

A Dunkerque, le 30 juin 1903, a été fondé sous 
forme de société anonyme, le Comptoir de vente 
des tissages de jute Dunkerquois, avec un capital 
social de 100.000 francs divisé en 1.000 actions de 
100 francs. Le Comptoir de vente a pour objet : 
l’achat et la vente de tous produits manufacturés 
en jute et autres textiles, et toutes opérations 
commerciales, industrielles ou financières s’y ra t
tachant.

Avec ce Comptoir, on trouve donc une forme
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plus étroite d’une association entre producteurs 
pour s’assurer des débouchés. Mais, en premier 
lieu, comme son nom l’indique, ce sont surtout 
les produits des tissages de jute dont s’occupe cette 
société, en second lieu, aucun des actionnaires du 
Comptoir n’est tenu de passer par lui pour ses ven
tes ; il peut fort bien traiter des affaires en dehors, 
les statuts étant muets sur la question. Il en résulte 
qu’au point de vue de la filature de jute, ce Comptoir 
ne saurait lui créer à Dunkerque, une situation 
particulièrement favorable, puisqu’il ne s’occupe 
nullement de régler la production, ne cherchant 
qu’à écouler les .marchandises qui lui ont été 
remises.
| Nous n’avons donc en France qu’une association 
d’industriels pour la sauvegarde de leurs intérêts 
généraux professionnels ; à l’étranger, au contraire, 
l’Industrie du jute est une industrie parfaitement 
organisée notamment en Allemagne et en Autriche- 
Hongrie.

En Angleterre, la « Jute Association», aux Indes 
Anglaises F « Indian Jute Mill Association », cor
respondent dans leurs grandes lignes au Syndicat 
Français de l’Industrie du jute.

En Allemagne, deux cartels ont pris naissance : 
la « Norddeutsche Jute-Spinnerei und Weberei » 
(filature et tissage de Jute du Nord de l’Allemagne), 
dont le siège social est à Hambourg, et F « As-
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sociation des filateurs de jute .Allemands » (à res
ponsabilité limitée). — Cette dernière Association 
date du 1er janvier 1901 et fut fondée pour une 
durée illimitée avec siège social à Brunswick. 
L’objet de l’entreprise consiste dans le réglement 
des conditions de production et dans le placement 
des produits manufacturés par les Associés. La 
Société peut régler la production en diminuant 
le nombre d’heures de travail ou en empêchant 
l’agrandissement des usines. En cas de violation 
du contrat, l’Assemblée générale fixe les peines. 
La chambre de Commerce du Tribunal supérieur 
de Brunswick est compétente en cas de conflits. 
Le Conseil d’Administration de l’Association est 
autorisé à faire examiner la tenue des livres, le 
stock et le travail dans les usines des Associés par 
des Contrôleurs. Les nouvelles adhésions sont 
soumises à l’approbation de ce Conseil d’Adminis
tration.

Outre ces cartels, en Allemagne, d’autres asso
ciations entre filateurs existent ; au-dessus de toutes 
se trouve la « Yerein Deutscher Jute-Industrieller » 
ou Union Industrielle du Jute Allemand, constituée 
depuis le 22 février 1904. C’est un accord entre 
tous les filateurs et tous les tisseurs Allemands 
pour la réglementation des prix et la régularisation 
de la production. Mais, à part l’engagement de 
respecter le prix du tarif, de ne pas augmenter la
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production et de consentir les arrêts fixés par 
l’Union, chaque maison conserve son entière auto
nomie et sa parfaite liberté.

En Autriche-Hongrie, le 1er février 1901, a été 
enregistré au tribunal de Commerce de Vienne, un 
contrat aux termes duquel s’est fondée une société 
dont la raison sociale est la suivante : Vereinigte 
Jute Fabriken (Fabriques de Jute réunies), avec 
en sous-titres : la première filature de jute et le 
premier tissage de jute Autrichiens, société par 
actions des premières filatures et du premier tissage 
de jute et consorts Hongrois. — Le siège social de 
cette société est à Vienne. Le contrat expirait 
le 1er décembre 1908, mais se renouvelait par tacite 
reconduction jusqu’au 31 décembre 1913. Cette 
société a pour but le commerce et la vente exclusifs 
des filés de jute et de mixte produits par les con
tractants. La société répartit les ordres et effectue 
les ventes.

Ce cartel Autrichien englobe maintenant toutes 
les entreprises s’occupant de jute en Autriche, en 
Hongrie et en Bohême. Après 5 ans de lutte, il a 
fini par faire sombrer la maison qui lui avait résisté 
le plus et dont le chef est aujourd’hui employé dans 
les bureaux de la société. — Ce cartel comprend 
les filatures (50.000 broches), les tissages (4.000 
métiers) et les négociants en jute. Il est constitué 
en société à membres responsables sur tous leurs
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biens afin d’avoir un crédit illimité, mais avec un 
petit capital (200.000 couronnes, environ 400.000 fr. 
pour les besoins courants). — Comme résultats, le 
cartel a mis l’Industrie du Jute Autrichien dans 
une situation tellement meilleure qu’alors, qu’aupa
ravant l’exportation était impossible, il envoie 
aujourd’hui à l’étranger 4 millions de kilogs. Les 
frais sont considérablement réduits. Le cartel a à 
Vienne une organisation centrale, et emploie un 
nombre considérable d’employés, mais en dehors 
de cela les fabricants n’ont plus besoin que de 
personnel technique ; les voyageurs n’ont plus de 
raison d’être, le cartel n’en a conservé que peu, qui 
font plutôt des visites de courtoisie. Les pertes pour 
mauvaises affaires sont devenues minimes. Les 
fabricants n’ont plus dès lors que le souci de per
fectionner leur fabrication, d’où résulte un bénéfice 
pour l’Industrie du Jute autrichienne en général.
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T R O I S I È M E  P A R T I E

LA FILATURE DE JUTE AU POINT DE VUE TECHNIQUE

Comme nous l’avons vu précédemment, le jute . 
arrive en balles de 183 kilogs dans les filatures. Les 
transformations que doit subir la fibre dans la 
filature peuvent être rangées en deux groupes : la 
préparation, la filature proprement dite ou filage, 
qui feront l’objet des chapitres suivants.
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P réparation  du Jute.

Le but de la préparation est de transformer le 
jute brut, tel qu’il arrive de l’Inde, en un ruban 
uuiforme et aussi libéré d’impuretés que possible.

Cette opération ÿeut se faire de 3 façons : soit 
par peignage, soit par cardage, soit par travail de 
la fibre dans toute sa longueur. Auparavant, quel 
que soit celui de ces modes de transformation qu’on 
adopte, deux manipulations de la fibre sont néces
saires : le triage et l’ensimage.

Le triage. — Malgré les soins apportés maintenant 
aux Indes pour emballer ensemble des qualités 
semblables de jute, les filateurs européens sont 
obligés de faire procéder à un triage pour obtenir 
encore plus d’uniformité dans le classement des 
fibres. C’est à ce moment également que le ffiateur 
fait procéder aux mélanges utiles pour obtenir 
telle catégorie de filé déterminée. Ces mélanges 
diffèrent avec chaque industriel et constitue une 
sorte de secret de fabrication.

L’ensimage. — Le jute est une fibre très longue 
qui varie entre 1,50 et 3 mètres, mais elle est beau-
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C-OU]) trop sèche pour être travaillée sans prépara
tion. Ce fut à cet état de la fibre que furent dûs, 
dans les débuts de l’Industrie du Jute, le mauvais 
renom et la difficulté d’adaptation du jute aux 
métiers à filer le lin et l’étoupe de lin. Le jute doit 
être assoupli ce que l’on obtient avec le graissage ou 
ensimage. Les heureux résultats de cette opération 
ont été pour la première fois, reconnus par M. W. Tay
lor, filateur à Ruthven.

On utibse pour l’ensimage une machine dite « jute- 
softener », qui, à la fois, assouplit le jute et l’ensime. 
Le jute, passe dans cette machine, entre une série 
de rouleaux qui le pressent sans le broyer. En même 
temps, il est imprégné d’un liquide spécial : solution 
savonneuse additionnée de soude ou de potasse. 
La composition de ce liquide varie avec presque 
chaque filature et constitue une sorte de secret de 
fabrication.

Le jute ainsi assoupli est mis en tas pour aug
menter encore la pénétration de la solution dans les 
fibres. On laisse le jute ainsi pendant un temps 
variable, mais qui ne dépasse pas 48 heures. Car 
il se produit une fermentation telle au bout d’un 
grand nombre d’heures qu’une combustion spon
tanée pourrait se déclarer.

fer P ro céd é. — Peignage du jute. — Il est impos
sible de peigner des fibres aussi longues que les 
fibres de jute. Il faudra les réduire à l’aide d’une
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machine, dite b re a ke r -ca rd  ou b r ise u se . On ne peut 
songer à couper les fibres à l’aide d’instruments 
tranchants : les sections ainsi faites dans les fibres 
rendraient difficile pour ne pas dire impossible 
l’union des fractions de fibres dans la confection du 
ruban dans la filature. Il faut au contraire briser 
la fibre de manière à amincir les extrémités arra
chées. C’est ce que l’on obtient avec la briseuse qui 
par étirement arrache la fibre.

Au sortir de la briseuse, le jute passe à la p e i-  

g n eu se . Cette machine est destinée, tout en enlevant 
le plus d’impuretés possible, à séparer les fibres les 
plus courtes et les moins résistantes des brins les 
plus longs. On obtient ainsi des brins ou cordons 
que forment les plus belles fibres et l’étoupe de 
jute qui sera travaillée à la carde. La peigneuse 
consiste en peignes d’acier, montés sur tambours, 
et qui traversent dans le sens de la longueur les 
masses de fibres que retiennent des mâchoires 
d’acier.

Les brins peignés sont encore triés pour les classer 
d’après la qualité : c’est par la méthode du peignage 
que sont traités les plus beaux jutes, aussi convient- 
il d’en faire une sérieuse classification.

Le jute est pesé ensuite et porté aux étaleuses. 
Ces machines sont destinées à paralléliser les brins 
obtenus à la peigneuse et à les réunir en un ruban 
continu. Le mélange du jute et d’une autre fibre
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te x tile  : la ine , co ton  ou lin  se fa i t  à  l ’é ta leu se  e t 
e s t a insi o b te n u  d an s  les m eilleures cond itions  
d ’hom ogénéité .

L e ru b a n  a u  s o rtir  des é ta leu ses e s t fo r t  g rossier 
e t  n ’offre que p e u  de résis tance . P o u r  lu i d o n n e r 
m oins de  vo lu m e e t  p lus de so lid ité , on  le fa i t  p a sse r 
p a r  u n e  série  de m ach ines ana logues a u x  é ta leu ses , 
appelées é tirageuses. L e ru b a n  de ju te  reço it u n  
c e r ta in  é tirag e  e t  p a r  u n e  série de d o u b lem en ts  
a rr iv e  à  la  g rosseu r désirée  a insi q u ’à  u n  poids 
d é te rm in é .

N ous re tro u v e ro n s  d an s  l ’é tu d e  du  filage ce ru b a n  
de  ju te  qu i se ra  tra n sfo rm é  en  fil.

2e P r o c é d é .  —  C ardage d u  J u te . —  Le peignage 
n ’a ltè re  en  au cu n e  façon  la  fibre, aussi tra i te - t-o n  
p a r  ce p rocédé  les p lu s  belles q u a lité s  de ju te . D ans 
le cardage , on  tra v a ille  la  fibre ap rès  l ’a v o ir  ré d u ite  
en  trè s  c o u rts  tronçons. A ussi ce p rocédé  n e  co n v ien t 
q u ’a u x  q u a lité s  m oyennes ou  in férieu res d u  te x tile  
a in si q u ’a u x  é toupes, rés idus d u  peignage, c a r le 
fil o b te n u  dan s la  su ite  se ra  m oins solide.

Le ju te  e s t b risé  en  c o u rts  b rin s  d a n s  le t e a z e r  ou 
le  s h e l l - b r e a k e r .  Ces b rin s  réu n is  à  l ’é to u p e  d e  ju te  
so n t p o rté s  à  la  ca rd e  qui les é tire , les p ara llé lise , 
e t  les tra n s fo rm e  en  u n  ru b a n  ap rès  le u r  a v o ir  
en levé  le p lu s  d ’im p u re té s  possibles.

Le ju te  ca rd é  passe  p a r  u n e  série  d ’é tirageuses  
com m e le ju te  pe igné  a v a n t  de p a rv e n ir  au  filage.
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3e P r o c é d é .  —  T ra v a il  de  la  fib re  d a n s  to u te  sa  
longueur. —  O n d o n n e  p a rfo is  à  ce p rocédé  le nom  
de filage en  long.

A près ensim age, on  passe  au  t e a z e r  les p ieds seuls 
des fibres su r une  lo n g u eu r de 0®25 p o u r  o u v rir  les 
f ilam en ts  e t  r e te n ir  les p a tte s . L a  fibre en su ite  
p asse  d a n s  u n e  c a rd e  ana lo g u e  à  la  c a rd e  p récéd en te , 
d ’où  elle re sso rt sous form e de ru b a n s  q u ’on  so u m e t 
au x  é tirag eu ses  com m e ci-dessus.
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Filage du Jute.

N ous avons v u  co m m en t l ’on  o b te n a i t  des ru b a n s  
de ju te  de  d im ensions e t  po ids d é te rm in és. Ces 
ru b a n s  s o n t in u tilisab le s  te ls  q u ’ils so n t, m a n q u a n t  
de so lid ité  e t  a y a n t  u n  tro p  g ra n d  volum e. I l  f a u t  
leu r  d o n n e r u n e  to rs io n  suffisan te  p o u r p a llie r  à  ces 
d eu x  in co n v é n ie n ts  : ce que l ’on  o b tie n d ra  avec  le 
ban c  à  b roches  e t  le m é tie r  à  filer.

B an cb ro ch ag e . —  Ce te rm e  désigne le  p assage  d u  
ju te  d a n s  le b a n c  à  broches. C e tte  o p é ra tio n  a  p o u r  
b u t  d ’affiner d a v a n ta g e  les m èches d u  b an c  d ’é tirag e  
to u t  en  p ro d u is a n t  u n e  to rs io n  avec é tirag e  à  n o u 
veau . O n a u g m e n te  a in si la  cohésion  des f ilam en ts  
e t  p a r  su ite  la  so lid ité  d u  fil.

F ilag e  a u  m étie r  à  filer. —  Le filé a u  so r t ir  d u  
banc  à  b roches  e s t encore  g rossier e t p e u  ré s is ta n t. 
L e  passag e  au  m é tie r  à  filer d o n n e  à  la  m èche u n e  
d e rn iè re  to rs io n  e t  u n  d e rn ie r  é tirag e  q u i l’a m è n e n t 
à  la  lo n g u eu r v o u lu e  p o u r  u n  po ids d é te rm in é , 
c o rre sp o n d a n t à  u n  n u m éro  de fil. Le m é tie r  à  filer,

' 7 h
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en  o u tre  ren v id e  le fil a u  fu r  e t  à  m esu re  de sa  p ro 
duc tio n . Les b roches qu i p e u v e n t ê tre  so it à  a ile tte s , 
so it à  a n n e a u x  so n t des tin ées  à  to rd re  la  m èche 
e t  à  la  ren v id e r. C om m e le fil de ju te  es t, d a n s  la  
p lu p a r t  des cas, u n  fil trè s  lo u rd  p a r  su ite  de  sa  
g rosseur, les m étie rs  à  filer ne  c o m p o r te n t que  peu  
de  b roches : 120 à  200 p a r  m étie r , a lo rs  que  d a n s  le 
lin  on  tro u v e  des m étie rs  à  200 à  300 b roches e t  
d an s  la  f ila tu re  de  co to n  des m é tie rs  de 1.000 à
2.000 b roches. E n  o u tre  la  v itesse  des m é tie rs  ne  
p e u t  excéder 6 .000 to u rs  à  la  m in u te  com m e d an s  
le t ra v a il  des é to u p es  a lo rs  q u ’avec  le co to n  on  
p e u t  a tte in d re  des v itesses de 10.000 e t  11.000 to u rs . 
Ces ch iffres m o n tre n t les d ifficu ltés tec h n iq u es  que  
re n c o n tre n t les in d u str ie ls  obligés d ’av o ir  de  trè s  
v a s te s  b â tim e n ts  p o u r  loger leu rs  m étie rs  lo u rd s  e t  
e n c o m b ran ts  e t  n é c e ss ita n t d e  n o m b re u x  ouv rie rs.

E n  F ra n c e , p o u r  le ju te  on  a  a d o p té  d ’une  façon  
généra le  la  m é th o d e  de n u m éro tag e  des fils de  lin . 
C e tte  m é th o d e  a  é té  e m p ru n té e  a u x  f ila teu rs  ang lais.

D ’a p rès  ce sy stèm e, les é c h ev e tte s  fo rm ées su r 
u n  d é v id o ir  de  2 y a rd s  1/2 de  p é rim è tre , so it 
2 m. 285 (le y a rd  v a u t  0 m . 91438), d o iv e n t a v o ir  120 
to u rs  ; elles so n t donc de 300 y a rd s  so it 274 m . 315. 
Le n u m éro  d u  fil e s t é ta b li d ’a p rès  le n o m b re  
d ’é cn ev e tte s , ana logues à  celle qu i v ie n t d ’ê tre  
d éc rite  d a n s  u n e  liv re  ang la ise, so it 0 kg. 4535. 
D onc le n u m éro  1 de fil de  ju te  se ra  d o n n é  a u  fil
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d o n t u n e  éc liev e tte  pèse une  liv re  anglaise. Com m e 
douze é c h ev e tte s  fo rm e n t u n  écheveau  de  3.600 
y a rd s , so it 3.291 m . 78, e t  que le p a q u e t ang la is 
e s t com posé de  100 écheveaux  ou  de 1.200 éche
v e tte s  (so it u n e  lo n g u eu r de fil de  360.000 y a rd s  
ou  329.178 m ètres), le  nu m éro  1 de  fil de  ju te  se ra  
re p ré se n té  p a r  u n e  lo n g u eu r de fil d e  329.178 m ètres  
p e s a n t 544 kg r. 200. P o u r  ca lcu le r les n um éros 
su iv a n ts , on  n e  t ie n t  co m p te  que  d u  po ids, la  
lo n g u eu r de  fil r e s ta n t  in v a riab le  : on  o b tie n t  ce 
po ids en  d iv is a n t le  po ids d u  nu m éro  1 p a r  le n o m 
b re  c o rre sp o n d a n t a u  nu m éro  : a insi le n u m éro  2 
a u ra  en  po ids la  m o itié  du  nu m éro  1 so it 272 kgr. 100 
p a r  p a q u e t, le n u m éro  3 le t ie rs  so it 181 kgr. 400 
p a r  p a q u e t  , lenum éro  6 le six ièm e so it 90 kgr. 700, 
le n u m éro  8, le h u itièm e  so it 68 kgr. e t  a in si de 
su ite  ; la  lo n g u eu r au  p a q u e t re s ta n t  to u jo u rs  
329.178 m ètres.

L a  lo n g u eu r m é tr iq u e  a u  k ilog e s t égale au  nu m éro  
d u  fil m u ltip lié  p a r  329.178 e t  d iv isé  p a r  544.200. 
R éc ip ro q u e m e n t, le  nu m éro  e s t égal à  la  lo n g u eu r 
m é tr iq u e  a u  k ilog  m u ltip lié  p a r  544,2  e t  div isée 
p a r  329.178.

L es n u m éro s m oyens de fils de ju te  so n t les 
n u m éro s 6 e t  8 p e s a n t re sp e c tiv e m e n t 90 kgr. 700 
e t  68 kgr. a u  p a q u e t. L es n um éros ex trêm es  so n t 
le 0  e t  le 20 à  25; les fins num éros so n t fa its  to u t  à  
f a i t  ex cep tio n n e llem en t, les fila teu rs  p ro d u isa n t
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clés fils d e  0 à  10 en  fils ca rd és  e t  de 10 à  16 en  fils 
peignés.

P a q u e ta g e . E m ballage . —  Le ju te  au  so r t ir  du  
m étie r à  filer e s t su r  les bob ines que  p o r te n t  les 
broches. P o u r  le liv re r  au  com m erce, p o u r  en  re n d re  
le t ra n s p o r t  p lus facile, on  m e t le fil de  ju te  en 
éclieveaux  à  l’a id e  de  dév ido irs. Ces éch ev eau x  de 
poids e t  de  d im ensions d é te rm in é s  so n t b eau co u p  
p lus m an iab les. L ’em ballage  consis te  à  ré u n ir  u n  
c e rta in  n o m b re  de ces éch ev eau x  p o u r  en  fo rm er 
u n  b a llo t. —  C ep en d an t, les fils de ju te  so n t encore 
v endus a u x  tisseu rs sous d e u x  a u tre s  fo rm es : 
sous fo rm e d ’épeu les ou  c a n n e te s  ou  sous fo rm e de 
rolls. L es épeu les d és ig n e n t des am as de fils d estinés 
à  ê tre  m is d a n s  la n a v e tte  d u  m étie r  à  tisse r, e t  
se rv e n t à  fo rm er la  tra m e  d ’u n  tis su  de  ju te . Le 
rolls e s t u n e  grosse bob ine  de fil d estin ée  à  fo u rn ir  
la  ch a în e  d u  tissu  de ju te . P o u r  o b te n ir  épeules ou 
rolls, il f a u d ra  to u jo u rs  d év id e r les b o b in es  telles 
q u ’elles s o r te n t  des broches du  m é tie r  à  filer.
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C H A P IT R E  III

6oût de production d’une broche dans la 
filature de Jute.

SECTION I

Frais de prem ier établissement par brnelie.

L e ju te , é ta n t  u n e  m a tiè re  p rem ière  lo u rd e  e t  
g rossière , nécessite  u n  m a té rie l trè s  ré s is ta n t, p a r  
su ite  trè s  p e s a n t e t  m assif ; de  p lu s  il f a u d ra  u n  
g ran d e  é te n d u e  de  te rra in s  e t  de  b â tim e n ts  p o u r  
a b r i te r  ces engins m écan iques. P o u r  la  p a r t ie  
m o te u r  à  v a p e u r, l ’o u tillag e  p u issa n t, q u i e s t néces
sa ire  à  l a  f ila tu re  de  ju te , d e m a n d e  p a r  su ite  u n e  
fo rce  m o trice  im p o rta n te . L a  b ro ch e  de ju te  néces
s ite  donc des c a p ita u x  considérab les com m e fra is  
de p rem ie r é ta b lissem en t, a in si que le p ro u v e  le 
dev is s u iv a n t p o u r u n e  fila tu re  de 6.624 b roches 
p ro d u isa n t, en  m oyenne, u n  fil de n° 8 :
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1) T errain  : 2  h ectares 1 /2  à 7  fr 50  le  m ètre carré . 1 8 7 .5 0 0

2) B â tim en ts : 1 8 .0 0 0 0  m ètres carrés de surface cou-

v e r te  à r e z -d e -c h a u s s é e ..................................................  5 4 0 .0 0 0
3) M achine à  v ap eu r (y  com pris la  force  é lec tr iq u e) :

M oteur de 1000  ch evau x  e t  tu y a u ter ie . 1 0 0 .0 0 0
G énérateurs sem i-tu b u la ires . . . .  6 4 .0 0 0

T ran sm ission s principales e t secon d a ires 4 0 .0 0 0
------------------  2 0 4 .0 0 0

4 )  E c la ir a g e , chauffage, eau x  . . . .  2 5 .0 0 0

5) M atérie l de fila tu re :

1 s o f t e n e r ..................................................  6 .0 0 0

2  b r iseu ses à  7 .0 0 0  francs . . . 1 4 .0 0 0

7  p e ig n eu ses à 4 .0 0 0  fran cs. . . 2 8 .0 0 0

12  cardes à  8 .0 0 0  francs . . . .  9 6 .0 0 0

2  bancs à é ta ler  à  3 .5 0 0  fran cs . . 7 .0 0 0

2 4  é tira g es à  3 .5 0 0  francs . . . 8 4 .0 C 0

1 2  bancs à b roch es à  7 .5 0 0  francs . · 9 0 .0 0 0

4 6  m étiers à filer  144  b ro ch es à

7 .2 0 0  fra n cs .............................................3 5 1 .2 0 0

D ro its  de douane à 2 0  %  . . . .  1 3 5 .2 4 0
D év id o irs , ca n n etières, b ob in o irs, di

v e r s  ..........................................  . . .  1 0 5 .1 8 0
9 1 6 .6 2 0

1 .8 7 3 .1 2 0

so it : fra is  de  p rem ie r  é ta b lisse m e n t p a r  b roche  : 
282 francs.

I l  e s t assez difficile de co m p a re r  la  b ro ch e  de  ju te  
e t  la  b ro ch e  de  lin , c a r  l ’on  ne p e u t  c o m p a re r  que 
d e u x  usines p ro d u is a n t des fils de g ro sseu r égale ou  
a p p ro c h a n te . B ien  que le  lin  so it u n e  fib re  difficile 
à  tra v a ille r , o n  p e u t  se ren d re  c o m p te  d ’ap rès  le 
ta b le a u  s u iv a n t de  la  d ifférence de  fra is  d ’é tab lisse-
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m e n t p rem ie r d ’une  fila tu re  de lin  e t  d ’une  fila tu re  
de ju te  : ( nous p ren o n s com m e te rm e  de co m p a
ra iso n  l ’in s ta lla tio n  d ’une  f ila tu re  de  lin  de 10-000 
b roches p ro d u isa n t en  m oyenne  u n  fil n° 30, fil 
m o y en  en  lin , com m e le n° 8 e s t le fil m oyen  en 
fila tu re  de ju te )  (1) :

1) T errain : 2  h ectares à 5  fr. le  m ètre carré . . . 1 0 0 .0 0 0
2 )  B âtim en ts : 1 4 .0 0 0  m ètres carrés de surface co u 

v er te s  à  rez -d e-ch a u ssée  .................................................  4 9 0 .0 0 0
3 ) M ach in es à  vapeur (y  com pris la  force é lectrique) :

M oteur de 8 0 0  ch evau x  et tu y a u ter ie  . 9 0 .0 C 0
G énérateurs : 1 2 .0 0 0  m ètres carrés de

surface de c h a u f f e .................................... 1 0 0 .0 0 0
T ran sm ission s : p rincipales et seco n 

daires : 3 8 .0 0 0  k i l o g s ............................  2 5 .0 0 0

4) E c la ira g e , chauffage, séch o irs à fil e t  ea u x  .
5 ) M atériel de filature :

2 5  p e ig n eu ses  à  4 .5 0 0  fra n cs . . . 1 1 2 .5 0 0
10 cardes à 1 0 .0 0 0  francs . . . . 1 0 0 .0 0 0
16 tab les à é ta ler  à 2 .8 1 5  francs. . 4 5 .0 4 0
4 6  é tira g es  à 9 .0 5 0  francs. . . . 2 9 0 .4 0 0
14 é tira g es à 4 .6 6 5  fra n cs . . . . 6 5 .3 1 0
16 bancs à broches à 2 .6 8 6  francs . 2 0 2 .9 7 6

7 bancs à  broch es à 8 .8 0 0  francs . 6 1 .6 0 0
46  m étiers à filer  de 2 2 0  broch es à

5 .8 0 0  f r a n c s ..............................  2 6 6 .8 0 0
D év id o irs et d ivers (p o ts , cou rro ies, 

p e ig n es , e t c . ) ...........................................  6 9 .2 0 0

2 1 5 .0 0 0
7 5 .0 0 0

1 .2 1 3 .8 2 6

T o ta l pour to u t  l ’é ta b lissem en t. . . . 2 .0 9 3 .8 2 6

S o it : fra is  de prem ier é ta b lissem en t par broche : 2 0 9  francs.

(i) La crise de l’industrie linière et la concurrence victorieuse de l’Industrie 
Cotonnière par A. Aptalion, 1904, p. 69.
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L a  d ifférence de f ra is  d e  p re m ie r  é ta b lisse m e n t 
e n tre  les d e u x  fila tu re s  de lin  e t  de ju te  p a r  b roche  
diffère  donc  se n sib lem en t, m a lg ré  le  p lu s  g ra n d  
n o m b re  de b roches p o u r  la  f ila tu re  d e  lin  e t  la  p lu s 
g ra n d e  finesse d u  fil de  lin  o b ten u , q u i a b a is se n t le 
c o û t d ’in s ta lla tio n  p rem iè re  de  la  b ro ch e  de  lin.

D e  ces dev is , il ré su lte  que les f ila tu re s  de  ju te  
m oy en n es a u ro n t  m o itié  m oins de b ro ch es  en  g én é
ra l  que  les f ila tu res  de  lin  m oyennes, so it e n v iro n
5.000 à  6.000 b roches. I l  e s t à  re m a rq u e r  en  o u tre  
la  ch arg e  qu i pèse  su r  les f ila tu res  fran ça ise s  de  ju te  
e t  q u i co n sis te  en  d ro its  de  d o u an e  v a r ia n t  de  20 
à  25 % p o r ta n t  su r  les m ach ines co m p o sa n t le 
m até rie l de  la  f ila tu re  que  les in d u str ie ls  le p lus 
so u v e n t d o iv e n t d e m a n d e r à  l ’A ng le terre .

SECTIONS II

ProduetioD d’une broche de ju te  produisant 
uil numéro <le 111 moyen.

L a  b roche  de ju te , en  ra iso n  de la  m a tiè re  lou rde  
e t  grossière q u ’elle tra v a ille , consom m e u n e  g ran d e  
q u a n ti té  de  m a tiè re  p rem ière . S a  p ro d u c tio n  v arie , 
selon  que  le fil q u ’elle p ro d u it  v ie n t  des peigneuses 
o u  des cardes. A vec u n e  d u rée  de t ra v a il  de 10 heures 
p a r  jo u r, on  a rr iv e  à  p ro d u ire  7.150 m ètres  en v iro n  
de  fil p a r  b ro ch e  p ro d u is a n t d u  num éro  12 peigné
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ce qu i re p ré sen te  u n e  p ro d u c tio n  an n u e lle  de 
6 p a q u e ts  e t  dem i en v iro n  p a r  b ro ch e  d an s  u n e  
fila tu re  de  6.624 broches, a lors que p o u r  u n  nu m éro  
8 cardé , p o u r 10 heures de tra v a il , on  a rr iv e  à  p ro 
du ire  e n v iro n  p a r  jo u r  7.590 m ètres  de fi] p a r  b roche, 
ce qui re p ré sen te  u n e  p ro d u c tio n  an n u e lle  de  p rès 
de 7 p a q u e ts  p a r  b roche  dan s u n e  fila tu re  de 
5.400 broches.

I l  n o u s e s t p resq u e  im possib le  de co m p a re r  ces 
ré s u lta ts  avec ceux  que  donne  M. A fta lio n  dans 
son E tu d e  su r  le lin  e t  le co ton  : nous avons en  effet 
des n um éros de fil de j u te  p resq u e  4 fois p lu s  gros 
que les fils de lin  e t  de  co ton  q u ’il é tu d ie , en  o u tre  
il p ren d  com m e base  la  jo u rn é e  de 11 heu res , a lors 
que  les lois ac tue lles  su r  la  rè g le m e n ta tio n  de la  
jo u rn é e  de tra v a il  nous o n t  obligé à  p re n d re  la  
jo u rn ée  de 10 h eu res com m e b ase  de  nos calculs. 
N éan m o in s  nous te n o n s  à  rap p ro c h e r  ces ré s u l ta ts  : 
sav o ir u n  re n d e m e n t an n u e l de 5 p a q u e ts  env iron , 
so it 5 .480 m ètres  p a r  jo u r  de fil n u m éro  30 ou  40 
p a r  b ro ch e  de lin ; e t  p a r  b ro ch e  de co ton , p ro d u i
s a n t des n um éros de  14 à  20, re n d e m e n t an n u e l de 
1.200 éch ev eau x  de 1.000 m ètres , so it 4 .000 m ètres  
p a r  jou r.
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SECTION III

Coût de la fabrication des fils de jute.

L a  fa b r ic a tio n  des filés de  ju te  d em a n d e  n o n  
seu lem en t, com m e nous l’avons v u , de  gros cap i
ta u x  p o u r l’in s ta lla tio n  p rem ière , m ais aussi de 
gros c a p ita u x  c irc u la n ts  : en  effet le ju te  e s t une  
m a tiè re  p rem iè re  qu i p e u t  se c o n se rv e r p lu sieu rs  
années sans su b ir  de  d ép réc ia tio n s . L es in d u str ie ls  
a u ro n t donc in té r ê t  à  p ro fite r  de  b a s  p r ix  de  la  
m a tiè re  p rem ière  p o u r  fa ire  leu rs  p ro v is io n s  p o u r  
l ’an n ée  c o u ra n te  ou  m êm e p o u r  p lu sieu rs  années. 
E n  o u tre  en  ra iso n  des b â tim e n ts  im p o r ta n ts , les 
p rim es d ’assu rances  se ro n t élevées. L a  g ran d e  force 
m o trice  nécessa ire  d em a n d e  u n e  q u a n ti té  de  com 
b u s tib le  considérab le . E n fin  l ’ensim age  nécessite  
une  dépense  d ’hu ile  im p o rta n te .

V oici le co û t de  fab rica tio n , m a in -d ’œ u v re  non  
com prise , p o u r u n e  fila tu re  de  ju te  de  5 .000 b roches 
p ro d u is a n t a n n u e llem e n t 37.500 p a q u e ts  de  n u m éro  
m oyen  8 :

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



—  9 5  —

COUT TOTAL DE FABRICATION ANNUELLE COÛT AU PAQUET 
en francs

COUT AUX
10.000 mètres 
en centimes

Amortissement :

! A 3 0/0 sur des bâtiments d’une
valeur de 37Ü.000 fr. 11.100 2.49 7.5A 7 0/0 sur un matériel de
1.175.000 f r .............................

Intérêt :

82.500

1 A 5 0/0 sur le capital fixe de
1.050.000 f r ..................................

A 5 0/0 sur un fonds de roulement
1.40 4.2

1.000.000 fr ........................

Frais Généraux :

Combust. 2200 t. à 18 fr. 39.600 
Eclair. (Comptédans le combust.)
Impôts............................. 7.000
Assurance Incendie . . 11.500 i

50.000 1 33 4

Assurance Accidents . . 4 000 | 5.22 15.7
Direction et bureaux. . 15.000 

Réparation et entretien : 
Réparations . . 15.000 \ > 

! Huile et graisse. 10.000 /
| Huile d’ensimage 59.000 v ^
| Courroies, divers 10.000 J

>171.100 4 56 13.8

367.200 9.78 29.5

M. A fta lion  (1) donne  les chiffres su iv a n ts  p o u r  
une  fila tu re  de  lin  de 10.000 b ro ch es p ro d u isa n t 
an n u e llem e n t 50.000 p a q u e ts  de  nu m éro  m oyen  30 :

(i) A. Aftalion, op. cit. p. 77 et 79.
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C o û t  t o t a l  d e  f a b r ic a t i o n  a n n u e l l e COÛT AU PAQUET 

en francs

Amortissement :
A 2 1/2 %  sur des bâtiments d’une 

valeur de 490 000 fr. . . . 12.250,
A 7 1/2 °/o sur un matériel de

1 504.000 fr.............................. 112.820
Intérêt :

A 5 °lo sur le capital fixe de
2.094.000 fr..............................

A 5 °/o sur un fonds de roulement 
de 700.000 fr..............................

Frais généraux,:
Combustible : 2 800 tonnes

104.700

35.000

A 14 fr............................ 39.200
Eclairage....................... 4.000
I m p ô t s ........................ 7.400
Assurance incendie . 7.000
Assurance accidents. 4.000
Direction et bureaux . 25.000 >

Réparations et entretien :

Réparations . 15.U00 )
Huile et graisse 9.500 > 33.500 
Courroies,divers 9.000 \

384.870

2.50

2 09 

0.70

2.40

7.69

COUT AUX

10.000 mètres 
en centimes

7.6

6.3

2.1

7.3

23.3

P o u r  u n e  f ila tu re  de co to n  de  40.000 b roches p ro 
d u is a n t  a n n u e lle m e n t 48 m illions d ’éch ev eau x  de
1.000 m ètres  de n u m éro  m o y en  20 ca rd é , M. A fta - 
lion  a b o u ti t  a u x  ré s u lta ts  su iv a n ts  :

C oû t to ta l  de  fa b r ic a tio n  a n n u e lle . .  3 8 8 .6 0 0  fr.
C oû t a u x  10.000 m ètre s  en  c e n tim e s . 8,1

L a  co m p ara iso n  d e  ces tro is  ré s u lta ts  p o u r  les
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fila tu res  de ju te , de lin  e t  de  co to n  m o n tre  b ien  
com bien  p lu s  o n é reu x  e s t le c o û t de  p ro d u c tio n  d u  
fil de  ju te . C et é c a r t  e s t encore  p lus sensible, si nous 
recherchons le  c o û t de fa b r ic a tio n  to ta l  de  10.000 
m ètres  d e  fil de ju te  en  a d jo ig n a n t a u x  chiffres ci- 
dessus, les fra is  de  m ain -d ’œ uvre . C o m p a ra n t au  
co û t de fa b r ic a tio n  to ta l  de  10.000 m ètres  de fil de  
lin  e t  de  co to n  (1), no u s avons le  ta b le a u  s u iv a n t :

P I L  D E JU T E

N ·  8
F I L  DE LIN

N *  3 0
F iL  DE LIN

N °  4 0
F I L  D E  COTON

N o  2 0

centimes centimes centimes centimes

Amortissement . . . . 7. 5 7.6 6. 5 2.4

1 Intérêt du capital fixe et 
c irc u la n t....................... 8.2 8.4 7.2 2.5

1 Frais généraux . . . . 13.8 7.3 6.3 3.2

Main-d œuvre . . . . 24.1 26.0 19.9 4.2

| Coût de fabrication par 
j 10 000 mètres. 53.6 49.3 39.9 12 3

(i) A. A fta lio n , o p , c i t ,, p . 111.
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Q U A T R I È M E  P A R T I E

COMMERCE DES F I L É S  DE J U T E  

INDUSTRIE DÉRIVÉES

C H A P IT R E  I

C om m erce d es filé s  de Jute.

L a  F ra n c e  n ’a  ja m a is  e x p o rté  de  filés de  ju te  de 
façon  in ten siv e . E lle  a  to u jo u rs  écoulé' sa  p ro d u c 
tio n  p re sq u e  e n tiè re  en  s a tis fa isa n t les d em an d es  
des tissages  n a tio n a u x . I l  e s t à  rem a rq u e r, d ’a u tre  
p a r t ,  que  la  p lu p a r t  des fila teu rs  fra n ça is  de ju te  
so n t en  m êm e tem p s  tisseu rs, ce qui ex p liq u e  la  
faib le  e x p o rta tio n  des fils de ju te .

A u d é b u t  de l ’in d u s tr ie  du  ju te  en  F ra n ce , l ’A n 
g le te rre  é ta i t  la  g ran d e  im p o r ta tr ic e  non  se u le m en t 
de ju te  b ru t, m ais encore  de  p ro d u its  fa b riq u é s  : 
so it filés, so it tissu s , so it sacs de ju te . G râce  au  
ra p id e  d év e lo p p e m e n t de  l ’in d u s tr ie  d u  ju te  en 
F ra n c e , g râce  aussi a u x  d ro its  de do u an es élevés,
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le ch iffre d ’im p o rta tio n s  des fils de  ju te  a  b eau co u p  
d im in u é  n o ta m m e n t d ep u is  l ’a n n é e  1898 (1) :

1887 . . . 3 .7 1 3  quintaux 1899 . . . 3 1 7  quintaux

188 8 . . . 4 .6 6 6  — 1900 . . .  2 6 7 —

188 9 . . . 4 .1 1 5  - 1901 . . . 3 1 7 —

189 0 . . . 1 6 .8 2 7  — 1902 . . .  301 —

1891 . . . 7 . 1 6 1  — 190 3 . . .  3 1 5 —

189 2 . . . 5 .8 0 4  — 1904 . . .  3 3 9 —

1 8 9 3 . . . 4 .6 2 8  — 1905 . . .  380 —

1894 . . . 4 .8 0 9  — 1906 . . .  5 3 9 —

1895 . . .  8 9 3  — 1907 . . .  9 2 4 —

1896 . . · 9 .9 3 6  — 190 8 . . .  9 5 7 —

1897 . . : 6 .2 8 2  — 1909 . . . . 1 .3 1 2 —

1898 . . .  521  —

Si les chiffres de l ’im p o r ta tio n  des fils de  ju te  
v o n t  en  d éc ro issan t, ce qu i m o n tre  les p ro g rès  fa its  
p a r  la  f ila tu re  de ju te  en  F ra n c e , les e x p o rta tio n s  
de  fils de  ju te  o n t é té  p a r  c o n tre  en  a u g m e n ta n t, ca 
q u i e s t u n e  n ouve lle  p reu v e  d u  d é v e lo p p em en t de 
c e tte  in d u s tr ie  :

1 8 7 5  ..............................................  1 .8 9 6 .3 0 0  k ilo g s
1 8 7 6  ..............................................  1 .0 3 4 .5 0 0  —

1 8 7 7  .............................................  8 2 5 .0 0 0  —

1 8 7 8  .............................................  2 .1 1 2 .1 0 0  —

1 8 9 5  ..............................................  3 .2 9 1 .9 0 0  —
1 8 9 6  .............................................. 2 .5 4 8 .1 0 0  —

1 8 9 7  .............................................. 1 .9 8 5 .3 0 0  —

(i) Tableau Général du Commerce de la France avec ses Colonies et les 
puissances étrangères. Direction Générale des Douanes. Années 1887 à  1910.
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1898.

1899 .

1900 .
1901 .

1902.

1903.

1904 .

1905 .

1906 .

1907.

1908.

1909.

2 .6 2 2 .3 0 0  k ilo g s  

2 .9 5 7 .9 0 0  —

4 .3 4 5 .8 0 0  —
3 .4 7 7 .2 0 0  —

3 .0 8 4 .2 0 0  —

3 .4 3 3 .8 0 0  —
4 .2 4 8 .0 0 0  —

4 .8 5 2 .8 0 0  —

5 .0 0 6 .7 0 0  —

4 .1 4 4 .1 0 0  —
2 .8 3 2 .2 0 0  —

3 .8 2 0 .5 0 0  —

Com m e n o u s  le d isions au  d é b u t de  .ce c h a p itre , 
les fila teu rs  ne  c h e rc h e n t p as  à  au g m e n te r  l’e x p o r 
ta t io n  des fils q u ’ils p ro d u ise n t, p ré fé ra n t d év e 
lo p p er le  tissag e  d o n t  les e x p o rta tio n s  en  tissu s  e t 
sacs é ta ie n t  de 1874 à  1880 (i) :

ANNÉES T O I L E S  D E  J  U T  R S A C S  N E U F S  E E  V IE U X

1874 6i l  541 kilogr. 117.535 kilogr.
1875 778.778 .. 198.386 »
1876 252.728 » 144.059 »
1877 312.499 « 270.671 »
1878 188.860 » 593.405 ..
1879 169.679 - 552 600 »
1880 196.266 » 1.191 345 .·

so n t p o u r  les v in g t de rn iè res  années : (2)

(i) R e n o ü a r d ,  op. c i l . ,  tome VII.
(e) Direction Générale des Douanes. Tableau général du commerce années 

1887 à 1910.
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ANNÉES T IS S U S  D E  J U T E S A C S  N E U F S  E T  V IE U X

1887 2.210.815 kilogr. 1.847.672 kilogr.
1888 2.684.043 1.822.590
1889 2.076.958 2.414.402
1890 3.216.079 3.822.195
1891 4.016.770 4.135.746

A N N É E S T IS S U S  D E  J U T E S A C S  N E U F S S A C S  V IE U X

1892 . . . . 1.604.760 kilos. 2.137.862 kilos. 905.796 kilos.
1 1893 . . . . 753.840 - 1.776.219 - 776.934 -

1894 . . . . 730.967 — 1.641.782 — 969.980 —
1905 . . . . 1.160.000 — 4.260.800 - 4.116.500 —
1906 . . . . 1.142.000 — 5.100.000 — 4.358.400 —
1907 . . . . 1.326.200 — 4.347.500 - 6.147.800 —
1908 . . . . 1.017.400 — 4.290.800 — 4.733.700 —
1909 . . . . 1.304.100 — 5.053.100 — 5.270.400 —

A lors que  les im p o r ta tio n s  p o u r  les tis su s  de 
ju te ,  sacs v ieu x  ou  neu fs  d a n s  ces 5 dern iè res  
années  o n t  é té  :

A N N É E S T IS S U S  D E  J U T E S A C S  N E U F S S A C S  V IE U X

1905
1906
1907
1908
1909

190.400 k g r .  

78.700 » 
196.300 » 
428.500 - 
650.200 »

45.400 kgr. 
51.300 » 
65.700 » 

144.300 » 
308.800, »

465.800 kgr. 
243.500 » 
210.900 » 
529.600 » 
457.888 »

I l  f a u t  te n ir  c o m p te  d an s  les ta b le a u x  p récéd en ts  
des co n sid é ra tio n s  q u e  n o u s avons exposées au
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c h a p itre  de  l ’h is to riq u e  de  la  f ila tu re  de ju te  en  
F ra n ce  to u c h a n t  les frau d es  si im p o r ta n te s  concer
n a n t  les sacs en  fran ch ise  ou  ne  p a y a n t  p as  les 
d ro its  q u i les co n cern en t, m ais  les d ro its  des m a r
chand ises q u ’ils c o n tien n en t.

O n p e u t  conc lu re  de  c e t exposé  des im p o r ta tio n s  
e t e x p o rta tio n s  des fils e t  tissu s  de ju te , que  l ’in 
d u s tr ie  d u  ju te  a  to u jo u rs  é té  en  p ro g re ssa n t e t  
s u r to u t depu is  u n e  v in g ta in e  d ’années. L a  baisse  
des e x p o rta tio n s  so it en  filés, so it en  sacs de  ju te  ou  
tissu s  de  ju te , que  l’on  c o n s ta te  en  1908 p ro v ie n t 
s u r to u t de  la  b a isse  de la  m a tiè re  p rem ière . L a  
p lu p a r t  des f îla teu rs , a v a ie n t ac h e té  leu rs  ju te s  
b ru ts  à des p r ix  élevés, ils o n t  donc d é fen d u  le 
cours des fils aussi long tem ps q u ’il leu r  a  é té  p o s
sible. D an s la  su ite  les fîla teu rs  fu re n t  obligés de 
m e ttre  le filé à  la  p a r i té  m oyenne  des cou rs  de la  
m a tiè re  b ru te  e t  dès lors de b a isse r les p r ix  d a n s  une  
p ro p o rtio n  v a r ia n t  e n tre  30 e t  40 %. L es chiffres 
d ’e x p o r ta tio n  p o u r  1909 m o n tre n t que l ’in d u str ie  
du  ju te  n ’a  p as  eu  à  souffrir tro p  lo n g tem p s de c e tte  
m év en te  e t  a  re tro u v é  des déb o u ch és qu i « p e r 
m e tte n t  sans e x a g é ra tio n  de  b ien  a u g u re r  de  son  
av e n ir  p o u r  les années su iv an te s  (1). »

(i) Rapport de la 4e section de Commission permanente des valeurs de 
Douanes, 1910 p. 347.
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C H A P IT R E  II

In d u stries  d é r iv é e s .

Le fil de  ju te  a  de  m u ltip le s  em plo is, m a is  c e  n e  
so n t que  des em plo is u n  p eu  in fé rieu rs , à  c a u s e  d e  
la  g ro ssiè re té  de  c e tte  fibre  c o m p arée  au  c o to n  e t  
au  lin. L e ju te  s e r t  s u r to u t  a u  tissag e  d e  sacs  e t  d e  
to iles d ’em ballage .

L e tissag e  de sacs de  ju te  e t  d e  to iles  d ’e m b a l la g e  
a  occasionné en  F ra n c e  le d é v e lo p p e m e n t d e  l ’i n 
d u s tr ie  d u  ju te . N o u s  av o n s  m o n tré  c o m m e n t les  
p rem iers  essais d ’em ploi d u  filé de  jf i te  p o u r  le  
tissag e  de  to iles à  sacs p a r  la  M aison  S a in t, s u r  d e s  
m étie rs  à  b ras , d o n n a  des r é s u l ta ts  s u ff isa n ts , a u  
b o u t d e  quelques années , p o u r  que  des m é t ie r s  
m écan iq u es  fu sse n t m o n tés . A u jo u rd ’h u i u n  g r a n d  
n o m b re  de  fila teu rs  so n t en  m êm e te m p s  t i s s e u r s .  
Les tis se u rs  n o n  se u le m en t c o n fe c tio n n e n t le s  s a c s ,  
m ais  encore  le u r  im p r im e n t des m a rq u e s  p a r t i 
cu lières au  gré de  leu rs  c lien ts , av ec  des v a r i é t é s  
de ra y u re s , po ids e t  d im en sio n s in co n n u es  a i l le u r s ,  
e t  à des p r ix  avec  lesque ls  les sacs d e  lin  o u  d e  
c o to n  n e  p e u v e n t lu tte r .

A c tu e llem e n t la  F ra n c e  c o m p te  p lu s  d e  6 .0 0 0  m é  
tie rs  à  tis se r  le ju te , m étie rs  d o n t  la  p lu s  g r a n d e
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p a r tie  e s t d a n s  les d é p a rte m e n ts  d u  N o rd  e t  de  la  
Som m e.

Le ju te  e s t  enco re  u tilisé  p o u r  fa ire  des tissu s  
d ’a m e u b lem e n t, des ta p is , des étoffes com m e des 
velours. L e  p lu s  so u v en t, d an s  ces em plo is, le  ju te  
sera  m élangé  d ’u n e  a u tre  fibre : lin  e t  la in e  p rin c i
p a le m en t. O n  o b tie n t  a lo rs  des tissu s  b o n  m arch é , 
m ais  assez fins. A vec d u  fil de ju te  fin, seu l ou  
m élangé, on  a  p u  o b ten ir  des tissu s  solides avec  
de  belles cou leu rs v ives gén é ra lem en t, m ais  im 
p régnés d ’u n e  o d eu r désag réab le  ré s u l ta n t  d e  l ’e n 
sim age.

L e  ju te  a  encore  u n  em ploi trè s  im p o r ta n t  d an s  
la  fa b ric a tio n  des cordes e t  cordages, sans  q u ’il 
so it possib le  de d o n n er u n  chiffre a p p ro x im a tif  de  
la  co n so m m atio n  d u  ju te  d a n s  ce b u t.

E n  deho rs  de  ces u tilisa tio n s  trè s  im p o rta n te s  
d u  ju te , on  p e u t c ite r  p lusieu rs em plo is secon
da ires  : fa b r ic a tio n  de ta p is  de p o r te  ou  paillassons, 
ta p is  d ’escalier b o n  m arché, confection  de to iles 
cirées p o u r  p a rq u e ts , etc.

D an s  le su d  de la  F ra n c e  nous avons l ’u tilisa tio n  
im p o r ta n te  d u  ju te  p o u r la  fa b r ic a tio n  d ’espadrilles 
avec sem elles de filés de  ju te  tressés.

L es d éch e ts  de  ju te  reç o iv en t des em plois d ivers  : 
p rin c ip a le m e n t fa b ric a tio n  du  p ap ie r, de  ch ap eau x , 
bourre  g a rn is san t les c o u v e rtu re s  de la ine , e tc .
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C I N Q U I È M E  P A R T I E

LES OUVRIERS DANS LA FILATURE DE JUTE

C H A P IT R E  I

R épartition  d es ou vriers.

I>a f ila tu re  de ju te  e s t de to u te s  les in d u str ie s  
te x tile s  celle où  le  t ra v a il  des fem m es e t  des en fa n ts  
e s t le p lu s  em ployé. E n  effet en  ra iso n  des m étie rs  
trè s  n o m b re u x , la  su rv e illan ce  d o it ê tre  p lu s  g ran d e , 
e t  p a r  su ite  le n o m b re  de fileuses, b am brocheuses, 
d ém o n teu ses , se ra  p lu s  considérab le  p o u r  la  f ila tu re  
de ju te  que  p o u r la f ila tu re  de  lin  e t s u r to u t la  fila
tu re  de  co ton .

L e n o m b re  e t la  r é p a r ti t io n  des o u v rie rs  u tilisés 
o n t  v a rié  d ep u is  les d é b u ts  de la  f ila tu re  de ju te  
g râce  a u x  p rog rès de  la  .technique in dustrie lle . A  
la  su ite  de  l ’e n q u ê te  fa ite  p a r  l ’Office d u  T ra v a il 
en  1892, les chiffres su iv a n ts  fu re n t p ub liés  :
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Département Département
du Pas-de-Calais du Nord

C on trem aîtres .............................. CO o" 2  °/o
O uvriers.......................................... 2 5  o / „ 2 2  °/o
O u v r iè r e s .................................... 45  »/„ 58  »/o
M ineurs......................................... 2 7  °/o OOoo

1

A u jo u rd ’h u i, o n  p e u t  d o n n e r la  r é p a r t i t io n  su i
v a n te  des o u v rie rs  d a n s  u n e  fila tu re  de  ju te  de
6.624 b roches :

E n s im e u r s ..............................................................................17  \

P e ig n e u r s  ................................................................................ 9

S u r v e i l l a n t s ................................................................ 11 ,
' > 8 2  hom m es

P a q u eteu rs ................................................................................2  1
M ach in istes g r a i s s e u r s .................................................14 1

D i v e r s ................................................................ ....... . 2 9  ·

C ardeuses ................................................................................ 8  \

É t a l e u s e s ................................................................................4

É t i r a g e u s e s ......................................................................7 2  [

B a m h r o c h e u s e s .................................................. 12 \  2 7 2  fem m es
P i l e u s e s ............................................................................. 9 2  (

D é v id eu ses ............................................................................. 4 5  1

C annetières, re tord eu ses, b ob in eu ses 3 9  /

G am ins de p e ig n eu se , en sim a g e  . . . .  3 3  i

Y a ro u leu ses , d é m o n te u se s ..........................................8 7  ' 163 m ineurs

D i v e r s .....................................................................................43  1
S o it un to ta l de . . .  5 1 7  ou vriers

C ette  ré p a r ti t io n  co rresp o n d  au  p o u rce n tag e  :

1 5 .8 6  °/0 hom m es  

5 2 .6 2  °/0 fem m es 
3 1 .5 2  ° /0 m ineurs
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U n e f ila tu re  de  ju te  ca rd é  occupe 387 ouv rie rs  
ré p a r tis  de  la  faço n  su iv a n te , p o u r  5 .400 b roches
p ro d u isa n t u n n u m éro  m oyen  8 :

Hommes . . . 58 soit . 14.91 %
Femmes . . . 225 soit . 58.35 7»
Mineurs . . . 104 soit . . . 26.74 %

alo rs  que  p o u r  le lin  e t le 
t io n  su iv a n te  (1) :

co to n  on a la ré p a r ti-

Lin. Coton.
Hommes. . . 23 o/0 41 %
Femmes . ■ ■ 46 % 31 %
Mineurs . . . 31 ·/„ 28 %

Si n o u s com parons m ain ten an t, le n o m b re
d ’o u v rie rs  nécessa ires p o u r  10.000 b roches de ju te , 
au  n o m b re  d ’o u v rie rs  nécessaires p o u r 10.000 b ro 
ches de lin  ou  de  co ton , nous avons les r é s u lta ts  
su iv a n ts  :

Jute (1) Lin (2) Coton (3)

Préparation, 1er degré (cardes, peigneuse 110 116 4.5
Préparation 2e degré (tables à étaler, étirages.

bancs à  b ro c h e s ) ......................................... 187 130 14.5
F ila tu re ................................................................. 256 190 21 »
Dévidage.................................................................. 120 80 5 »
D i v e r s ................................................................. 04 37 5.2

737 553 50.2

(1) M. Aftalion, op. cit. p. 87.
(i) D’après une filature de jute de 7.000 broches
(¡) D’après une filature de lin de 10.000 broches(M A ftalion  op cit.p.105.) 
(3) D’après une filature de coton de40.000 broches(M. A ftalion  op.cit p.105.)
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D es ta b le a u x  p réc é d e n ts , il ré su lte  donc  que  le 
p e rso n n e l d ’u n e  fila tu re  de ju te  e s t b eau co u p  p lus 
im p o r ta n t  q u e  celu i d ’u n e  f ila tu re  de b n  e t  s u r to u t  
d ’u n e  fila tu re  de  co ton . E n  o u tre  au  p o in t  de  v u e  
des ca tégo ries  d ’o u v rie rs  em ployés, il e s t à  re m a r 
q u e r  que  si le  n o m b re  d ’hom m es nécessa ires te n d  
à  d im in u e r d ep u is  1892, p a r  co n tre  il y  a  accro is
se m e n t d u  n o m b re  de fem m es e t  d ’e n fa n ts  : cela 
t ie n t  en  p a r t ie  à  u n e  q u e s tio n  de  sa la ire  e t  de  s u r
veillance  de m étie rs . E n  effet no u s av o n s  v u  p récé
d e m m e n t que  les m étie rs  à  filer, b a n cs  à  b roches , e tc . 
é ta ie n t  p lu s  n o m b re u x  d a n s  la  f ila tu re  de  ju te  que 
d a n s  to u te  a u tre  f ila tu re  so it de  lin , so it de co ton , 
le p e rso n n e l de su rv e illan ce  de  ces m étie rs  e s t 
e ssen tie llem en t com posé de fem m es e t  d ’en fan ts . 
O n a  donc cherché  avec le  p e rfe c tio n n em e n t de 
l ’o u tillag e  à  rem p lac e r  u n e  p a r t ie  des fem m es 
em ployées p a r  des m in eu rs. U n e  ra iso n  de  sa la ire  
p e u t  au ssi ê tre  in v o q u ée  en  fa v e u r  d e  c e tte  idée, 
p o u r  d im in u er le  c o û t de la  m a in -d ’œ uvre . Les 
hom m es n e  so n t d o n c  p lu s  em p loyés d a n s  la  f ila tu re  
de ju te  q u e  p o u r  les t r a v a u x  de su rve illance  d ’a te 
liers ou  p o u r  des t r a v a u x  n é c e s s ita n t u n e  c e rta in e  
fo rce p h y s iq u e  : m a n u te n tio n  des balles, co n d u ite  
d u  so ften er, des b riseuses, des peigneuses, lou rds 
t ra n s p o r ts  d a n s  l’u sine , etc.
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CHAPITRE II

Salaires des ouvriers dans la filature de jute.

L es sa la ires  d a n s  l ’in d u s tr ie  d u  ju te  e t  d an s  la  
f ila tu re  de ju te  en  p a rtic u lie r  so n t les m oins élevés 
de  to u te  l ’in d u s tr ie  te x tile . Cela t ie n t  à  ce que  la  
m a tiè re  à  tra v a il le r  e s t la  m oins ch ère  des fibres 
tex tile s  e t  p a r  su ite  n e  d em an d e  p a s  a u ta n t  de 
soins que  les a u tre s . E n  o u tre , elle e s t  aussi la  p lu s  
grossière e t  p a r  co n séq u en t i l  ne  se ra  pas u tile  de 
rech erch er, p o u r la  tra v a ille r , des o u v rie rs  trè s  
hab iles, a y a n t  fa i t  u n  trè s  long ap p ren tissag e , sau f 
p o u r les o u v rie rs  d ’a r t .  O n p o u rra  donc  u tilise r  u n e  
m a in -d ’œ u v re  q u i n e  p o u r ra i t  que  con v en ir à  p e ine  
à  u n e  fila tu re  d e  lin  o ù  c e p e n d a n t la  m a in -d ’œ u v re  
e s t m oins raffinée e t  p a r t a n t  m oins p a y ée  que  dan s 
la  f ila tu re  de co to n  : c ’e s t ce qu i se p ro d u it  d an s  
les g ran d s  c en tres  com m e Lille.

D an s ce rta in es  rég ions com m e celle de  D u n k e rq u e  
e t  env irons, la  p lu p a r t  des ouvriè res des fila tu res  
de ju te  o n t leu r m ari qu i tra v a ille  au  p o r t  où  les 
sa la ires  so n t assez élevés. Ces fem m es se c o n te n te n t  
donc d ’u n  sa la ire  m oins élevé q u ’à  L ille, le  consi
d é ra n t  d a n s  la  g é n é ra lité  des cas com m e u n  sa la ire  
d ’a p p o in t, e t  n ’a y a n t  p as  à  s u p p o rte r  des cond i
tio n s  d ’ex is ten ce  aussi rigoureuses que  d a n s  u n  
g ra n d  ce n tre .
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D an s la  V allée de la  Som m e, la  p o p u la tio n  ou 
v riè re  d an s  l ’in d u s tr ie  d u  ju te  e s t s u r to u t  com posée 
d ’anciens a r tisa n s  qui s a v a ie n t se c o n te n te r  de  peu  
p a r  su ite  d u  tra v a il  à  dom icile  à  la  m a in  q u ’ils 
a v a ie n t connu  a v a n t  le t r a v a i l  m écan iq u e  dan s les 
usines. Les sa la ires  se ro n t donc in fé rieu rs  à  ceux  
de la  rég ion  de L ille ou de D u n k e rq u e , l ’o u v rie r  
a y a n t  des beso ins m o ind res  e t  les co n d itio n s  de  la  
vie é ta n t  p lu s  douces à  la  cam p ag n e  q u ’en ville.

Ces re m a rq u e s  no u s m o n tre n t q u ’il y  a  à  l ’h e u re  
ac tu e lle  3 ca tég o ries  de sa la ires  s u iv a n t  les rég ions 
considérées : sa la ires  les p lu s  élevés : rég io n  des 
g ran d s  c e n tre s  m a n u fa c tu r ie rs  : L ille, A rm en tiè re s  ; 
sa la ire  in fé rieu r en  t a n t  que  sa la ire  d ’a p p o in t  : 
rég ion  d e  D u n k e rq u e  ; sa la ire  le m oins é levé : 
rég ion  de  la  Som m e.

Si n o u s  é tu d io n s  la  q u o tité  des sa la ires  d a n s  la  
f ila tu re  de  ju te  d ep u is  son  o rig ine, n o u s  re m a rq u o n s  
u n e  h au sse  c e r ta in e  des sa la ires  ju s q u ’à  il y  a  u n e  
d iza ine  d ’années. L e  sa la ire , en  effet, a  u n e  t e n 
d an ce  à  se rég le r su r la  p ro d u c tiv ité  d u  tra v a il , qu i 
a c o n s id é rab le m e n t a u g m e n té , d an s  la  seconde 
m o itié  d u  X I X e siècle, g râce  a u x  p e rfe c tio n n e 
m en ts  d u  m écan ism e e t  de la  fa b r ic a tio n . M algré 
l ’a b a isse m e n t c o n s ta n t de la  d u ré e  d u  tra v a il  
q u o tid ien , à  cau se  des beso ins sans cesse c ro issan ts  
de  l ’h o m m e en  g é n é ra l· (besoins de b ien -ê tre , de  
d iss tra c tio n ) , les sa la ire s  o n t p re sq u e  d o u b lé  d ep u is  
l ’orig ine de  la  f ila tu re  d e  ju te  en  F ra n ce .
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E n  effet en  1848, p a r  co n séq u en t to u t  au  d é b u t 
de  c e tte  in d u s tr ie , les sa la ires  v a r ia ie n t  e n tre  :

1 .5 0  à  3  fr .........................................pou r le s  h om m es,

0 .7 5  à 2  * ....................................pou r le s  fem m es,

0 .3 0  à  1 » .................................... pour le s  en fants.
♦

Ce f u t  s u r to u t  ju s q u ’en  1870 q u ’u n e  h au sse  trè s  
ra p id e  se fit d a n s  les sa la ires , p u isq u e  nous tro u v o n s  
lo rs de  l ’e n q u ê te  p a rle m e n ta ire  de  1870 les m oyennes 
su iv a n te s  :

3  » à  5  fr. » . . . . p ou r le s  h om m es,

1 .7 5  à 2  » 7 5  . . . . p ou r le s  fem m es,

1 .2 5  à  2  » » . . . . pou r le s  enfants.

L’Office du Travail publia en 1894 le résultat de 
son enquête de 1892 (1) :

S a l a i r e s  p a r  j o u r  d e  t r a v a i l

t, tem ps; p,·pièce Maxima

/ Contremaîtres t. 10 6.00 7.00
Hommes )  Ouvriers . t. 34 3.T5 4.25

( Manœuvres . t. 8 . 3.00 3.25

i Ouvrières. t. 129
Femmes < id. p. 40 1.25 1.75

f Jeunes filles . t. 97
1 Garçons . 

Enfants j piUes
t. 71
t. 53

0.75 1.00

Soit . . . . 447 ouvrir rset 1.60 de salaire moyen.

(i) Office du travail : salaires et durée du travail dans l’Industrie française, 
sous le N° 959, Nord, 38.000 habitants, 299 journées de travail par an, 
12 heures par jour, 320 chevaux-vapeur.

9 L
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N o tre  e n q u ê te  personnelle  nous a perm is de 
d resser les ta b le a u x  su iv a n ts  des sa la ires  d a n s  
d eu x  fila tu res  de la  rég io n  de  Lille : l ’u n e  de 
6.624 b roches, l ’a u tr e  d e  5 .400  broches, selon  les 
in d ica tio n s  des f ila te u rs  :

MACHINES OUVRIERS
Salaires 

totaux do 
quinzaine

Salaire 
raoyon 

par ouvrier 
et par jour

Sa
la

ire
m

oy
en

 a
nn

ue
l 

j 
pa

r 
gr

an
ds

 g
ro

up
es

 
|

Filature de ju te de 6.624 broches.

6 peigneuses . . . . 17 ensimeurs 1.028.16: 5.04
1 so lte n e r........................ 9 peigneurs. 471.96 4.37

I l  surveillants 696 96 5.28
2 paqueteurs 121.92 5.08 1.287

Moteur de 1200 chevaux . 14 machinistes et autres 781.20 4.65
29 divers. 1.124.04 3.23
S2 hommes 4.224 24 4.29

8 cardes ........................ 8 cardeuses 226.56 2.36
2 tables à étaler . 4 étaleuses 98.40 2.05

24 é tirag es ........................ T2 étirageuses 1.615.68 1.87
12 bancs à  broches. 12 barri brocheuses 295.20 2 05 657
46 métiers à filer . 92 fileuses 2.734.16 2.47

45 dévideuses 1 247.40 2 31
39 cannetières-bobineuses 940 6S 2.01

272 femmes 7.158.08 2.19

Peigneuses et ensimeuses. 33 gamins 704 88 1.18
j Bancs à broches, métiers 87 varouleuses

î->>)
CO1—t 1 75 501

à filer. 43 divers 753.07 1.45
163 mineurs 3.2S4.95 1.67

Tout l’établissement . 517 ouvriers 14.667.27 2.36 708 |
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MACHINES OUVRIERS
Salaires 

totaux do 

qninzaixfe

Salaire, 
moyen 

par ouvrier 
et par jour

Sa
la

ire
 m

oy
en

 a
nn

ue
l 

pa
r g

ra
nd

s 
gr

ou
pe

s

F i l a t u r e  d e  j u t e  d e  5 . 4 0 0  b r e c h e s .

1 so ften e r........................ 10 ensimeurs. 632 » 5.26
10 surveillants 606 » 5.05
4 paqueteurs 268 90 5.60

Moteur de 800 chevaux . 3 machinistes et autres 152 - 4.22 1329
6 graisseurs 254.70 3'.53

11 mécaniciens 640 » 4.84
14 divers 267 , 3 17

58 hommes 2.820.60 4.43

24 Cardes ........................ 20 Etaleuses cardeuses. 538 - 2 24
55 É tirages........................ 69 Etirages ban.brochses. 1.599 60 1 93
14 Bancs a broches 74 Fileuses. 1.880 « 2 11
37 Métiers à filer . 64 Dévideuses. 2.248 » 2 92

227 Femmes. 6.265 60 2 30

Briseuses cardes 29 Gamins. 799 60 2 29
53 Varouleuses. 1.214 50 1 90 609 »
22 Divers. 566 * 2 14 i '
104 Mineurs. 2.580 10 2 03

Tout l’établissement 3S9 Ouvriers. 11.666 30 2 61 783 >.

M. A fta lion , d a n s  son o u v rag e  su r la  f ila tu re  
de lin  e t  de co ton  don n e  les ta b le a u x  su iv a n ts  
p o u r des fila tu res de  lin  de  7..692 broches e t  de 
co ton  de 40.000 broches :
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MACHINES OUVRIERS
Salaires 

totaux de 
quinzaine

Salaire 
moyen 

par ouvrier 
et par jour Sa

lai
re

 m
oy

en
 [ 

an
nu

el 
pa

r 
| 

gr
an

ds
 gr
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s

Filature de lin de 7.692 broches.
IG P e igneuses................ 12 Classeurs. 576 75 4

20 Emoucheteurs. 672 » 2 80
14 Paqueleurs et autres. 731 .· 4 35 1.170

Moteur de 400 chevaux. . 20 Divers. 1 109 85 4 62
6o Hommes 3.089 60 3 85

6 Cardes ........................ 6 Cardeuses. 180 » 2 50
9 Tables à étaler . . . . 14 Etaleuses. 378 » 2 25

35 É t i r a g e s .................... 30 Etirageuses. 666 . 1 85
13 Bancs............................ 13 Bambrocheuses. 351 « 2 25 <16 70
3G M étiers........................ 72 Pileuses 2.237 30 2 59

50 Dévideuses. 1.4S9 70 2 48
185 Femmes. 5.302 . 2 39

Aux peigneuses................ 28 Gamins. 571 20 1 70
A la f i la tu re .................... 44 Démonteuses. 952.60 1 80 517 »

10 Filles. 172 - 1 43
82 Mineurs. 1.695 80 1 72 .

Tout l'établissement . . . 328 Ouvrièrs. 10.087 40 2 52 757 20

Filature de coton de 40.000 broches.
10 Ouvreuses et batteuses. 9 Batteurs. 354 15 3 28
70 C a rd es ........................ 9 Soigneurs et autres. 417 80 3 87
40 R envideurs................ 20 Pileurs. 1.544 05 6 43 1.440

20 Premiers rattacheurs. 951 25 3 54
Moteurs de 700 chevaux . 12 Machinistes et autres. 878 55 6 10

9 Divers. 405 >■ 3 75
79 Hommes. 4.550 75 4 80

15 E t i r a g e s .................... 10 Etirageuses. 424 » 3 53
6 Bancs à broches en gros 6 Bambrocheuses. 242 » 3 36

12 Id. interméd'6 6 Id. 252 » 3 50 934
30 Id. en On . . 15 ld. 532 » 2 95

20 Dévideuses. 680 - 2 83
57 Femmes. 2.130 .. 3 11

Aux renvideurs................ 20 Deuxièmes rattacheurs. 689 65 2 87
24 Bàcleurs. 490 CO 1 70 603 j

Aux bancs à broches . 21 Soigneurs. 390 » 1 54
65 Mineurs. 1.570 25 2 01

Tout l’établissement . . . 201 Ouvriers. 8.251 » 3 42 1.026 j
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Si no u s com parons ces ta b le a u x  e n tre  eux , nous 
co n s ta to n s  que les sa la ires d a n s  la  fila tu re  de ju te  
de 6.624 b roches so n t in férieu rs  n e tte m e n t a u x  
sa la ires d an s  la  f ila tu re  de lin  e t  il y  a  lieu de consi
dérer les sa la ires  d o nnés p a r  M. A fta lio n  p o u r  la  
f ila tu re  de lin  en  1900 com m e in fé rieu rs  à  ce q u ’ils 
so n t a u jo u rd ’h u i ; (les ouvrie rs  d u  lin  p ay és  à la  
jo u rn ée  p o u r la  p lu p a r t  o n t  o b te n u  ces dern ières 
années u n e  am é lio ra tio n  de  leurs sa la ires), e t  s u r to u t 
d an s  la  f ila tu re  de co ton , ce qu i co rrespond  bien 
a u x  re m a rq u e s  fa ite s  p récéd em m en t. P o u r  les 
sa la ires  re la tifs  à  la  f ila tu re  de ju te  de  5.400 broches, 
la  s itu a tio n  de l’u sine  a u  m ilieu  d ’u n  ce n tre  lin ier 
p a r  excellence a  obligé le f ila te u r  à  a d o p te r  des 
ta u x  d e  sa la ires  p resq u e  sem blab les à  ceux  de la  
f ila tu re  de  lin , c’e s t ce qu i ex p liq u e  les ré su lta ts  
au x q u e ls  nous som m es p a rv en u s.

Si l ’o n  v o u la it  o b te n ir  des ta b le a u x  analogues 
p o u r la  rég io n  de D u n k e rq u e  e t  la  V allée de  la  
Som m e, il f a u d ra it  réd u ire  les sa la ires  d an s  le 
p rem ier cas de  6 %, d an s  le second  de 15 % env iron .
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CHAPITRE III

Conditions du travail dans la filature de jute.

N ous av o n s  m o n tré  p récéd em m en t quelle  é ta i t  
la  r é p a r t i t io n  des o u v rie rs  d a n s  la  f ila tu re  de  ju te  
e t  quels é ta ie n t  les sa la ires , sous ce t i t re ,  nous 
é tu d ie ro n s  :

1° L a  d u rée  d u  tra v a il  q u o tid ien  ;
2° L ’h yg iène  des tra v a ille u rs  ;
3° L es acc id en ts  d u  tra v a il  ;
4° L es rég lem en ts  d ’usines ;
5° Les g rèves e t  chôm ages.

1° D u r é e  d u  t r a v a i l .

L a  d u rée  de  t r a v a i l  d a n s  to u te s  les f ila tu res  
F ra n ça ise s  e s t  a u jo u rd ’h u i de  10 h eu res  de  t ra v a il  
effectif. ! i

C’e s t la  loi d u  30 m ars  1900 qu i a  é ta b li ce rég im e 
p o u r  to u te s  les in d u str ie s  o c c u p an t hom m es, fem 
m es e t  en fan ts . P o u r  ne  p a s  cau se r à  l ’in d u s tr ie  u n  
t ro p  g rav e  p ré ju d ice , c e tte  lo i a  p ré v e n u  des éche
lons successifs : de  onze heu res  de  t ra v a il  en  1900, 
elle passe  à  10 h eu res  1/2 en 1902, e t  à  10 h eu res  à  
p a r t i r  d u  1er a v ril 1904. E lle  p ré v o it ég a lem en t
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un  ou des repos p ris  à  la  m êm e heu re , p o u r to u te s  les 
personnes p ro tég ées  (fem m es e t  m in eu rs  de 18 ans), 
repos d o n t  la  d u rée  ne  p e u t ê tre  in fé rieu re  à  1 heures

C ette  loi f u t  p o u r  les in d u strie ls  u n e  cause  de 
d im in u tio n  de  p ro d u c tio n , sans que les sa la ires 
des o u v rie rs  payés  au  tem p s a ie n t é té  m odifiés. I l  
en  ré s u lta  q u e  les fila teu rs , p a r  u n  o u tillag e  p lus 
pe rfec tionné, en  d o n n a n t  a u x  m ach ines u n e  v itesse  
p lus g ran d e , c h e rc h è re n t à  a u g m e n te r  leu r  p ro 
d u c tio n  p o u r  com penser ces fra is  de m a in -d ’œ u v re  
su p p lém en ta ires . Les ouv rie rs  p ay és  à  la  pièce, 
d u  fa i t  de  la  loi, e u re n t leu rs  sa la ires  d im inués, 
il fa llu t donc  h a u sse r  les p r ix  de  façon , d ’où  n o u 
v eau  ren ch é rissem en t d u  c o û t de  la  m a in -d ’œ uvre. 
I l  e s t trè s  difficile de d o n n e r su r ces d ivers  p o in ts  
des chiffres p récis, les f ila teu rs  a y a n t  a d o p té  des 
m oyens d iv ers  p o u r  p a llie r  les effets de la  loi, e t  en  
ra ison  des d ifficultés à  re tro u v e r  avec que lque  
e x a c titu d e  to u te s  les causes de  hausse  de m ain- 
d ’œ u v re  ou  d ’am é lio ra tio n s  ap p o rtées  p a r  les 
in d u strie ls .

2° L ’h y g i è n e  d e s  t r a v a i l l e u r s .

Le lég is la teu r ne  s ’e s t p as  seu lem en t p réoccupé  
de  la  d u rée  jo u rn a liè re  de tra v a il , il a  aussi rég le
m en té  l’hy g ièn e  des ouvrie rs  à  l ’usine.

L a  loi d u  12 ju in  1893, su iv ie  de n o m b re u x  
d éc re ts , com p lé tée  e t rem an iée  p a r  la  loi du  11 ju il-
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le t  1903 e s t la  loi m a ître sse  en  la  m atiè re . Ces lois 
o b lig en t les in d u str ie ls  à  d o n n e r à  leu rs  ouv rie rs  
des a te lie rs  b ien  aérés, b ien  éclairés, avec chauffage  
en  h iver. E lles p rév o ie n t ég a lem en t l ’in s ta lla tio n  
d a n s  les usines de  ves tia ires , de  lav ab o s , de cab ine ts . 
E lles o n t  é ta b li des san c tio n s  q u ’a p p liq u e n t sous 
fo rm e  de  c o n tra v e n tio n s  les in sp e c teu rs  d u  tra v a il.

Le t ra v a il  d a n s  la  f ila tu re  de  ju te  e s t effectué 
d an s  des co n d itio n s  d ’hyg iène  u n  peu  supérieu res  
à  celles qu i e x is te n t dan s la  f ila tu re  de  lin . P a r  su ite  
de  l ’ensim age, le ju te  dégage m oins de poussières 
que  le lin , poussières que  des asp ireuses p lacées 
sous les m étie rs  a t t i r e n t  p o u r la  p lu s  g ran d e  p a r t . 
L a  te m p é ra tu re  des a te lie rs  n ’e s t p a s  aussi élevée 
e t  s u r to u t  aussi h u m id e  que  d a n s  les f ila tu res  de 
lin  a u  sec e t  au  m ouillé , o u  su rchau ffée  com m e d an s  
la  f ila tu re  de  co ton . Les in d u str ie ls  s ’e ffo rcen t de 
m a in te n ir  u n e  te m p é ra tu re  égale  d a n s  les a te lie rs , 
l ’é té  com m m e l ’h iver. M. Y au cau w en b erg h e , d a n s  
sa  f ila tu re  de  S a in t-P o l-su r-M er e s t  a rr iv é  à  d ’excel
len ts  r é s u lta ts  p a r  to u te  une  o rg an isa tio n  spéciale, 
e t  l ’a p p a re il Ja co b i. C et a p p a re il p e rm e t d ’en v o y e r 
d a n s  les a te lie rs  u n e  c e rta in e  q u a n ti té  d ’a ir  h u m i
difié qui renouvelle  c o n s ta m m e n t l’a tm o sp h è re , 
a ir  fro id  en  é té  e t  c h a u d  en  h iver. Le chauffage  à  
v a p e u r  c o n tr ib u e  à  m a in te n ir  les a te lie rs  d an s  u n e  
égale  te m p é ra tu re .

A ucune m alad ie  spéciale  n ’e s t à  re d o u te r  d a n s  le
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t ra v a il  d u  ju te , com m e le c h a rb o n  d a n s  la  fila ture  
de laine.

E nfin , la  lum ière  é lec triq u e  rem p lace  la  lum ière 
a u  gaz : les o u v rie rs  o n t  en  re tiré  d iv e rs  av an tag es  : 
m eilleu r éc la irage  g râce  a u x  lam pes p o rta tiv e s , 
dan g ers  d ’incend ie  e t  d ’exp losion  b eau co u p  m oins 
g ran d s, en  o u tre  cond itions de sa lu b r ité  m eilleures 
avec l ’absence  d ’in to x ic a tio n  p ro d u ite  presque 
in é v ita b le m e n t p a r  le gaz.

3° A c c i d e n t s  d u  t r a v a i l .

L a  loi d u  9 av ril 1898 règle, c e tte  question  à 
l ’heu re  ac tu e lle  ; elle a  posé com m e p rin c ip e  que ce 
n ’e s t p lu s  à  l ’o u v rie r  à  p ro u v e r que l ’acc id en t ne 
p e u t lu i ê tre  im p u té  ; en p rinc ipe  le p a tro n  es t 
p résu m é  fa u tif  e t  en  cas de conflit avec son 
sa la rié , ce se ra  à  l ’em p lo y eu r à  p ro u v e r que l ’ouv rie r 
a  com m is u n e  fa u te  lourde. Les questions  d ’in 
d em n ités  e t de  co m pétence  o n t é té  réglées p a r  les 
lois d u  22 m ars  1902 e t  du  31 m ars  1905.

E n  f a i t  à  l ’h eu re  ac tue lle , p o u r ren d re  p lu s  faciles 
les rég lem en ts  d ’in d em n ités , to u s  les f ila teu rs  de 
ju te  s o n t assu rés  à  des C om pagnies qui a ssu m en t 
to u te s  les resp o n sab ilité s . Ce n ’en e s t p a s  m oins 
u n e  nouvelle  charge  à  a jo u te r  à  celles d é jà  si n om 
b reuses e t  si va riées  q u e  s u p p o rte n t  les f ila teu rs  de 
ju te . Le S y n d ic a t de l ’In d u s tr ie  d u  J u te  a  créé une  
caisse spéciale  d ’a ssu ran ce  c o n tre  les acc iden ts . ^
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D an s la  f ila tu re  de  ju te , les a cc id en ts  d u  tra v a il  
so n t p eu  n o m b re u x  : d o ig ts  coupés ou  a rrach és  
d a n s  les engrenages so n t les acc id en ts  les p lu s  
fréq u en ts . I l  e s t ra re  que  de  g raves  acc id e n ts  se 
p ro d u ise n t.

L es in d u str ie ls  p a r  l ’a r rê t  ra p id e  des m ach ines, 
avec des doub les d é b ray ag es  com m e d a n s  la  b ri- 
seuse (où d e u x  o u v rie rs  tra v a il le n t  ensem ble  se 
su rv e illa n t m u tu e lle m e n t) , avec les enve loppes 
des tran sm issio n s, des ca rdes, e tc ., o n t  ré d u it  au  
m in im u m  les acc id en ts  possib les. M a lh eu reu sem en t, 
il a rr iv e  t ro p  so u v e n t que, le  t ra v a il  m ou  e t  f a i t  
avec p eu  d ’a tte n t io n  les lu n d is  e t  len d em ain s  de 
jo u rs  fériés am ène  u n e  a u g m e n ta tio n  des acc id en ts , 
causés p a r  les nom b reu ses  lib a tio n s  ou  les fa tig u es  
de  la  veille.

4° R é g l e m e n t s  d ’u s i n e s ,  d ' a t e l i e r s .

C’e s t d a n s  ces rég lem en ts  d ’u sines e t  d ’a te lie rs  
que le f ila te u r  p re sc r it  les m esures de b o n n e  te n u e  
des a te lie rs , e t  de  police in té r ie u re  de  l ’é ta b lis 
se m e n t. Ces rég lem en ts  t r a i te n t  encore  des con 
d itio n s  d ’e n tré e  à  l ’usine , e t en  cas de  sé p a ra tio n  
du  dé la i de  p réav is , t a n t  de la  p a r t  de  l’in d u str ie l, 
que de  la  p a r t  de  l ’o uv rie r. Ils  règ le n t encore  les 
qu estio n s  d ’am endes. Celles-ci so n t des tin ées  le 
p lus so u v e n t à  a lim e n te r  des Caisses de  secours

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 127 —

m u tu e ls  fondées p a r  les in d u str ie ls  en  fa v e u r  de 
leu rs  ouvriers.

D an s p lu sieu rs  fila tu res  de la  rég ion  d u  N o rd  de 
la  F ra n c e , on  rem p lace  les am endes p a r  la  su p 
pression  des p rim es accordées, seuls que lques cas 
excep tio n n e ls  so n t p rév u s  avec re te n u e  su r  les 
salaires. D an s  ces usines, on  d o n n e  a u x  o u v rie rs  
des g ra tifica tio n s  ou  p rim es selon  la  rég u la rité , la  
q u a lité  e t  la  q u a n ti té  de  t ra v a il  fo u rn i e t  il en  e s t 
a insi que le t ra v a il  so it p ay é  au  tem p s  ou à  la  pièce. 
O n s tim u le  de  c e tte  façon  le zèle de l’o u v rie r  e t  les 
ré s u lta ts  o b ten u s  s o n t sa tis fa isa n ts  t a n t  au  p o in t 
de  v u e  p a tro n a l  q u ’au  p o in t de  v u e  ouvrier.

5° G r è v e s  e t  c h ô m a g e s .

D ans la  f ila tu re  de  ju te , le chôm age n ’ex is te  
guère  que  p o u r  des questions  m écan iques im p ré 
vues. M êm e a u x  époques les p lu s  pén ib les, les 
fila tu res c o n tin u è re n t à  to u rn e r . A u cu n  l o c k - o u t  

ne f u t  déclaré .
L es g rèves dan s la  f ila tu re  de ju te  o n t eu  égale

m en t u n e  fa ib le  im p o rtan ce . L a  loi du  30 m ars  1900 
ne sou leva  p as  de  conflits p o u r  sa  m ise en  ex écu tio n  : 
en effet, d an s  la  f ila tu re  de ju te , la  p lu p a r t  des 
ouvriers, é ta n t  p ay és  au  tem ps, t ro u v è re n t u n  
bénéfice à  l ’a p p lica tio n  de c e tte  loi.

L e  M in is tè re  d u  T rav a il, d an s  sa s ta t is t iq u e  des 
grèves e t  recours à  la  concilia tion  e t  à  l’a rb itra g e ,
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ne  m e n tio n n e  q u e  peu  de  g rèves  d a n s  la  f ila tu re  de 
ju te ,  d an s  les d ix  d e rn iè res  années. Seule, u n e  g rève , 
en  1903, q u i d u ra  6 jo u rs , p o u r  3 é ta b lisse m e n ts  
o c c u p a n t 2.117 o u v rie rs  d o n t  960  fileuses e t dév i- 
deuses, à  D u n k e rq u e  e u t  q u e lq u e  im p o rta n c e  e t 
n é c ess ita  l ’a rb itra g e  d u  so u s-p ré fe t e t  a b o u ti t  à  
u n  re lè v e m e n t de  sala ires.

A  D u n k e rq u e , il c o n v ie n t de signa le r que lques 
g rèves  d ’u n e  ou  deu x  jo u rn ées , fa ite s  p a r  soli
d a r i té  de  to u s  les tra v a ille u rs  D u n k erq u o is . Ceci 
s ’exp lique , p a r  le fa i t  que  n o m b re  d ’o u v riè res  de 
la  f ila tu re  de  ju te  o n t leu r  m ari qu i tra v a ille  au  
p o r t  e t qu i les e n tra în e  dan s la  grève.
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CHAPITRE IV

Institutions patronales en faveur des ouvriers 
dans la filature de jute.

Les fila teu rs  de ju te  de la  rég ion  d u  N o rd  de  la  
F ra n ce  o n t  to u s  cherché  à  am élio rer le plus possib le  
le so rt  de leu rs  o uv rie rs. D e to u s  côtés, nous avons 
pu  n o te r  des in s ti tu tio n s  p a tro n a le s  en fav e u r des 
tra v a ille u rs . N ous p o u rro n s  les ran g e r  sous 3 chefs 
p r in c ip a u x  :

I o A ssistance , b ien fa isance  ;
2° S ecours m u tu e ls  ;
3° R e tra i te s  ouv riè res.

Io A s s is ta n c e , b ie n fa isa n c e .

A  ce p o in t  de  vue , les exem ples so n t n o m b reu x , 
e t  m o n tre n t  com bien  les in d u str ie ls  d u  ju te  s ’in té re s 
se n t au  s o rt de leurs ouvriers. M. V ancauw enberghe , 
à  S a in t-P o l-su r-M er, a  p a rtic u liè re m e n t b ien  réso lu  
c e tte  question . I l s ’e s t p réoccupé  d ’am élio rer le 
s o rt  des to u t  p e ti ts  p a r  l ’in s ta lla tio n  d ’une  crèche 
m odèle. C e tte  crèche d a te  d e  1905-1906, m ais a  
s u r to u t son p le in  effet depuis 1909. E lle  com porte  
22 places. U ne in firm ière e t  u n e  soigneuse lu i son t
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affectées, e t  le m édecin  de  l’u sine  v ie n t  to u s  les 
jo u rs  v is ite r  les nourrissons. M. V an cau w en b erg h e  
a  v o u lu  en  é ta b lis s a n t c e tte  c rèche  p e rm e ttre  au x  
m ères ré c e m m e n t accouchées de v en ir à  la  fila tu re , 
to u t  en  s a c h a n t leu rs  e n fa n ts  b ien  soignés e t  avec 
la  fac u lté  de  les a lla ite r  à  ce rta in e s  h eu res  d é te r 
m inées. A insi le  chôm age  ne  se ra  p as  long p o u r  la  
m ère  e t  l ’e n fa n t recev ra , des soins p a rfa ite m e n t 
organisés. E n  effet q u a n d  u n  e n fa n t v ie n t  p o u r  la  
l re fois, à  la  crèche, o n  lu i fo u rn it  u n  tro u sse a u  
com ple t, q u i lu i se rv ira  seu lem en t p e n d a n t  son 
sé jou r à  l’usine . D es soins d ’hyg iène  so n t d onnés à  
l ’e n fan t, com m e ne  p o u r ra i t  p as  le fa ire  la  fem m e 
d ’u n  ouvrier. L e soir, l’e n fa n t re v ê tu  des v ê te m e n ts  
avec lesquels il a  é té  a p p o rté  le  m a tin , re to u rn e  avec 
sa  m ère. O n a  donc a insi n o n  seu lem en t u n e  œ u v re  
d e  b ien fa isance  p a rfa ite  p o u r  les n o u v eau x -n és , 
m ais  en  q u e lq u e  so rte  u n  en co u ra g e m e n t à  la  
n a ta lité , q u i n ’e s t p lu s  a in si u n e  lo u rd e  charge , 
tem p é ré e  p a r  to u s  ces secours d ivers .

M. V an cau w en b erg h e  a  v ou lu  ég a lem en t am é
lio re r le s o rt  des gam ins e t  des fille tte s  q u ’il em ploie, 
en  fa isa n t, au  d în e r  à  1 h e u re  de  l ’ap rès-m id i, u n e  
d is tr ib u tio n  de soupe  g ra tu ite m e n t. Y  o n t seuls 
d ro it  les e n fa n ts  au -dessous de  15 ans. L es p a re n ts  
e t  les o u v rie rs  qu i, h a b i ta n t  tro p  lo in  de  l’üsine, 
p ré fè re n t y  d é jeu n er, tro u v e n t  p lu sieu rs  salles de 
réfec to ire  à  le u r  d isposition , c o n te n a n t de  4 à  500
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places. D es fo u rn e a u x  so n t d isposés a u to u r  des 
m urs, fo u rn e a u x  su r lesquels l ’o u v rie r  p e u t, à  son 
a rriv ée  le m a tin  à  l ’usine , m e ttre  a u  c h a u d  les 
a lim en ts  q u ’il a  a p p o rté s  p o u r  le rep as  q u ’il p re n d ra  
de 1 h e u re  à  2 h eu res  d u  soir.

L ’exem ple  si re m a rq u a b le  don n é  p a r  M. V an- 
cau w en b erg h e  e s t su iv i p a r  de n o m b re u x  fila teu rs , 
m ais d ’assez lo in  c e p en d a n t, p resq u e  to u te s  les 
usines a y a n t  des réfec to ires  e t  des ves tia ires , m ais 
assez ru d im e n ta ire s .

T o u te s  les usines S a in t, d an s  la  Som m e, p o s
sè d en t des co o p éra tiv es  au x q u e lles  p a r t ic ip e n t les 
p ro p rié ta ire s  des é tab lissem en ts. Les o u v rie rs  y  
t ro u v e n t  d a n s  d ’excellen tes co n d itio n s  : d u  ch a rb o n , 
des v ê te m en ts , a insi que to u s  les o b je ts  de consom 
m atio n , e t  p e u v e n t réa lise r u n e  économ ie v a r ia n t  
de 10 à  15 % su r le chiffre de  leu rs  dépenses.

2° S e c o u r s  m u t u e l s .

L à  encore  e t  p lu s  p e u t-ê tre  que p o u r l ’a ssis tan ce  
l’in fluence p a tro n a le  se fa it-se n tir .

I l  ex is te  à  l ’h e u re  ac tu e lle  des caisses de  secours 
p a r to u t ,  seuls leu rs  rég lem en ts  d iffè ren t : t a n tô t  
ce se ra  u n e  caisse de  p rév o y a n c e  gérée  p a r  les 
ouv rie rs  sous le co n trô le  e t  avec l ’a id e  des p a tro n s  
p o u r a ssu re r  des secours en  cas de m alad ie  e t  u n e  
p e ti te  r e t r a i té  p o u r  les in v a lid es  ; t a n tô t  ce se ro n t 
de v é ritab le s  caisses de secours m u tu e ls , com m e
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d a n s  les  u s in e s  de M. V an cau w en b erg h e  e t  de 
MM. S a in t. C h ez  M. V an cau w en b erg h e , la  société 
c o m p re n d  e n v iro n  le tie rs  d u  personnel : les c o tisa 
tio n s  s o n t  d e  0  f r . 40 p o u r  les hom m es e t de  0 fr. 20 
p o u r  les  fe m m e s  e t les e n fa n ts , p a r  qu inza ine. E n  
cas de  m a la d ie , les  secours so n t de  2 fran cs  p a r  jo u r  
p o u r  les h o m m e s , 1 f ra n c  p o u r  les fem m es e t  p o u r  
les e n fa n ts , a u  d e là  de 3 jo u rs  de m alad ie . D es 
secours so n t e n c o re  acco rdés p o u r  les funéra illes  
des m em b res  e t  e x c ep tio n n e lle m en t p o u r  des besoins 
u rg en ts . L a  M aison  V an cau w en b erg h e  p a rtic ip e  
p o u r  u n e  la r g e  p a r t  d a n s  ces secours. —  Chez 
MM. S a in t, l e  p e rso n n e l des usines possède a u jo u r 
d ’h u i u n  f o n d s  de rése rv e  p o u r  p rév o y a n c e  e t  
a s su ra n c e  d e  p lu sie u rs  d iza ines de  m illiers de 
fran cs , e t  q u i  s ’a u g m e n te  ch aq u e  année. L a  M aison 
S a in t n ’a  j a m a is  cessé d ’y  c o n tr ib u e r  d ep u is  1861, 
ép o q u e  d ’o r ig in e  de  la  fo n d a tio n  successive de 
d iv erse s  c a is se s  d e  secours e t  de re tra ite s .

3° R e t r a i t e s .

E n  a t t e n d a n t  la  m ise  en  a p p lic a tio n  de  la  loi 
d u  10 m a rs  1910  su r  les r e tra i te s  ouv riè res, la  
q u e s tio n  a  é t é  réso lu e  d a n s  de  nom b reu ses  usines 
p a r  des p ro c é d é s  d ivers . Le p lus so u v en t, le  p a tro n  
d e m a n d e  à  l ’o u v r ie r  u n e  trè s  fa ib le  p a r t ic ip a tio n  
à  la  C aisse  d e s  r e t r a i te s  q u ’il c réa  e t  d o n n e  à  l ’o u v rie r  
qu i a  p a ssé  u n  n o m b re  d ’années d é te rm in ées  d a n s
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son é ta b lisse m e n t u n e  r e t r a i te  v a r ia n t  de  280 à  
300 fran cs  p o u r  les hom m es, e t  de 170 à  200 
po u r les fem m es, in d é p e n d a m m e n t de  p rim es 
spéciales p o u r  les années  su p p lém en ta ire s  passées 
à  l’usine. T e l e s t le cas des usines S a in t, où  les 
o u v rie rs  la issen t 1 fran c  p a r  m ois à  la  Caisse des 
re tra ite s .

I l  s e ra it  c e p en d a n t, à  so u h a ite r  que la  loi de  1910 
v o tée  a p rè s  de si longs d é b a ts , reço ive son  ap p lic a 
tio n  p o u r  p e rm e ttre  a u x  em p lo y eu rs  d ’a g ir  de leu r 
cô té  sans c ra in te  d ’a u c u n  o bstac le .

10 L
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CHAPITRE V

Les syndicats ouvriers dans la filature de jute.

L ’in d u s tr ie  d u  ju te , m alg ré  son  g ra n d  d é v e lo p 
p e m e n t n ’e s t  p a s  encore  u n e  in d u s tr ie  o rgan isée  
au  p o in t  de v u e  de  la  défense o uv riè re . E lle  ne 
co m p o rte  p a s  de  sy n d ic a ts  b ien  co n s titu é s  e t  
a y a n t  u n e  p u issan ce  d ’a c tio n  sérieuse  su r  les in d u s 
trie ls . Ceci ne  v e u t  p a s  d ire , c e p e n d a n t, que to u t  
g ro u p e m e n t o u v rie r  d an s  la  f ila tu re  de  ju te  n ’ex is te  
p as , m ais  q u ’u n e  c o n c e n tra tio n  des forces ouv riè res  
d e  l ’In d u s tr ie  d u  J u te  n e  s’e s t p a s  encore  fa ite .

D a n s  ch a q u e  c e n tre  d e  fila tu res  d e  ju te , . u n  
g ro u p e m e n t s ’e s t fo rm é e n tre  que lques o u v rie rs  
u n  p eu  p lu s  a rd e n ts  que les a u tre s , g ro u p e m e n t q u i 
n e  re c ru te  s u r to u t  des a d h é re n ts  q u ’au  m o m e n t 
des g rèves, e t  q u i se don n e  le t i t r e  de S y n d ica t. 
C’e s t  lu i que n o u s avons v u  ag ir  en  cas de  conflit 
e n tre  em p lo y eu rs  e t  sa la riés , p o u r des cas de  grèves.

D a n s  la  rég ion  d e  D u n k e rq u e , le S y n d ic a t  des 
o u v rie rs  d u  ju te  d e m a n d e  en v iro n  0 fr. 55 p a r  m ois 
à  ses m em b res  : d o n t  0 fr. 05 p o u r  fra is  de g érance  
e t  fra is  de  p ro p a g a n d e  e t  0 fr. 50 p o u r  la  Caisse 
d e  secours. O n c o m p ren d  q u ’avec  d ’aussi fa ib les
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ressources, un  S y n d ic a t ne  so it p as  d ’u n  g ran d  
secours p o u r  les o u v rie rs  d an s  la  f ila tu re  de  ju te , 
a lors que  d a n s  d ’a u tre s  in d u str ie s , le S y n d ic a t a 
eu u n e  in fluence p a rtic u liè re m e n t h eu reuse , am élio 
r a n t  les sa la ires  ou  les co n d itio n s  d u  tra v a il.
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CHAPITRE VI

Monographies de ménages ouvriers.

P o u r  co m p lé te r  c e tte  é tu d e  s u r  les o u v rie rs  d a n s  
la  f ila tu re  de  ju te ,  n o u s  m o n tre ro n s  c o m m e n t à  
l ’h e u re  ac tu e lle , u n  o u v rie r  p e u t  v iv re  e t  fa ire  v iv re  
sa  fam ille  avec  son  sa la ire . A vec les fac ilité s  de 
t r a n s p o r t  des tra v a ille u rs , so it p a r  ch em in  de fer, 
so it p a r  tra m w a y s , u n  exo d e  des o u v rie rs  e s t  p o s
sib le de  la  v ille  à  la  c a m p ag n e  p o u r  la rég ion  de 

-L ille  ou de  D u n k erq u e . L ’o u v rie r  a  a in si la  p o s
s ib ilité  d e  t ro u v e r  u n  lo g em en t p lu s  sa in  e t  m o ins 
ch e r  q u ’à  la  ville. E n  o u tre , il a u ra  a u to u r  de sa  
m aison , u n  p e t i t  ja rd in  qu i lu i fo u rn ira  les légum es 
nécessa ires à  son  a lim e n ta tio n  e t  lu i p e rm e tt r a  de 
réa lise r que lq u es  économ ies a p p ré c ia b le s  d a n s  u n  
b u d g e t au ssi r e s tre in t  que le b u d g e t ouv rie r.

I l  c o n v ie n t de  m e n tio n n e r  la  g énéreuse  in it ia t iv e  
p rise , à  L ille , p o u r la  c ré a tio n  d e  ja rd in s  ouv rie rs. 
M o y e n n a n t une  lo ca tio n  m o d este , l ’o u v rie r  q u i 
h a b ite  le fau b o u rg , d a n s  u n e  de  ces im m enses 
m aiso n s qu i a b r i te n t  t a n t  d e  fam illes  d an s  des 
p ièces é tro ite s , so u v e n t sans a ir  e t  d a n s  u n e  p ro 
m iscu ité  p a rfo is  ré v o lta n te , p o u r ra  lo u er u n  co in  
d e  te r re  à  la  p o r te  d e  la  ville. I l  t ro u v e ra  a insi u n  
m oyen  de fu ir  l ’e s ta m in e t e t  de  p asse r que lques
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heu res  en  é té  à  la  so rtie  de l’u s in e  dans une  a tm o s
phère  m oins viciée.

D es in d u str ie ls  se so n t p réoccupés d ’a ssu re r des 
logem en ts à  leu rs  o u v rie rs  p rès  de  leurs usines.

M. C arm ichael, à  A illy-sur-Som m e, a  fa i t  cons
tru ire  des m aisons à  2 é tages : avec  2 pièces à  ch aq u e  
é tag e  e t  e n to u rées  d ’u n  p e t i t  ja rd in . I l  se c o n te n te  
d ’u n  lo y er fo r t  m in im e  1 fr. 75 p a r  sem aine, so it 
91 francs p a r  an . A  cô té  de ces m aisons, M. C ar
m ichael a  fa i t  c o n s tru ire  des refuges, m aisons p lu s  
g randes, où  so n t reçus  les m em bres  n o n  m alades 
des fam illes con tam inées  p a r  que lque  m alad ie  
con tag ieuse .

MM. S a in t frè res  d an s  la  Som m e, o n t éga lem en t 
fa i t  c o n s tru ire  des m aisons ouv riè res, q u ’ils lo u en t 
avec  u n  ja rd in  so it  d e v a n t, so it d e rriè re  la  m a i
son 2 fr. 50 p a r  sem aine  so it 130 fran cs  p a r  an. Ces 
m aisons q u i o ffren t to u te s  les cond itions de  sa lu 
b r ité  e t  de co m m o d ité  convenab les, la issen t à  
leu rs  p ro p rié ta ire s  u n  rev en u  d ’à  p e in e  1 fr. 60 %.

N ous ne  d o n n ero n s pas de  b u g e ts  ouv rie rs  p o u r 
la  rég ion  de  la  Som m e, n i m êm e p o u r  la  rég ion  de 
D u n k e rq u e  où  les co n d itio n s  d ’ex istence  de l ’o u 
v rie r  e t  la  q u o tité  de  leurs sa la ires  so n t soum ises 
à  des causes p a rticu liè re s .

P o u r  la  rég ion  de  L ille, la  q u estio n  e s t p lu s  
in té re ssa n te , c a r  là  r ie n  ne p e rm e t à  l ’o u v rie r  d ’ê tre  
a v a n ta g é  : les usines d an s  les fau b o u rg s  des villes, 
co n d itio n s  de v ie chères, loyers onéreux .
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F a m i l l e  A .  —  4 p e r s o n n e s .

Le père  29 an s  e t  la  m ère 26 an s  t ra v a i l le n t  à  
l ’usine. I ls  o n t  2 e n fa n ts  de 2 e t  4 ans. L a  sa n té  e s t 
bonne. Le m ari, p e ig n eu r gagne 4 fr. 30 p a r  jo u r  ; 
la  fem m e, é ta leu se  gagne 2 fr. 05 p a r  jo u r. I ls  p re n 
n e n t  le repas  de  m id i à  l ’e s ta m in e t p rès  de l ’u sine , 
e t  le rep a s  d u  so ir chez eux . I ls  e m p o r te n t à  l ’u sine  
le p rem ie r  d é jeu n er. P e n d a n t  les jo u rn é e s  de tra v a il ,  
les e n fa n ts  so n t m is chez u n e  g a rd eu se  qu i les 
n o u r r i t  e t  soigne.

N A T U R E  D E S  D É P E N S E S P A R  J O U R P A R  S E M A IN E P A R  A N

Loyer....................... 0.40 2.80 146
Viande . . . . 0.20 1.40 73
P a i n ........................ 0.45 3.15 104 25
Beurre . . . . 0.20 1.40 73

| Légumes . . . . 0.10 0.70 36.50
Sucre ........................ 0.05 0.35 18 25

j Bière ........................ 0.10 0.70 36.50
C a f é ........................ 0.05 0.35 18.25
Chicorée . . . . 0.05 0 35 18.25
Epices . . . . 0.05 0.35 18.25
Charbon . . . . 0.10 0.70 36.50
Pétrole . . . . 0.05 0.35 18.25
Blanchissage. 0.30 2.10 109.50
Vêtements 0.30 2.10 109.50
Chaussures . 0.20 1.40 73
Cotisations . . . 0.05 0.35 18.25
Repas des enfants 1.25 8.75 468.75
Repas de midi . 1.40 9.80 420

5.30 37.10 1.856.00
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m

Le coût du repas de midi du Dimanche est 
compensé par l’économie faite en gardant les 
enfants à la maison.

R E C E T T E S  D E  L A  F A M IL L E  A.

300 journées à 4 fr. 30 . . . . 1.290 fr. par an.
300 » a 2 » 05 . . . .  615 » »

300 - à 6 fr. 35 1.905 fr. »

Le budget de cette famille se soldera dont 
par un excédent de recettes fort minime 1905- 
1856 =  49 francs.

F a m ille  B . — 6 'personnes.

La famille est composée du père 36 ans, de la 
mère 30 ans et de 4 enfants de 8, 6, 5 et 2 ans. Le 
père seul travaille, la mère de santé médiocre soi
gne sa famille. Un enfant à l’école gratuite. Les 
repas sont pris à la maison. Le père, graisseur, 
gagne 4 fr. 20 par jour.
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Cette famille pour vivre devra recourir au bureau 
de bienfaisance qui lui donnera du pain et des vête
ments. Le père devra s’abstenir de bière pour arriver 
à éviter cet excédent de dépenses de 10. 20 et si 
la maladie vient à sévir, il faudra demander des 
secours aux sociétés de bienfaisance.

F A M IL L E  C (8  personnes)

Cette famille se compose :
Du père, 47 ans, contremaître, gagnant 5.20 par jour ; 
de la mère, 43 ans (tient le ménage) ; 
d’un fils, 17 ans, aide ensimeur, gagnant 2 » par jour ; 
d’un autre fils, 13 ans, porteur de pots, gagnant 1.25 

par jour;
et de quatre autres enfants : Trois filles et un 

fils de 12, 10, 8 et 5 ans.
La fille de 12 ans est en apprentissage, les deux 

suivantes vont à l’école gratuita du quartier. Santé 
moyenne.

10* L
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Comme ces budgets le prouvent, l’ouvrier de 
filature de*jute, avec son faible salaire aura bien 

. de la peine à élever une famille de plus de 2 à 
3 enfants surtout si la maladie vient à l’as
saillir.
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CONCLUSION

Nous avons étudié les faits, nous avons essayé 
de trouver les causes du développement et de la 
concentration actuelle de la filature de jute en 
France. Mais il nous semble difficile de tirer de cet 
exposé une conclusion générale : trop d’intérêts 
divers sont en jeu.

Comment prévoir avec quelque exactitude l’ave
nir réservé à semblable industrie, soumise à tant 
d’aléas divers, surtout à une si grande mobilité 
dans les prix de la matière brute ?

On ne peut pas se baser sur l’étonnante rapidité 
du développement de la filature de jute. Des mouve
ments analogues, bien que de moins grande impor
tance se sont produits dans toutes les autres indus
tries. On a donc là une règle commune à toutes les 
industries qui montre que les besoins de l’humanité 
vont sans cesse en croissant.

On peut cependant prévoir une longue prospérité 
de la filature de jute, ses débouchés augmentent 
toujours. La consommation.intérieure s’accroît par 
les demandes plus importantes de l’agriculture et 
de l’industrie en général. Il serait heureux que la 
marine marchande française prenne plus d’exten-
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sion, pour faciliter l’exportation des fils et tissus 
de jute.

Il y a lieu en outre de se préoccuper d’enrayer 
les fraudes trop fréquentes dans les entrées de sacs 
en France sans acquittement des droits. Un remanie
ment du régime douanier en vigueur serait utile 

•sur ce point. La concentration croissante des forces 
patronales s’efforce, du reste, de maintenir la fila
ture de jute à l’abri des attaques de l’étranger et 
de la concurrence étrangère et d’obtenir du Parle
ment Français des modifications au régime douanier

Nous avons montré combien la situation de la 
classe ouvrière s’était améliorée dans le courant du 
siècle dernier : les salaires ont augmenté, les con
ditions d’hygiène et de salubrité dans les usines 
sont devenues meilleures. L’ouvrier cependant 
mérite encore d’obtenir quelques changements 
dans sa condition, surtout une retraite importante 
due à la collaboration de l’Etat et des industriels.

V u : L e  P résident  de la  T h è s e , 

A. AFTA LION.
V u  : L e  D oyen ,

E. PILON.

V u  e t p e r m i s  d ' i m p r i m e r  :

Lille, le 25 Novembre 1910. 
Le  R ec te u r ,

G. LYON.
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v ic to r ie u se  de l ’Industrie  co to n n ière . —  P aris : 1904.
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du rée du trava il dans le s  In d u str ies  te x t ile s  1901 .

P ério d iq u es : Jo u rn a l de l ’A g r icu ltu re  T rop ica le  ; A gricu lture  
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J o u rn a l : D undee A d vertiser .

W arden  A l e x . — L inen  T rade A ncien t and M odéra.
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