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En 1337, le nombre des gardes de la communaute' de l’orfévrerie pari-

sienne avait été porté de trois a six. Les élus faisaient graver leurs noms et

insculpz‘er lcurs poincons sur des tables de cuivre, qui étaient conservées

comme des archives, a la maison de ville. Tout orfévre francais, recu maitre

aprés la production de son chef—d’oeuvre, laissait l’empreinte de son seing ou

poincon particulier sur de pareilles tables de cuivre déposées dans le bureau

du métier‚ tandis que le poincon de la communauté elle-méme devait étre

insculpz‘é a la Cour des monnaies, qui en autorisait l’usage. Chaque commu—

nauté se trouvait avoir ainsi sa marque, que les gardes apposaient sur les

 

Fig. 124. —— (jroix en or ciselé. (Travail francais du dix-septiéme siécle.)

pieces, aprés avoir essayé et pesé le métal. Ces marques‚ du moins aux der—

niers si‘ecles‚ représentaient, en géne'ral, les armes pa'rlantes ou emblémes des

villes: pour Lyon‚ c’est un lion; pour Melun, une anguille; pour Chartres,

une perdrix‘7 pour Orléans, la téte de Jeanne d’Arc, etc. (fig. 1 12 a 115). .

Les orfévres de France se montraient‚ et avec raison, jaloux de leurs

privile'ges, avant besoin, plus que tous les autres artisans‚ d’inspirer une

confiance sans laquelle leur métier eüt été perdu; car leurs ouvrages devaient

avoir une valeur authentique et légale comme celle de la monnaie. On com-

prend done qu‘ils aient exercé une active surveillance sur tous les objets d’or

ct dfa gem, qui se l"abriquaient cn quelque sone avec leur garantie. De la

ces \if—z'1es L‘qu:flt f des m:.irres jurés dans les ateliers et boutiques des


