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COMPTE RENDU DE LA 29° SEMAINE

D'HISTOIRE DU DROIT NORMAND
TENUE A CAEN DU 11 AU 13 JUIN 1956

La 29° Semaine de Droit Normand s’est tenue a Caen, du 11 au 13 Juin1956, dans les nouveaux locaux de la Faculté de Droit. Les Congressistesfurent heureux @y accueillir, en la personne de leur vieil ami guernesiais,M. W. H. Langlois (i), qui leur fitlecture des origines de propriété de sonfief, un authentique seigneur normand. Une excursion conduisit au Mont-Saint-Michel les hétes etrangers. Aux séances d’ étude, gue présidérent suc-cessivement MM. J. F. Lemarignier,C. G. Mor. L., Verriest, Seeger, furentprésentées les communications dont on trouvera ci-dessous le résumé,

R. Canasin, Professeur a la Faculté de droit de Caen. — Un juristenormand infidéle a sa coutume : I’avocat et échevin caennais Picardde Prébois.

Jusqu’a la fin de I’Ancien Régime les Normands sont demeurés tresattachés 4 leur coutume, qu’ils aimaient appeler «la sage coutume», etils se sont farouchement opposes a toute modification substantielle duvieux droit normand.-
Cependant, a la veille ce la Révolution, un auteur caennais, Picardde Prébois, dans un Ouvrage au titre provocant : « Introduction A unseul Code de lois », eut Paudace de s’attaquer aux régles normandestra-ditionnelles. De ce Picard de Prébois M. Carabie s’attache a éclairer la

personnalité, analyser l’ceu vre, préciser attitude a Pégard de la coutume
normande.

Picard de Prébois était avocat a Caen, et de 1170 41781 il avait danscette ville exercé avec distinction les fonctions d’échevin. Puis il semble
jusquw’en 1789 étre demeuré a Veéecart de la vie publique, utilisant cetteretraite pour rédiger son ceuvre, qui devait étre publiée en 1788.

Celle-ci comporte deux volumes, dont seul le premier correspond au
titre de ensemble : « Introduction 4 un seul Code delois », le secondtome étant consacré a examen d’un certain nombre de problémes dedroit public, ot Pauteurse révele tres imbudes idées de son époque, qwilevoque le sort des enfants trouvés ou le soulagement des malheureux,

(1) Les participants de la Semaine ont eu la grande douleur d’apprendrepar la suite le décés de cet ami de notre pays, survenule 23 septembre 1957.
Rev. HIsT. — 4¢ sirin, T, XXXV. 10 
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de préoccupations économiques et préconise la mise en
quwil se pique

ou encore quwil se déclare partisan de la sécu-culture des communaux

larisation des biens ecclésiastiques.

Dans le domaine du droit privé, Picard de Prébois, avec un incontes-

table talent, s’attache d’abord & montrerles inconyénients qui résultent

de la diversité des coutumes. Puis, étudiant successivement les princi-

s institutions juridiques ot Phommeest intéressé depuis Page de sa

majorité jusqu’a sa mort, notre auteur, citant de nombreuses coutumes,

rend patente pour chaqueinstitution la variété des « lois ». Enfin, se réfé-

rant le plus souvent & opinion de la majorité des coutumes, ou faisant

état plus rarement de son sentiment personnel, il propose une regle de

droit susceptible selon lui de s’appliquer uniformément dans le royaume.

Dans cette recension trés étendue des coutumes francaises, la coutume

normande n’occupe pas de place privilégiée dans Vesprit de Picard de

Prébois. Certes il adopte parfois,commedignes de généralisation a travers

taines dispositions du droit normand. Mais on trouve

pale

tout le pays, cer

aussi sous sa plume des termes souvent sévéres a Pégard de la coutume

rrive de qualifier de « coutume barbare». Et sur-
normande, qu’il lui a

ainsi quand
tout il n’hésite pas a trahir Pesprit du vieux droit normand:

‘| reclame, en matiére successorale, une égalité compléte entre fréeres et

sceurs, alors que traditionnellement la coutume de Normandie était une

coutume « toute male » ; ainsi encore quandil prone, comme régime matri-

monial, la communauté de biens entre époux, régime dont avaient hor-

reur les jurisconsultes normands.

Picard de Prébois se montre doneinfidéle a sa coutume normande,

critiquant certaines de ses dispositions essentielles, et souhaitant que la

itume de Normandies’efface devant un code unique de lois.

En 1789 Picard de Prébois participe de nouveau alavie politique caen-

naise : il est élu a ’ Assemblée dutiers-état du bailliage de Caen. Et c’est

tros certainement a son influence quil faut attribuer Vinsertion, dans le

de doléances rédigé par cette assemblée, d'un vceu en faveur de

COL

cahier

unification du droit.

L. Musser, Chargé d’enseignement a la Faculté des Lettres de Caen. —

Observations sur la classe aristocratique normande au XIe siécle.

Les historiens anglais ont établi que les conquérants de 1066 étaient

dune origine trés varice : les Normands proprement dits n’ont eté que

le levain dune pate trés composite. I] semble en avoir été de méme pour

les conquérants de la Pouille et de la Sicile. Mais Varistocratie du duché

était-elle, elle-méme, plus homogeéne ? Il ne le semblepas.

On peut dresser uneliste, trés courte, des grandes familles dont Vascen-

dance scandinaveest certaine. Elle montre que les chefs Vikings se sont

implantés, dés la premiere génération, en plusieurs points du duché

en Talou, sur la Seine, sur la Risle inférieure, en Pays d’ Auge, en Coten-

tin. Deux familles seulement ont une ascendance franque assurce : les

Belléme et les Toesny, une et autre immigrées au cours du x® siécle.

Ainsi, au moins dans les couches supérieures, rien ne semble avoir sur-

vécu de l’aristocratie antérieure a 911.

L’aristocratie normande se renouvelle profondément aux alentours

de Van mil. D’une part, les ducs imposent: une nouvelle hiérarchie, en
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R. Denarovucur, Archiviste-paléoe ‘ +
Saas , Archiviste-paléographe. — Elites médiévales et agri-

Si Pagricultu até ua ivilisatiae ae ; ena = oe : : aS de la civilisation médiévale, inverse-
ntérét que lui ont é éli ces tréaeeee q porte les élites restées trés proches

D : :: Canoes diffusant par exemple la pratique du labour de juin
a te . aisant traduire Pierre de Crescens ou rédiger les conseils
Cee e Brie, en passant par Suger, les Templiers, les Chartreux, les
a ae a longue suite d’exemples montrent l’action technique

, org rice de souverains, de grands fé x, a? iodaux Eg.
de commercants... < co
ieeeete: de Vactivité agricole des dirigeants politiques, reli-

r . . ‘ia :oo economiques sont multiples et importantes. Ils
a ae Pagriculture Vordre et la largeur de vue, fruit de lintelli-
a aeawdes moyens. Grace 4 eux, l’empirisme et la tradi-

nt de degenérer en stagnation et en routine ; les connaissances 
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antiques et arabes passent dansle domaine public. Les relations étendues

et variées, les voyages permettent les comparaisons utiles, la diffusion

des méthodes fécondes, les importations et les échanges de plantes et

d’animaux.

L’organisation domaniale, les pratiques communautaires, les corvées,

certaines banalités, entre les mains de maitres attentifs, sont d’excellents

agents de ce qu’on appellerait aujourd’hui la vulgarisation agricole. On

peut se demandersi le relachement des liens domaniaux a4 partir du

xe siécle, si les progrés de lindividualisme ne doivent pas étre mis en

relation avec cette baisse de tension qui est commele signe précurseur

des crises du x1v° siécle.

Il reste toutefois bien des moyens pourles grands propriétaires et pour

les détenteurs de capitaux d@’intervenirefficacement dans la production

agricole. Le faire-valoir direct en grande exploitation garde, au moins

dans certaines régions comme la Normandie, une place plus importante

qu’on ne le croit généralement. Le métayage permet de combiner cer-

tains avantages de la grande culture et de Vexploitation familiale. Le

bail A cheptel intéresse 4 ’élevage et par la ala culture, non seulement les

commercants en produits animaux et autres, mais méme de grandssei-

gneurs. Les comptes d’Eustache de Beaucay, dame d’Olivet, épouse

@André de Laval, projettent une lumiere imprévue sur Vactivité éco-

nomique d’une grande dame de la premiere moitié du xrv© siecle.

Mule Lr Cacneux, Archiviste en chef du Calvados. — Un recueil d’arréts

notables de 1’Echiquier de Normandie (1316-1408).

Les Archives départementales de la Seine-Maritime possédent un recueil

d’ordonnances et d’arréts de l’Echiquier que les historiens du droit nor-

mandcitent communémentsousle titre de « Recueil d’arréts notables ».

Ce manuscrit est malheureusement mutilé et, sur les 194 feuillets cotés

au xvé siécle, il n’en reste plus que 152, les vingt derniers étant occupés

par des « chroniques de France et d’En gleterre » qui commencent a V’an 1285.

Le ms. n’est pas tout de la méme main, mais les diverses écritures semblent

a peu prés contemporaines, probablement du début du xv° siecle.

Les arréts sont classés selon l’ordre chronologique des sessions de VP Echi-

quier représentées au recueil : 1316, 1317, 1321, 1329, 1334 (pour ces

années antérieures au plus ancien registre du greffe de VEchiquier, le

Recueil @arréts notables fait connaitre 53 décisions; le résumé en est

matheureusement succintet les lecons de notre manuscrit souvent défec-

tueuses), 1341, 1342, 1343 otil n’est fait mention que d’une seule ordon-

nance qui limite Vinitiative des procureurs du duc, ordonnance publi¢e

par F. Soudet d@aprés notre Recueil. Apres une lacune du ms. (9 feuillets

manquants), nous trouvons le texte dune ordonnance en 14 articles datée

du 7 mai 1366, des arréts des deux sessions de cette méme année, sessions

dont F. Soudet n’a pas trouvé d’autres traces ; des arréts des Echiquiers

de 1374, 1376, 1386, 1394, 1392, 1395, 1397, 1398 - les ordonnances publiées

a ’Echiquier de la Saint-Michel 1403, des arréts et jugements de 1400 et

4403 confondus sous la méme rubrique ; 42 décisions de lEchiquier de

la Saint-Michel 1407, session dont nous n’avonsplusles registres ; enfin

8 décisions de I’Echiquier de Paques 1408, les derniers feuillets du Recueil

ayant été malencontreusementlacérés.
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en métal fin — se trouvera, 2 ’avénement de Francois [°, inférieur encore

a cette moitié.

Comme on l’a vu dans le sens inverse aux XI°-XxilI® siécles, les fluc-

tuations des revenus fonciers et, par ricochet, les prix de la terre traduisent

dune facon amplifiée ce mouvement duprix des produits. La chute de

revenus fonciers varie, naturellement, selon les lieux, avec la gravité de

dévastations subies; admettre qu’ils sont tombes au dixiéme de leur

valeur ancienne n’est, sans doute, pas une moyenne exagérée. Quant au

prix de la terre, suivi dans un village voisin de Caen, il n’est plus au

xve siecle, exprimé en métal fin, qu’environle cinquiéme de ce qwil était

au xure, et moindre encore au début du xvie siécle.

On comprendde quelle importance sont ces constatations pour porter

une appréciation complete sur la hausse des prix, qui s’amorce en Nor-

mandie aux environs de 1520 et va s’accentuer progressivement dans

les décades suivantes du xvie, en se prolongeant encore pendant la

moitié du xvui® siécle.

La hausse dublé, 4 Caen, atteint, en prix argent ,au cours du xvi siécle

un coefficient 6, et, si ?on y ajoute la premiere moitié du xvit® siecle, au

total un c efficient 9. Toujours plus accentué, le mouvement des reyenus

et celui du prix dela terre atteignent

—

en valeur métallique — le coeffi

ient 8 ou 10, peut-étre, pourle premier, et, pourle second, dansle vil-

age déja étudié, le co-fficient 13 ou 14 pour la fin due xvre siécle, et 27

pour ensemble de la période de hausse.

Ce sont la des hausses dont le coefficient dépasse, assurément, celui

de la baisse enregistrée aux xtv® et xy° siécles. Mais a la date ot il écri-

vait son Paradoxe et ou la hausse, apres quelques étapes d’ascension

mesurée, commencait seulement & prendre une allure verticale, rien n’oblige

a penser que M. de Malestroit, Conseiller & la Chambre des Comptes et

qui n’ignorait, peut-étre, pas les renseignements a tirer des archives de

ce grand Corps, ait eu tort de comparer, en valeur métallique, les prix de

son temps a ceux pratiqués a la fin du x1 siecle.

Il n’est pas question de douter de Pimportance de V’infusion réalisée

dansla circulation francaise par ’apport métallique en provenance d’Ameé-

rique, et qu’un Paul Raveau, dans d’admirables travaux, a suivi, en

quelque sorte, piéce par piéce. Mais cette « abondance d’or et d’argent »

a-t-elle, comme Vexpliquait trop ingénieusement Jean Bodin, causé, au

sens propre du terme, «le mespris » de la monnaie ? La spéculation qui

s’est exercée a la hausse, aux derniéres décades du xvisiécle, autour des

espéces métalliques, et qui, en créant des cours paralléles bien supérieurs

aux cours officiels, a contraint le roi & remanier sans tréve le cours légal

de la Livre pour le rapprocherde ces coursofficieux,su ffirait & le deémentir

C’est donc pardes voies plus subtiles, et dont certaines n’avaient, d’ail-

leurs, pas échappé ala finesse de Jean Bodin, que s’est exercée l’influence

de cette multiplication du numéraire sur les prix. A un moment ou la

baisse, comme on I’a vu, avait créé une telle marge de reprise et ou lessor,

A nouveau, de la population sollicitait le renversement des tendances,

les apports de numéraire ont, sans doute, amorcé et alimenté, en France

Vessor du commerce, l’expansion économique, le retour a la prospérite

qui, comme aux x1°-x1r¢ siécles, et aprés la régression si profonde des

xive-xy°, pourraient bien avoir été les agents les plus directs de la hausse

des prix chez nous.
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C. G.'Mor, Professeur aux Universités de Modéne et de Trieste. —
foes II et les Assemblées du royaume normand dans I’Italie méridio-

Les plus récentes recherches sur la formation de la législation nor-
mande en Italie, celle des Assises, se sont ralliées aux Homehisione de
M. Marongiu, a Savoir une participation purement extérieur> des barons
qui se seraient bornés a une forme d’acclamations mais sans intervenir
réellement dans la rédaction : et, en s’appuyant sur le Proemium des
Assises, M. Marongiu vient a la conclusion que approbation par ? Assem-
a n’était nullement requise pour la validité de l’acte eee
‘ En. effet cela est pleinement stir pourla législation des Gaim et de
Frederic I, mais le doute se place vis A vis des Assises de 1140. M. Maron-
giu nie tres nettement que dans la réunion d’Ariano, V Assemblée des
barons ait joué un réle quelconque. De mon c6‘é, je souleve ce doute fon-
damental : est-ce que le pouvoir de Roger II fut vraiment un pouvoir
souverain ? ou doit-on le considérer comme de quelque facon limité, et
le considérer comme un pouvoir suzerain ?
ue gaudratt se referer aun chapitre du chroniqueur Alexandre de Télése

-2) qui, étant de Pentourage de Roger, était bien en mesure de connaitre
les faits. Le récit textuel est le suivant : « [| Rogerius] Salernicus regre-
( ditur, extra quem non longe convocatis ad se aliquibus ecclesiasticis

peritissimis atque competentioribus personis, nee non quibusdam rin:
cipibus, comitibus, baronibus simulque aliis qui ibi sunt visi aanitio.
ribus _viris, patefecit eis examinandum secretum atque inopinatum
negotium ac illi rem ipsamsollicite perscrutantes, unanimiter eaten
uno ore laudant, concedunt, decernunt... ut Rogerius dux in Foran dient
peur apud Panormum, Sicilixe metropolim, promoveri debeat. » :
A Salerne, done, en 1130, c’est ’Assemblée (quoique seulement de par-

tisans de Roger) qui est convoquéeexpres pour discuterVaffaire du eene
et de la dignité royale et c’est l’Assemblée qui donne son on nui fait
la concession (mais laquelle ? évidemment de superposer A soi Wane un
des participants ayant juridiquement rang égal, et crest encore lV Assem-
blee qui arréte le lieu du couronnement. Maissi le prestige de ogee était
nee de diriger Assemblée, Von ne peut nier que formellement cest
oe gaataesoe pleine indépendanceet, disons-nous, en tant qu’Assem-

Est-ce que ne veut rien dire ce mot « concedunt » ? La derriére, & mon
avis, on doit soupgonner (et méme entrevoir) des pourpariers desconces-
Slons reciproques, enfin une limitation plus ou moins étendue du futur
ee royal. Et quoique dans le cours de dix ans l’autorité de Roger
oer j pe a croire que les. quelques pactions arrétées a Salerne
g pace encore une certaine validité, et que leurs auteurs, transformés
on élite du royaume, gardaient leurs prérogatives et leurs droits. Cest
en mappuyant sur ces déductions logiques (qu’on doit, bien str, docu
menter au mieux), que je crois que l’Assemblée d’Ariano a joué un role
essentiel — et non seulement formel’— dans Vapprobation des Assises
qui dans leur nom méme Tr i Boj

] eproduisent le Ta ort lég slati Vv in aVa lé : pp egt ] tif du souveraina

«

«
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J. Darset, Docteur és Lettres. — Caen, siége particulier d’Amirauté.

Dés l’6poque ducale, on reléve, en Normandie, Pexistence hts

ou prévots des ports. La teneur des mandements qui oy sont a ee

tant par Henri [et Beauclerc que par Henri II Plantagenet eee

de supposer que ces agents, établis 4 Barfleur, Caen, Cherbourg, ePP \,

Ouistreham, furent non seulement des receveurs de droits maritimes,

mais encore des officiers de police et de justice a omnibus minisiris tocius

Normannie et portuum maris », « baillivis portuum maris per Normanniam

constitutis », disent les envois de ces actes des x1° et x11® siécles. nah

Aprés Punion du duché a la couronne nous voyons encore on a BS

et des vicomtes réglerles différendsrelatifs aux faits de mer, cari n’exis :

point encore d’Amiral ni d’Amirauté en France; ceux-ci nae

que dans la premiére moitié du x1v® siécle et ne Deeae len 2

ment et péniblement a s’implanter dans la province. Au siecle ee ;

nous trouvons dans bon nombre de villes maritimes des oo reas ae

nommés par l’Amiral et dotés de pouvoirs judiciaires. En 1508, une Ta .

de Marbre, détachée de celle de Paris, est installee a ote ee

en appel des sentences prononcées par les SIeee> paricunere Ce ; ,

de ces derniers sera fixé 4 20 par édit de 1554, puis porté a 22 a la fin a

xvure siecle, non compris le siege d’Eu et Tréport, ressortissant ala T a €

de Marbre de Paris ; il tombera a 16 au cours du XviII® siecle et Me siege

général de Rouen sera de méme supprime par déclaration royale du 22 aout

4773: les appels seront des lors portés ae enEo Ms

Le siége particulier de Caen comprendra, jusqu’au milieu du Xvill foe ‘

six petites lieues du littoral, de Cabourg au bac de Colombellesa nie

Un édit d’aotit 1748 prononcera la suppression des sieges de Caen a e

Ouistreham et en créera un nouveau a Caen sousle titre d’ « Amiraute =

Caen et dépendances », lequel aura pour ressort celui des deux ci-devan

eeekaneis de Caen s’arrondira encore, mais Nee ee ae

fois, en annexant celle de Dives. Les officiers de ce siege, recrutés ae

bourgeoisie moyenneet la petite noblesse du pays, n’eurent qu'une a z

vité réduite, tant fut médiocre la vie maritime de Caen et de ee :

obliques. Commeleurs collégues des autres amirautes normandes, il leur

fallut constamment défendre leurs attributions contre les prétentions

des Eaux et Foréts, des Fermes, des juridictions ordinaires ; mais: aussi

contre celles des siéges voisins de Bayeux et de Dives jusqu’au jour ou,

en 1792, les officiers municipaux et ceux du district, avec le Commis

des Classes, s’emparérent de leurs archives et de leurs fonds. Par la Se

les attributions des sieges particuliers d’Amirauté furent réparties oe

diverses juridictions et départements administratifs (Marine, Finances,

Travaux Publics).

P. Jupurt, Conseryateur de la Bibliothéque Municipale de Caen. — Un

villenage du Bourg |’Abbé a Caen.

Le villenage étudié est une tenure roturiére mouvant de Vabbaye de

Saint-Etienne de Caen. Il est composé d’une téte dont dépendaient un

certain nombre de pieces de terre chargées de rentes que la téte doit

centraliser.
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Ce villenage du Bourg Abbé était situé sur la paroisse Saint-Ouen
dans le Pont-Créon. Il avait été fieffé en 1355 avec une demie acre de
terre pour les rentes suivantes aux offices de Pabbaye : 41 s. a l’obitier,
5 boisseaux de froment et 12 d’avoine au grenetier, 4 sous, 2 deniers,
12 chapons et 30 ceufs au granger avec les «services A faire audit ville-
nage». Sa contenance et lesdits services sont définis par un aveu rendu
en 1426 a Vabbaye; la téte a 3 vergées;: les 26 pléces qui en dépendent
ont une contenance variant entre 5 vergees et la moitié d’une vergée
et elles sont dispersées dansles paroisses Saint-Nicolas, Saint-Martin et
Saint-Ouen. Voici les services : amenerles meules aux moulins de Pabbaye,
tasser les vesches, aider aux travaux faits aux granges; et leurs récom-
penses: 7 pains blancs, 7 mets de cuisine et 7 pots de cervoise, un pain
dhote et un denier par jour.

Faute de paiement des rentes, le villenage est saisi en 1434 et adjugé
a labbaye suivant la procédure par décret en usage au xvé siécle. Iest
fieffé & nouveau en 1466 pour les mémes rentes ; le propriétaire d’alors
concéde en 1474 les douze piéces de terre mais s’en réserve la téte ; en
1486, ses héritiers sont astreints aux mémes redevances pour eux et leurs
puinés. Ceux-ci doivent le campart (le 11¢ oula 6¢ gerbe).

Mais en 1550, les rentes sont réduites A 46 s.,2 chapons et 30 ceufs. La
téte du villenage est vendue (et non plus fieffée) en 1584, ’abbayenerécla-
mera d@’autres droits que la mouvanceet le treiziéme. Il en sera toujours
ainsi dans les mutations de propriétaire qui auront lieu dans la suite
Les piéces qui en dépendaient changeront de possesseur sans qu’il soit
question de redevances a payer.

A. Dubuc, Président de la Société libre d’?Emulation de la Seine-Maritime.
: — Les testaments de novices 4 1’Abbaye de Jumiéges,

Des testaments de novices, le septiéme environ de ceux qui firent
profession a ’abbaye de Jumiéges entre 1662 et 1673, figurent dans le
minutier du tabellionnage de Saint-Georges. Leur petit nombre ne per-
met pas d’établir les conditions sociales des futurs moines, puisque les
testaments n’intéressent que ceux qui, ayant perdu un de leurs parents,
avaient des biens meubles au cours de leur noviciat. Ils choisissent géneé-
ralement un procureur spécial, parent proche ou prétre pour l’exécution
de leurs testaments. Ils donnent souvent, mais pas toujours, une somme
a Vabbaye pour couvrir les frais d’entretien au cours de leur noviciat,
généralement 200 1, quelquefois un ornement religieux en plus, mais
dans l’ensemble, ils réservent la plus grande partie de leurs biens — ceux-
ci ne sont jamais trés importants — a leur famille, 4 leur mere, a leurs
sceurs ou a leurs fréres. [1 est difficile, vu leur petit nombre, d’en tirer des
conclusions, mais leur ensemble donne des indications utiles, pour leur
origine, leur petite aisance et leur esprit. Trois de ces testaments (Tixier,
Pisant, Trezain) sont ceux de moines dont le nom figure dans Vhistoire
littéraire de la Congrégation de Saint-Maur.

M. B. Jacque ine, Aumonier du Lycée Chateaubriand, 4 Rome. — Notes
sur la vie paroissiale dans l’ancien diocése de Coutances au XVIIe
siécle, d’aprés les statuts synodaux.

Aprés avoir décrit le statut du cimetiére, ordre intérieur de Péglise, 
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les régles concernant les biens de la paroisse, les chapelles, M. B. J. exa-

mine la tenue des ecclésiastiques, le manoir presbytéral et le contenu de

sa bibliothéque, les réunions tenues autour du doyen, de Vofficial ou du

grand-vicaire pour la Calende, le role du Général de la paroisse dans la

désignation de Vorganiste, de la sage-femme, voire du vicaire.

L’enseignemert religieux est donné le dimanche a la grand-messe, et

au catéchisme. Les réunions du catéchisme sont obligatoires pour tous

les jeunes de 7 & 18 ans ; enseigner le catéchisme est une obligation pour

les curés et savoir l’enseigner une condition requise pour ordination.

Le curé organise la vie liturgique, regle les offices du dimanche. M,

B. J. précise les regles concernant la distribution des sacrements et montre

la suppression d’anciens usages, comme celui de donner aux fidéles qui

venaient de communier du vin dans un verre de cristal ou de leur offrir,

je jour de Paques, un repas a Vintérieur de l’église, ou celle du pain et du

vin de Paques, qui étaient l'occasion de scandales et d’abus.

L’évéque visite son diocése, le curé sa paroisse. Malgré les sages régle-

ments etles efforts du clergé, on ne parvient pas a réfréner complete-

ment les mariages clandestins ni les mceurs trop faciles ni la pratique ou

Venseignement du protestantisme. Le diocése de Goutances n’en demeure

pas moins une chrétiente solidement organisée, groupant les laics actifs

autour d’un clergé nombreux et sain.

 



 


