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COMPTE RENDU DE LA 35*me SEMAINE

D’HISTOIRE DU DROIT NORMAND

TENUE A DIEPPE DU 8 AU 11 MAI 1967

La 35° Semaine de Droit Normands’est tenue 4 Dieppe, du 8 au 11 mai

1967, dans l'une des salles du chateau, aimablement mise, par la municipa-

lité, & la disposition des congressistes, qui y furent accueillis par MM. Gui-

bon, président de Vassociation des Amis du Vieux Dieppe et Bazin, conser-

vateur du musée. Un diner damitié servi le second soir, un vin @honneur a

l’Hétel de Ville et une excursion le long de la céte, avec la visite détaillée de

Vabbatiale de Fécamp sous la direction hautement compétente de M. Lucien

Musset, entretinrent Vagréable atmosphére de ces journées.

Au cours des cing séances d’ étude que présidérent successivement MM. Dar-

del, Musset, Matringe, Dubuc et Carabie, quinze communications furent

entendues, dont on pourra lire ci-dessous le résumé (4).

P. Darpet, notaire honoraire. — La Sergenterie de Bolbec du

XVe au XVIII? s.

Une étude récente de M. Paul Jubert. parue dans le Bulletin de la

Société des Antiquaires de Normandie, t. LVII, p. 393 sq. a attiré a nou-

veau l’attention sur les « sergenteries du fief du pled de l’épee » (appelées

vulgairement «sergenteries de l’épée ») trés ancienne institution spéciale

ala Normandie. Ces sergenteries nobles sont souvent citées dansles textes

du Moyen Age, notamment dans différents arréts de l’Echiquier de Nor-

mandie en 1289, 1366, ainsi que dans l’Ancienne Coutume de Normandie.

D’apreéscelle-ci, les « sergents de l’épée», « servientes spadae », avaient en

résumé mission defaire exécuter tout ce qui avait été jugé par VEchiquier.

Ils jouaient en quelquesortele réle qui fut tenu plus tard, et qui est tenu

de nos jours, par les huissiers. Le titre XIII des lettres patentes du

48 juin 1769 indique d’une fagon précise quels étaient le réle, les attribu-

tions des sergents de ’épée. Leur mission essentielle était de faire exécuter

tous les actes judiciaires dans l’étendue de leur sergenterie, de faire tous

exploits «en vertu des sentences et mandement des juges ordinaires, soit

(1) Le résumé de la communication de M. Dargaud, adjoint d’archives aux

Archives départementales de l’Orne,surla Compagnie pourla filature du chanvre,

a Alengon, 1839-1845, ne nous est pas parvenu ; il sera joint éventuellement

au compte rendude la prochaine session.

?
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eeaisaisies d’immeubles», de faire toutes signi-
l rs et retraits lignagers, féodaux, d’exécuti d

contrats, cédules, notifications @obligations passées d tl sii
ou notaires royaux du district de leur sergenterie, et final a oe
executer «tous actes pour causes civiles ou cri ie aaice
Co nee pouvoirs n’étaient pas nouveaux,aeea
Teneeeeeneee «continueront de faire »-

tefois ce intrusion des huissi i
des juridictions ordinaires, dans ce domaine. eeeae
jours, quoiqu aucune terre n’y fut attachée, des fiefs nobles dont a
pee devaient foi et hommage au roi, reliefs, treiziémes, droit de
peneees étaient ee au ban et a l’arriére-ban, etc La sergen-

| ec qui, a *origine, était une, fut divisé 1 ‘
en1550 a la suite du décés de son titulaire JehanCee
prétre et patron de Bennetot : branche de Bolbec, branche d@’Yébleron t
branche« de la cote de Seine ». Grace aux aveux rendus par les différents
possesseurs de cette sergenterie, conservés avec soin aux Archives Nati
bee depuis Cb y compris celui du 10 mars 1410, puis aux Archives ie
‘ eine-Maritime jusqu’en 1750, nous en connaissons parfaitement. tous les
titulaires successifs depuis le xvye s. jusqu’a la Révolution. Parmi eux
nous relevons de grands noms,la famille du Mesnil d’O, la famille Gouel,
ae i Bellefosse, les Scott de Fumechon, Thomas, puis Claude ae
: oe ae marquis de Quevilly qui furent tous deux présidents A mortier
u Par ement de Normandie (1696 et 1749) et enfin les Asselin, trés impor-

tants négociants de la ville de Rouen (1749 et 1761). Mais ils sont e
nombreux pour étre tous cités. Lees

ae EMRE, professeur ala Faculté de Droit et des Sciences écono-
uiques de Caen. — Terrienet les « Usages locaux de Dieppeet de la vicomté

@ Arques ».

M. C. rappelle qu’étaient originaires de Dieppe d’émi juri ;
Terrien, le Président Groulard, Hebe Au saiehs } craigaaa
rédaction des usages locaux de la vicomté d’Arques, dont Dieppe faisait
partie ; et Guillaume Terrien, écrivant quelques années auparavant ses
célébres Commentaires du droit civil, apportait déja divers renseigne-
ments sur certains aspects de ces usages locaux.
Des 1583, date de la rédaction de la coutume générale de Normandie, il
ia été décidé queles usages locaux seraient ensuite rédigés par vicomtés
a vicomté d Arques bordait la mer, de part et d’autre de Dieppe, sur une
aeonear de kilométres et elles’enfongait a l’intérieur des terres jusqu’a
‘ ee M.G. est parvenu a tracer d’une maniére satisfaisante les
ontieres de son ressort territorial. A l’intérieur de la vicomté se trou-

Mere les importantes possessions du duché de Longueville, et la ville de
leppe dépendait de la seigneurie de l’archevéque de Rouen avec exercice

au profit de celui-ci du droit de haute justice. A lest et en dehors de 1
vicomté s’étendait le comté-pairie d’Eu. :
i oarea la rédactionde la coutume générale de Normandie en 1583,
pees oo état des prerogatives de justice de l’archevéque de Rouen
oeee zquelques priviléges particuliers allégués sur ses terres par
ae sse de Longueville. Mais c’est en 1586 qu’allait avoir lieu la rédac-

n des usages locaux. Un projet fut d’abord rédigé A Arques le 24 avril 
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dans une assemblée tenue sousla présidence du lieutenant du bailliage de

Caux. Puis le groupe itinérant des commissaires royaux, sous la direction

du Président Groulard, alors Premier Président du Parlement de Rouen,

tint séance a Arques le 10 septembre pour mettre au point le texte défi-

nitif. Ce jour-la se passa a régler un grave incident provoqué parle défaut

du comte d’Eu.Ge ne fut donc que le lendemain que se trouverent adopteés.

les trois articles qui allaient constituer les usages locaux de la vicomté

d’Arques.

Chaquearticle concerne un secteur géographiquedistinct et consacre un

systéme successoral et un régime matrimonial particuliers.

L’article 1¢7 a trait a quelques bourgages : ceux de Saint-Hellyer,

Longueville, Bellencombre, Auffay et Arques. D’une part il dispose que

les biens situés dans ces bourgages se partagent également entre freres,

sans que les puinés puissent prétendre a aucune part, méme en usufruit,

dans les autres biens successoraux situés ailleurs dans le pays de Caux.

C’était 1A le maintien du régime antérieur propre aux bourgages du pays.

de Caux,et fort sévére 4 l’encontre des fréres puinés,alors que la rédaction

de la coutume générale, désormais moins défavorable aux puinés, accor-

dait A ceux-ci globalement le 1/3 en propriété des biens de la succession

situés dans le pays de Caux. D’autre partcet article semble bien reconnai-

tre ala femme mariée, dés la durée du mariage, un droit de propriété sur la

moitié des conquéts, car il omet, intentionnellement sans doute, de dire

que ce droit ne serait acquis ala femme qu’apres la mort de son mari. 0

s’agit donc 14 d’une communauté d’acquéts.

L’article 2 vise A la fois la baronnie de Bernevalet les territoires situés

entre Dieppe et Arques. Le systéme successoral qui s’y applique est le

méme que celui pratiqué dans les bourgages de Varticle 1°. Au regard du

régime matrimonial, cet article 2 précise qu’aux conquéts «les femmes

n’ont que moitié par usufruit » : ce n’est la que Vapplication du régime

général des conquéts dans le pays de Caux. Si les rédacteurs ont cru bon

cependant de le rappeler, c’est vraisemblablement parce que les terri-

toires en question étant situés 4 proximité ou méme entre deux bourgages,

ceux de Dieppe et d’Arques, ot les femmes avaient un droit de moitié en

propriété, une confusion aurait pu se produire.

L’article 3 ne présente que peu d’intérét, car il ne concerne que la seule

baronnie du Jardin dans la prévété de Tourville, et il se borne a édicter que

les terres s’y partagent également entre freres.

La lecture des « Commentaires » de Terrien, si elle ne fournit aucun

renseignement spécial sur les usages locaux de la vicomté d’Arques en

matiére successorale, éclaire par contre les régles particuliéres du droit

matrimonial(L. VII, ch. 7). Notamment, d’un procés que rapporte Terrien,

concernant des habitants de Dieppe, il apparait que le Parlement de Rouen,

statuant en dernier lieu, considérait qu’A Dieppe la femme avait un droit

de communauté sur les conquéts ; mais il ressort aussi que les divers degrés

de la justice archiépiscopale, antérieurement saisis de l’affaire, avaient

obstinément statué que la femme dieppoise n’avait sur les conquéts qu’un
droit de survie. C’est cette derniére conception qui a certainement triom-
phé lors de la rédaction des usages locaux : ainsi s’explique que la ville

de Dieppe n’ait pas été comprise parmiles bourgages cités a l’article 1°,
dont M. C. a dit précédemment qu’il attestait une pratique de commu-
nauté d’acquéts.

}
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J. Darset, docteur és lettres. — L’?Amirauté de Dieppe
Dpaeeenmeete Dieppe, ou, plus précisément, le siége particulier deieee wee e France au siege de Dieppe, doit son origine a un édit du mois
dave pee en Normandie l’exercice de la justice maritimeet or cette province 18 tribunaux d’exception, calqué
juridictions royales ordinaires, ainsi : a teeee

i : i qu’une Lieutenance Général
PAmiraute pres la Table de Marbre du Palais a Rouen, leura i.
pecSa pe ee cependant que le Parlement demeurait

e. Mais a Dieppe, comme partoutailleurs en l’ancir os : ; ; anqteeeeae cette nouvelle juridiction se heurta a Doppositen
igneur haut justicier du lieu, l’archevéque de R 1 1

le x111¢ s., par intermédiaire de son i i eeeae
S| vicomte de l’Eau, régentait la péch
Seeule trafic maritime. Finalementle prélat ant se Pan
a exclusion de tout droit juridictionnel, de la perception des droits lucra-
tifs de « vicomté et quayage » et de coutume.
Aeeed,tae fe Pes s’étendait sur six petites lieues
e , Soll du val de Comté, a lest, a la riviére de Sad; ae ane,
NTSeeeee qui ne comprenait a l’origine, qu’un lieutenant

sergents, ceux-ci déja en place, se complét cal i
tion dun lieutenant particulier, d’un ; oeNWaecree, ; avocat et procureur du roi, d’un
eae plusieurs procureurs postulants et de divers officiers subalternes
ee ou ler un receveur des droits de l’Amiral. Rarement, cependant ces
be se trouvérent occupées en totalité : sept d’entre elles étaient
i n fe en 10917, dont celle de lieutenant particulier, ce, depuis trente
cee ae d’enthousiasme de la noblesse ou de la bourgeoisie mar-
aaa u fae a acquerir ces nouveaux offices s’explique moins parles.
a age, de qualification ou de titres exigées des candidats que
i : neessante multiplication des charges judiciaires ; méme — et c’était

cas — lorsque le cumul était toléré et que des lettres d’incompati-ui é i; “op :aoe n étaient point ex gees Ou se voyaient octroyées sans difficulté

Le siége d’Ami 5 i ioebeee de Dieppe n’en fonctionna pas moins désormais,
eS cantatas Be , avec le personnelen place. I] tint ses audiences les mardi

>chaque semaine, d’abord dans une maison particuliére, puisdans le prétoire de la juridiction or
ménage. Mais il n’en fut
disputa la préséance dans1

dinaire avec laquelle il fit dés lors bon
co de méme avec le corps deville, auquel il

¢ se dé 8 ceremonies publiques ; ni avec la Maitrise des
evaguit aut ha contestait son droit de juridiction au Pollet ; avec

Sur ses attributions ;etaveclePrésidialde Rouen,moae4provesaelg: pe € Fresidial de Rouen, méme, a propos de |ateiea des différends qui survenaient a occasion de la foire enh
; aquelle se tenait sur les quais.
sapappartenaient a cette catégorie de juridictions dont la
SauIaiaeEN al réclamée, dés 1789, par certaines couches de Popinion
os ae arpae cependant jusqu’en 1792. Le 19 janvier de
qaenenaaeett me es scellés furent apposés sur les locaux du greffe apres
ase aantiaies de la recette. La municipalité, le commissariat aux
dkpoarie: ies a’ de commerce et celui du district se partagérent les
ieee ae nee particulier de PAmirauté de France a la résidence de
aiteies = i. isparut sans bruit apres avoir régi, pendant plus de deux

» toutes les activités maritimes de ce petit canton du pays de Caux. 
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A. Dusuc, président de la Société Libre d’Emulation de la Seine-Mari-

time. — Le tabellionnage rouennais durant Voccupation anglaise (1418-45).

Les archives départementales de la Seine-Maritime conservent les

registres du tabellionnage de la vicomté de Rouen depuis 1360, non pas en

une série continue, mais en grande partie, ce qui est rare au nord de la

Loire. Il est ainsi possible d’avoir une idée de la vie sociale durant l’oc-

cupation anglaise de 1418 4 1440. On y découvre des actes concernant: la

rancon des prisonniers frangais, que leur famille ou leurs amis devaient

verser aux soldats anglais pour obtenir leur libération; les biens donnés

par le roi d’Angleterre a ses troupes, qui les gérent ou les revendent aux

familles des anciens possesseurs ; des mariages entre Frangaises et

occupants, grace a quelques contrats de mariage ; des préts d’argent entre

soldats anglais ou marchands, « remboursables tant au della de la mer

qu’en decha ». Ce sont les actes les plus fréquents.

Le fait le plussaillant de cette occupation est la continuation de l’appli-

cation de la coutume de Normandie, sans dérogation. La noblesse féodale

normandeest souvent contrainte de vendre desfiefs pour régler la rangon

de ses membres, et leurs biens sont surtout achetes par des marchands

rouennais ou des fonctionnaires ayant accepté deservirle pouvoir du roi

d’Angleterre et de France. La bourgeoisie rouennaise s’est considérable-

ment enrichie, grace a la rareté et cherté des produits. Aucun acte ne men-

tionne Jeanne d’Arc ou ses compagnons. Leslettrines fantaisistes, nom-

breuses, n’ont aucun rapport avecla guerre. C’est seulement dans le cours

des actes qu’un membre de phrase indique une réserve a cause de la guerre

ou des bandes qui parcourentle pays. Un inventaire de tous ces actes ot il

est question des Anglais ou des conséquences de la guerre et de l’occupa-

tion doit paraitre dansles actes du congrés des sociétés savantes de France

tenu a Strasbourg en 1967 (philologie et histoire avant 1610).

Mme J. Puanen-Arnoux, assistante Ala Faculté de Droit et des Sciences

économiques de Caen. — Esmangart, intendant éclairé de la généralité

de Caen (1775-1783).

Les intendants dela fin de l’Ancien Régime ont été largementinfluencés

par les idées philosophiques et les tendances humanitaires des milieux

éclairés. Il est indéniable que le souci du bien public fut beaucoup plus

accentué chez eux que chez leurs devanciers et qu’il les incita, en dehors

de la recherche constante mais naturelle d’une bonne administration, a

donner a cette derniére une nette orientation sociale, sur les directives

dailleurs, ou avec les encouragements du gouvernement.

Les préoccupations sociales de Vintendant Esmangart furent en tous

points identiques a celles de ses confréres des autres généralités du

royaume. L’examen de ses archives qui, jusqu’a ce jour, n’avaient retenu

Pattention particuliére d’aucun chercheur, permet de constater que ses

sentiments et son comportement dans ce domaine, ne différérent en rien

des leurs.
Esmangart se pencha sur le peuple avec une évidente sollicitude et avec

Vaide des subdélégués et des curés, ses auxiliaires naturels, sut organiser

sur le plan administratif un véritable service d’assistance. Il faut em par-

ticulier souligner son action efficace et continue en faveur des « vrais

pauvres»; ses efforts méritoires pour développer aussi largement. que

’
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aHepbe ih au profit des « ouvriers honnétes des campa
; eret paternel pourles enfants trouvés, dont | isé :

n’avait pas su émouvoirses prédécesseur 6 - Se, S; Sa perseverance dansla lutt
permanente contre les maladies épidémi a
erman con pidémiqueset les « fiévres ro i

sévissaient a l’état endémique & travers to é i eecs te la généralité t
dans les régions marécageuses des 6 ee C oeélections de Caen et de C
Hsmangart chercha également a ee
E rt ¢ protéger tous ceux qui lui issai
étre les victimes du fanatisme, de | icité ie
: eS I F a duplicité humaine d
Vadministration, n’hésitant 6ché te
dt 5 pas, le cas échéant, 4 intercéd é

ministres en faveur de tout individu qui lui raissai reat a
ave Pe ates qui lui paraissait devoir étre traité

umain, bienfaisant, libéral et fort iJ ant, peu enclin aux mesures derigue
Panbrine possédait pas cependantla largesse de vue, Phabileté et
. o é oe grand administrateur. Son attitude réservée a l’égard des
pe ene lémes de ] epoque etson évidente timidité d@action,notam-
i i ioe oaun et financier, permettent de penser

» it, assez attaché au maintien des structu traditi
nelles et uniquement partisan de réformes de détail. Py eltines

L. AnprigEu, secrétaire de la Société li ie0 ’ ibre d’Emulation d ine-
Maritime. — La Garde Nationale de Rouen de 1848 & 1871. ithaUe

_La Garde Nationale est née au cours de la Révoluti
nisée a Rouen par le décret du 2 octobre 1789. Elle PSRERTIALCauioees
milices, la cinquantaine des arbalétriers et les cent arquebusiers. Elle
devait protéger la ville contre les ennemis de l’extérieur en méme te
qu’assurer la sécurité des biens et des personnes. at
La Garde Nationale avait son infanterie, sa cavalerie et son artillerie. La

cavalerie, dont les membres devaient fournir personnellement leur cheval
etait recrutée dans la noblesse et la haute bourgeoisie. L’artillerie subis-
sait les influences républicaines et socialistes. L’infanterie, composée en
Ae de petits possédants,fut le soutien des gouvernements bourgeois.
ae Ja nae de 1848, la milice nationale fut organisée parla loi

Juin 1851. Les compagnies pouvaient étre groupées en bataillons ou
en légions. Les hommes inscrits sur les contréles du service ordinaire
participaient aux exercices et coryées d’ordre et de sireté, ceux de la
ee étaient convoqués par le préfet. On pouvait se faire dispenser du
aes apartir de | age de cinquante ans. Le Conseil de Recensement ne
E. Aa que ceux qui paraissaient attachés aux institutions, ceci en vue
oa éfense del ordre public. Par décret du 14 janvier 1852, l’organisation
evint facultative, étant subordonnée a l’appréciation préalable que le
SQOTREEeT faisait de la nécessité de son concours. ‘

es demandes, réclamations, pétitions de la bourgeoisi é
moqueries du peuple, les craintes, dédains ou aeeheh
causerent l’agonie de Vinstitution, si bien qu’aprés la loi de 1851 et le
deoret de 1852, dans les petites et moyennes communes de France, la
5 arde Nationalen’existait plus. En prenantla Garde Nationale de Rouen
a légion témoin, on peut suivre toutes les vicissitudes endurées
ee an vingt ans, du lendemain de 1848 jusqu’a la guerre de 1870. Les
He es ordre ouverts dans chaque compagnie ne laissent voir que des

es, prises d’armes, revues, messes et anniversaires. On s’en allait alors
parader l’armeau bras. C’était le beau coté dela garde bourgeoise, quoique

Rev. Hist. — 4¢ série, T. XLVI 24 
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pas toujours prisé. Mais il y avait aussi le mauvais cété : rondes, gardes,.
corvées dont personne ne voulait plus. Les Conseils de Discipline, de plus.
en plus, furent dans l’obligation de réprimerles refus de service. La Garde
Nationale de Rouen se montait a 6.275 hommes en 1848 ; on ne trouve
plus que 3.732 gardes aprés février 1852, enfin 2.276 seulement ont des.
armes en 1870. Si 44.215 f. sont nécessaires pour l’entretien de l’armement
en 1854, le budget de la ville indique 38.220 f. en 1869, différence motivée

par la baisse des effectifs mais somme importante pour l’époque. Les refus.
de service suivent cette évolution ; rien que pour le quatriéme bataillon,
76 hommesseront traduits au Conseil en 1860, 103 en 1868, 191 en 1870
jusqu’en juillet, sur un effectif de cing cents hommes.
La déclaration de la guerre de 1870 allait permettre a V’institution rouen-

naise de vivre les instants les plus tragiques de son histoire. La compagnie
de marche des chasseurs éclaireurs placée sous les ordres d’un rouennais,

Jules de Maffe de Verdz, partit de Rouen le 6 octobre 1870 pour Lyons-la-
Forét puis le Tronquay et la Haye ou elle fit le service d’avant-poste. En
méme tempsles volontaires 4 cheval remplissaient des missions d’explo-
ration dans la contrée du Vexin. Quant 4 l’infanterie, elle avait pris posi-
tion devant la ligne Ry-Epréville-Martainville-Vascceuil, qu’elle évacua
quand on décida de ne pas défendre Rouen. Le quatriéme bataillon de
Gardes Mobiles formé uniquement de rouennais, combattit a la bataille de:
Villiers sur Marne. La Garde Nationale sédentaire fut mise sous les ordres
du colonel Hurault de Ligny pour sauvegarder Rouen.Laville était alors
en proie a la révolte et les Prussiens approchaient. Hélas, c’est en vain
qu’il fit battre la générale, le vide était complet, il n’avait personne a
commander.

Laloi du 25 aotit 1871 votée par 488 voix contre 154 ordonnait la disso-
lution des Gardes Nationales dans toutes les communes de France. Ce fut
la fin de celle de Rouen.

J. Yver, professeur 4 la Faculté de Droit et des Sciences économiques

de Caen. — Philippe Auguste et les chdteaux normands : la frontiére orien-
tale du duché (4).

M. Y. cherche a préciser d’abord ce qu’était, 4 la fin de ’époque plan-
tagenét, la répartition des chateauxforts, 4 la frontiére orientale du duché,
entre les mains du duc et celles des barons. Certes, ainsi qu’il résulte des
principes en vigueurdés le régne de Guillaume le Conquérant, les seigneurs
doivent mettre les fortifications de leurs chateaux 4 la disposition du duc
a toute réquisition. Aux chateaux inféodés, cependant, le duc ne peut pas
faire la méme confiance qu’a ceux qu’il posséde en domaine,il ne peut leur
consacrer les mémestravaux,il ne peut en faire des centres permanents de
son autorité, comme le deviennentles siens propres sous la forme de siéges
de baillies.

L’auteur passe, en conséquence, en revue, du nord au sud,les princi-
paux secteurs de défense: la Bresle et le pays de Caux, l’Epte et le Vexin,
la Seine, la Basse-Eure et l’Andelle de Vernon 4 Pont-de-l’Arche, l’Eure

(1) Cette communication sera publiée dans le Bulletin de la Société des Anti-
quaires de Normandie, ot avait déja paru (t. LIII, 1955-56, pp. 28-115 et 604-
609) ’étude du méme auteur : Les chdfeaux forts en Normandie, jusqu’au milieu
du XIT° siécle.

D'HISTOIRE DU DROIT NORMAND 361

moyenne, lArve. Il fait ressortir ’importance des forteresses ducales
d’Arques et de Drincourt (Neufchatel) en arriére des comtés d’Eu et d’Au-
male, le caractére éminemment ducal du secteur crucial du Vexin, ’impor-
tance prise par le secteur de la Seine A partir de la chute du Vexin, sur
l’Arve, enfin, le caractére des deux places de Nonancourt et Verneuil,
ceréées, en méme temps que deux bourgs, par Henri Ier,

C’est par rapport a cet état de choses que M.Y.étudieles attitudes adop-
tees par Philippe Auguste au fur et & mesure de son implantation en
Normandie. Il a inféodé des places fortes, certaines mémes que les ducs
avaient gardées en domaine, comme Chateauneuf-sur-Epte ou Nonan-
court. Mais on voit dansces inféodations se préciser des clauses de sauve-
garde du pouvoir royal, notamment Vobligation de rendre la place ad
magnam vim et parvam (l’absence de chartes d’inféodation de chateaux
dans les actes de Henri II ou dansles actes de Philippe Auguste antérieurs
a la conquéte de la Normandie rend malheureusementdifficile de préciser
Porigine de ces clauses)(1). M. Y. signale, a cette occasion, aux historiens
du droit l’introduction a partir de 1204 et la généralisation rapide de la
clause : ad usus et consuetudines Normannix dans les inféodations de
terres normandes, et éventuellement de chateaux, consenties A des non
normands (un exemple seulement dela clauseinverse : ad usus et consuetu-
dines Francie, en 1196, al’occasion de l’inféodation a un seigneur normand
de terres sises «en France »),
i Quel qu’ait pu étre le nombre des chateaux inféodés, il reste, cependant,
inférieur (moins d’une douzaine pourla zone étudiée) a celui des chateaux
que Philippe Auguste a gardés dans sa main. Mieux encore, un certain
nombre de chateaux jusque-la seigneuriaux sont désormais gardés en
domainepar le capétien : ainsi les chateaux confisqués surla famille de
Varenne en pays de Caux (Mortemer, Bellencombre), les trois chateaux
traditionnels de ’honneur de Gournay en pays de Bray (Gaillefontaine,
La Ferté-en-Bray, Gournay), Vernon, Pacy-sur-Eure, Breteuil. Au total,
le bilan apparait positif dans le sens de la conservation et de l’accroisse-
ment entre les mains capétiennes de l’une des manifestations du pouvoir
souverain, déja si fortement affirmée par les ducs, le droit du princesurles
chateaux.

L. Musser, chargé d’enseignement a la Faculté des Lettres de Caen. —
Recherches sur le tonlieu en Normandie & Vépoque ducale.

Parmiles éléments constitutifs de la fiscalité en Normandie a Pépoque
ducale, le tonlieu a été jusqu’ici le moins étudié. Au début du xie Si, ll
parait encore extrémement proche de ses racines carolingiennes : percu
uniquement par les représentants de l’autorité publique — le duc et les
comtes — ou ceux auxquelselle en a fait abandon explicite, levé surtout
dans les localités importantes, il est encore parfois, comme au Ix® s.,
centralisé par pagus ; souventil est considéré comme I’un des droits du
picecomitatus. A partir de 1050 environ, de nombreux barons commencent
a percevoir également des tonlieux ; beaucoup de textes semblent lier ce
droit & la possession de la haute justice. Parfois, sur les marches méridio-

(1) Cpr., pour le midi, l’inféodation du chateau de Frontignan par le comte
de Toulouse Raymond V a Guillaume VIII de Montpellier, 29 mai 1194 (Layettes
Tintches ly ny 4dde ta) 
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nales du duché,il devient un privilége des chatellenies, qui n’existent pas
dans le reste de la Normandie. Versla fin du siécle, le tonlieu se rapproche
des redevances seigneuriales, comme par exemple la moute des moulins,et
il se rencontre dans un nombre croissant de localités infimes, pouvu
qu’elles aient un marché ou une foire. En méme temps l’unité du tonlieu
se dissocie : on rencontre des tonlieux du vin ou du sel, des tonlieux
distincts sur les foires et sur les autres échanges, ou surles résidents et les
non-résidents. Les motifs qui ont porté le due — probablement Guillaume
le Conquérant — a abandonnerle monopole du tonlieu, alors qu’il gardait
celui d’autres impéts moins productifs, commela graverie ou le bernage,
restent inconnus, mais il faut sans douteles relier 4 l’évolution générale qui

affectait alors en ce sens les tonlieux de tout l’Occident.

Maleré la difficulté de les évaluer avec précision, hors deux outrois cas,
les tonlieux semblent avoir représenté au x1® s. un revenu en numéraire
trés appréciable pour leurs détenteurs. Pour les établissements religieux,
la possession d’une part de tonlieu (souvent un décime) était un moyen
commodeet efficace d’étre associé au développement économique rapide
de la région. On sait mal commentles propriétaires de tonlieux les admi-
nistraient ; les tonloyers (telonearii) jouent un role discret au xI® s., puis
disparaissent, mais il est sir que jusqu’au x11r° s. la perception des ton-
lieux royaux et monastiques a été fort exactement poursuivie. Les indica-

tions sur les tarifs font entiérement défaut.

Mule J, Graxz, adjointe d’Archives. — Les problémes de la municipalité
caennaise a la veille et au début de la Révolution.

L’étude d’un registre de délibérations d’une municipalité ala veille et au
début de la Révolution est particuliérement intéressante, ce document

étant sans aucun doute un reflet des réactions et des opinions de la cité
devant les grands événements et les transformations qui s’annoncent.

Formé de vingt-huit notables et d’un bureau municipal (celui-ci comptant
outre le maire et six échevins, un procureur-syndic, un secrétaire-
greffier et un receveur) le Conseil général de la ville de Caen a la veille de
la Révolution doit faire face aux plus difficiles problemes; la convocation
des Etats en Normandie, les nouvelles impositions, les doléances des plus
justifiées accaparent son attention ; le grave probléme des subsistances
rend sa tache des plus délicates et ’année 1789 s’annoncepleine de diffi-

cultés.

La nouvelle de la prise de la Bastille améne les premiéres émeutes; et,
le 23 juillet 1789, une Assemblée de députés des différentes paroisses
de la ville se réunit 4 ’ Hétel de Ville afin de se concerter sur les mesures
propres a assurer la sécurité des habitants. La Stireté publique,l’approvi-
sionnement dela halle, exigent la formation urgente d’un Comité « perma-
nent » composé de la municipalité, de deux députés de chaque paroisse et
des anciens officiers municipaux. Des mesures des plus importantes sont
prises, mais le « Comité général national de la ville de Caen» qui s’est
substitué a la municipalité a les plus grandes difficultés 4 s’opposer aux
déprédations et excés de toutes sortes. Le 4 aotit semble marquerl’ére des
espoirs et de la paix retrouvée; en fait, les représentants de la ville auront
encore A connaitre les plus difficiles problémes nés d’une grave crise
économiqueet sociale.
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Peeee de Conp&. — Les valeurs de Vacre en Haute-Norman-
lé .

Dans les études faites antérieurement, notamment celle du comman-
dant Navel, publiée dans le tome XL du Bulletin de la Société des
Antiquaires de Normandie en 1932, les mesures agraires anciennement
utilisées en Haute-Normandie ont été négligées. C’est pour remédier a
cette lacune, fort génante pourles chercheurs, qu’un relevé systématique
de ces mesures a été entrepris, paroisse par paroisse, relevé qui devait
conduire nécessairement a un essai de synthése.

Ql ressort de ce travail que les anciennes mesures agraires ont, en Haute-
Normandie, une aire de répartition qui s’inscrit presque parfaitement sur
une carte des bailliages. Les quelques distorsions repérées sont, ou d’an-
ciennes survivances locales, ou en correspondance avec l’existence d’une
haute justice encore florissante. Ce qui rend difficile l'utilisation de ces
mesures réside dans le fait que, sous une méme appellation, elles repré-
sentent des surfaces allant du simple autriple. Ainsi en est-il de l’acre qui
au Xvis. comprend 160 perches dans toute la Normandie, mais la
perche a partout une valeurdifférente pour ne contenir ni le méme nom-
bre de pieds ni méme un nombre de poucesidentique.

Depuis Henri II, les rois ont essayé d’imposer pour mesure de surface
Parpent de Paris, mais les officiers royaux ont df se contenter de mettre en
concurrence avec les mesures seigneuriales une autre mesure,royale celle-ci,
nommeée « mesure ordinaire du roi en telle vicomté ou en tel bailliage ».
I faut noter qu’il n’y a pas de mesure du roi en tant que telle, mais que
chaque bailliage posséde la sienne. Ainsi, la mesure ordinaire du roi au
bailliage de Rouen représente 56 ares 75, alors qu’au bailliage d’Arques
(Dieppe), elle vaut 68 ares 66 et qu’au bailliage de Neufchatel-en-Bray
elle atteint 84 ares 72.
A part l’acre de 160 perches utilisée dans toute la Normandie au

xvure s., et qui est subdivisée en quatre vergées de 40 perches, on note
également l’existence de nombreuses autres mesures. Le journal, qui
n’était utilisé que dans le duché d’Aumale et le comté d’Eu, voit son
nombre de perches varier avec la valeur de l’acre, ce qui lui permet de
garder dans tout son domaine d’utilisation la méme valeur de 38 ares 30.
La mine, que l’on rencontre dans la région de Gournay-en-Bray, y vaut.
30 ares 64 ou 60 perches locales. Le quartier, représente dans le duché
d’Aumaleet la haute justice de Gournay 7 ares 66 ou 15 perches. On peut
encore noter le bosset (boissel) de la région de Cany qui est sans doute-
Pancienne surface d’ensemencement d’un boisseau de blé.

L. Denis, secrétaire de la Société Libre d’Emulation de la Seine-
Maritime. — Les archives de la période révolutionnaire (1787-1801) &@ la
bibliothéque municipale de Rouen.

Depuis 1920, elles sont déposées 4 la Bibliothéque municipale de Rouen,
grace a la vigilance de M. Labrosse, conservateur, sans quoi, elles auraient
sans doute disparu dansl’incendie des combles de I’ Hétel de Ville de 1926.
L’abbé Sevestre en a donné un inyentaire succinct dans son répertoire sur

(1) L’article ici résumé paraitra incessamment dans les Annales de Normandie.
Ti conviendra de se reporter A cette revue pour y consulter les tableaux de
répartition des différentes acres par paroisses. 
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les archives municipales et judiciaires des chefs-lieux de département et de
district de Normandie (Paris, Picard, 1912). Si elles sont parfois consultées,
il est difficile, sans de longues recherches, de trouver tous les documents
souhaités. Cet ensemble comprend 152 liasses, 267 registres et 2 rouleaux.
En dressant cet inventaire et en analysant chacune des liasses, l’auteur
pense pouvoir rendre des services et économiser le temps des futurs cher-
cheurs et ainsi compléter les travaux de l’abbé Sevestre. Sans doute, cet
inventaire que l’on trouvera manuscrit ala bibliothéque municipale,sera-
t-il imprimé par Pune des sociétés savantes s’intéressant & la Normandie.

J. GouRHAND, conservateur adjoint au directeur des Archives du
Calvados. — Le dénombrement des bourgeois de Caen en 1666. La paroisse
Saint-Pierre.

Au mois d’aott 1666 les habitants de Caen, 4l’exception des nobles et des
ecclésiastiques, furent invités de fagon pressante par l’intendant Chamil-
lart a se présenter 4 Vhétel de ville pour y faire enregistrer leur droit de
bourgeoisie ; la ville étant abonnée a la taille, ce droit leur valait une
exemption detaille personnelle a condition qu’ils y résidassent depuis plus
de dix ans.

Le role de dénombrement, conservé aux archives municipales de Caen,
comporte 5.526 déclarations, dont 1.160 pourla paroisse Saint-Pierre, qui
avec 21 % de la population recensée était de loin la plus peuplée delaville.
Le dépouillement des déclarations de cette paroisse permet de se rendre
compte que 34,80 % des habitants n’étaient pas originaires dela ville, et
qu’un courant migratoire en provenance surtoutde l’élection de Caen, et
de Vouest de la Basse-Normandie beaucoup plus que de l’est, était venu
grossir la population locale durant toute la premiére moitié du xvuie s. S’il
nautorise pas une répartition valable selon le statut, entre maitres et
compagnons des corporations, ce document est tout de méme suffisam-
ment précis pour établir la physionomie socio-professionnelle typique du
quartier le plus important d’une capitale provinciale au xvi® s. : 15 %
n’exergaient aucune profession ou « vivaient de leur bien », y compris les
veuves ; 6,50 % sont des marchands qui tirent presque tous leur fortune
du textile ; un groupe imposant d’artisans et de fabricants (44,8 %) vit des
métiers du textile, du cuir, du bois, des métaux ou du batiment; une
catégorie réduite (10,8 %) vit du commercede l’alimentation, & coté d’un
ensemble (9,7 %) hétérogéne exergant des activités plus ou moins indé-
pendantes ; un petit groupe homogeéne (7 %) est formé de domestiques,
serviteurs et portefaix ; enfin le groupe trés bien délimité (12,1 %) des
officiers et commis du roi exerce l’autorité publique, d’essence surtout
judiciaire.

Dr J. Fourné&s, président honoraire de la Société parisienne d’ Histoire
et d’Archéologie. — L’exercice du droit de paternité dans les abbayes nor-
mandes de Vordre de Prémontré d’aprés les archives de Vabbaye de Silli.

Dans le fonds de l’abbaye prémontrée de Silli, aux Archives départe-
mentales de l’Orne, la liasse H 1058 renferme, entre autres piéces, dix-huit
documents se rapportant a l’exercice du droit de paternité de cette abbaye
sur celle de l’Isle-Dieu (Eure, communede Perruel), entre les années 1464
et 1534. Classés par ordre chronologique, ces documents nous renseignent:
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4. — sur une visite de Vabbé-pére, 5 aotit 1464 ;

2. — sur son intervention pour rétablir en sa forme canonique la garde
du sceau conventuel, 13 décembre 1465 ;

3. — sur son role lors de deux élections abbatiales a l’Isle-Dieu (1504,
F520)

4. —sur le gouvernement exercé par lui-rméme lors d’une vacance
abbatiale et les importantes mesures qu’il prit d’autorité paternelle
(aot 4533) ;

5. — sur le regard qu'il pouvait exercer dans la gestion du temporel
(mai 1534).

L’importance de ces documents ne saurait échapper. Ils mettent en
Jumiére par des exemples concrets le régime de dépendancequiliait étroi-
tement, dans l’ordre norbertin, la ou les filiales 4 Vabbaye fondatrice et
faisait de ’abbé-pére un véritable supérieur général. Fixées dés le xu s.,
approuvées au x111¢ par les papes Grégoire IX et Innocent IV,les disposi-
tions statutaires concernant les droits et les devoirs des abbés-péres ne se
modifiérent guere durant tout le Moyen Age. L’introduction de la com-
mendeles rendit sans objet en la plupart des établissements, mais il faut
remarquer que lorsque l’abbaye-mére avait la chance d’étre gouvernée
par un abbé régulier, celui-ci continuait d’exercer son privilége, ou tout au
moins de le revendiquer. Ce fut, en Normandie, le cas de La Lucerne. La
généralisation de la commende rendit moins apparent ce qui aurait été
certainement l’obstacle majeur a la poursuite normale des actes de juri-
diction paternelle, 4 savoir adoption au xvure s. de la réforme de Lor-
raine par un trés grand nombre d’abbayes prémontrées (sept sur neuf en
Normandie). Réunies en une congrégation coiffée par un chapitre pro-
vincial, nos abbayes normandes perdirent toute autonomie. Les prieurs de
Silli et de l’Isle-Dieu furent soumis a titre égal au gouvernement du cha-
pitre ainsi qu’au contrdle du pére visiteur.

Si ce droit de paternité semble s’étre exercé sans heurts, malgré ses
exigences, dansle cas particulier de Silli-l’Isle-Dieu, il souleva dans d’au-
tres communautés normandes de vives contestations. Beauport essaya
plus d’une fois de secouer le joug de La Lucerne (1). Ardenne, qui était
égalementfille de La Lucerne, n’hésita pas a produire de faux documents
pourse libérer de l’indésirable tutelle. La falsification sauta aux yeux du
P. Néel, prieur de l’Isle-Dieu, qui vint en historien 4 Ardenne,a la fin de
Vannée 1719, pourrecueillir les éléments d’un mémoire destiné aux Annales
du P. Hugo(2).
Le droit de paternité chez les Prémontrés n’a pas son répondant dans

Vordre clunisien, mais il offre des analogies trés étroites avec les disposi-
tions adoptées par le gouvernement cistercien, telles qu’on les trouve
formulées dans la Summa Carte Caritatis, approuvée par le pape le
23 décembre 1119. L’abbé-pére prémontré a les mémes prérogatives que le
pére-immédiat cistercien. Leur autorité sera tempérée, dés le x111® s., par
les pouvoirs accordés au chapitre général. On s’accorde 4 reconnaitre dans

(1) Beauport est la seule abbaye bretonnede l’ordre de Prémontré. Fille de
La Lucerne,elle se rattachait a la circarie de Normandie « boréale ».

(2) Le R. P. Boschmans a donné une analyse de cette imposture dans les
Cahiers Léopold-Delisle (t. IV, 1950, fasc. 1, pp. 1-29), sous le tire : « Nofes
historiques sur Vorigine « prémontrée » d’ Ardenne», 
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cette restriction, chez les Cisterciens, une influence dominicaine. Il est

possible que cette influence ait joueé directement dansle cas de Prémontré,

mais il est plus vraisemblable de voir la un nouvel alignement sur Citeaux.

Nous avons bien d’autres preuves de l’étroite parenté entre les deux

familles religieuses.

P. Crepiuion, professeur a l’Hcole Normale d’Institutrices de Gaen. —

La maréchaussée et son action au XVIIT® s. dans la généralité de Caen.

Dans le cadre des recherches préconisées depuis plusieurs années par

M.le Professeur Chaunu,il a été procédé au dépouillement systématique

du fonds prévétal de la Généralité de Caen. Ceci pourla période allant

de 1720, date de création de nouvelles maréchaussées, au 16 juillet 1789.

Avant 1720, il n’existe que des épaves. Aprés la mi-juillet 1789, la maré-

chaussée se trouve doublée par les gardes-nationales et n’apparait plus que

marginalement.

On a pu recenser au total 1.750 cas d’intervention, mais les enquétes qui

ont pu en résulter ouvrent des jours sur un minimum de 6.000 crimes et

délits. Le vol y contribue pouruntiers, les diverses formes du vagabondage

pour les deux-cinquiémes. La fraude, Vescroquerie, les délits de mceurs

vont au dixiéme du total ; la violence fournit 5 % des cas.

La source est précaire : dans le temps, car les registres théoriquement

es mieux tenus, puisque visés par les inspecteurs généraux, montrent des

lacunes incroyables. Plus précaire encore dans l’espace, car certaines

brigades n’auraient fourni qu’un procés-verbal par décade! D’autres

raisons s’opposent & ce que l’on puisse sortir du domaine qualitatif. L’es-

prit d’arrangement apparaitplus d’unefois : délits ou crimes donnentlieu

4 constitution de rentes. Ailleurs la crainte de représailles, parfois par

maléfices, éléve autour des victimes un murdesilence dont les monitoires
viennent sans doute a bout, mais il faut que la prévété saisisse un début
de « bruit public » : il y faut parfois jusqu’a vingt ans.
La justice prévotable, curieusement, ne semble guére mériter lodieux

qui s’attache souvent 4 son nom.Sauf dansle flagrant délit ou vis-a-vis des
Bohémiens,gibiers nés des prévots, elle procéde sans hate excessive, multi-
pliant les témoins, s’entourant de preuves, que la correspondance des
brigades lui procure, des extrémités du royaumesil le faut, en un temps
record. Les récusations sont largement admises et dansle derniertiers du
siécle elle ne torture, semble-t-il, qu’é regret et sans conviction.

Pour conclure, lV’image finale est celle d’une « arme de distinction » peu
nombreuse, souvent débordée, fuyant parfois devant des levées de four-
ches, mal renseignée, n’ayant donc sur les éléments dangereux qu’une
emprise des plus hasardeuses. Au reste dévouée jusqu’au sacrifice, mais
Vordre se défait dés qu’elle est passée: car en matiére de délinquance et de

crime, l’avenir est derriére nous.
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