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HISTORIQUE



TYPOGRAPHIE DE CH. LAHURE ET C"

Imprimeurs du Sénat et de la Cour de Cassation

rue de Fleurus, 9.



ANNÉE 1862.

Co/H< ecclésiastique. Cycles
divers.

Nombre d'o)' Cyc!eso)aire.
23

Ëpaetc. XXX Cyctedeshéhreux. ~7

Lettredominica)e. ECyciedet'he'gyre.
~88

.)nd)ctionro[naine. 5 Période julienno. 6&7B

Fêtes mobiles.

Septuag6sime,<s février. Pentecôte, 8 juin.

Cendres,Smare. Trinité,<6juin.

Pâques, 20 avril. Féte-Dieu, t9juin.

Rogatio))s,2<27ct28mai. ~Dim.-de l'Avent, 30 nu-

Ascension, 39mai. 1 vembre.

Quatre-Temps.

Mars.<S,'4f;tt5. Septembre.7, )'jet20.

Juin.t3eH4. Décembre.7,~etSO.

~o/<?~C(*mfM~ des Saisons.

Printemps, te 20 mars a s heures 6S. m. du soir.

1

Ete,ie2)juina5heures30m.dusnir. Temps moyen

Automne,!c2:)septembreA7heures3(im.dnmat.
de Paris.

][iver. le 2~ décembre à ) heure 20 m. du matin.

~'e/~MMtSCZ.

12 juin, éclipse totale de )nne, invisine a Paris. Cnmmcnee-

mentdei'ëc)ipsetnta)ea6!i.60m.dumatin.Fina8)).8m.

27 juin, éclipse partielle de soleil invisible à Paris. Commence-

ment de l'éclipse général à 4 li. 33 in. du matin. Fin de i'eeiins'

générale à 9 h. <0m.duroatin.

2) novembre, éclipse partielle de soleil, invisible à Paris. C~m.

m''))cem<'ntde)'cc)ip~(;genéra)ca6h.6m.dusoir.Finde)'~
e)ipscf;enër!)tea7i~<m.dusoir.

6 (fee~mhrc, éclipse totale de )une, en partie visible a Paris.

Commencement de l'éclipse à 5 h. 54 m. du matin. Fin de l'éclipse

aOb.'i'im.

21 (tecemhre, cciipse partie)!cdeso)ci), invisible Paris. Ct'm-

me)~ementde)'ec)ipsegen(;ra)ea3h.48m.dunMtiu.Fin'fti

l'éclipse générale à h. 49 m. du matin.



Vt ANNUAIRE

P/;o.tM de la lune en ~862.

Janvier.

P.Q.)e 7a<Oh.D6m.uus.

P.L.)e<6a2 2 4 damât.

D.Q.te23A6 6 45. dumat.

N.L.te30a2 2 M dum~.

fcfr~r.

P. Q. te ÇA à h. 20 m. du s.

P.L.!e)4A5 5 ~5 dus.

t).Q.te2<à9 2 96 dus.

N.L.)e2Sâ4- 69 dus.s.

J)/<!fJ.

P. Q. te Sa Sh.3bm.du s.

~L~e~As M du mat.

D.0.)e22a<o 0 du s.

N.L.te30A7 5& 'dus.8.

~r:

P. 0.te 7Aoh.23m.dus.

P.L.)e'4A3 3 7 c!us.

D.Q.te2)a6 dumat.

N.L.te28a« 36 du s.

JMai.

P.Q.ie 7a3 3 M dumat.

P~~e~~H 8 dus.

D.Q.)e20a3 a 47 du s.

N.L.)o28â3 3 35 du s.

y~/n.

P. Q.te 6a2h.52m.du s.

P.L.!e)2a6 6 26 ~umat.

D.Q.le'9à3 3 20 dumat.

N.L.teSi7à.7 7 3 dumat.

Juillet.

P. Q.)e 4aWh.Om.du s.

P.L.Ie~4< 1 48 du s.

~8a& 5 22 du s.

N.L.te26a9 9 144 dus.,

~out.

P.Q.)c3&sh.6m.dumat.

-P.L.)e9a)0 0 2 du s.

D.Q.)e'7a9 'M du mat.

!<[.L.)e25à9 49 du mat.

Septembre.

P.Q.te~A~h.asm.dum~t.

P.L.)e8à8 8 0 du mat.

D.Q.(e<6a4 dumat.

N.L.teS3a9 9 8 du s.

P.Q.te30a4 4 <88 du s.

Octobre.

P. L. le 7 a 8 h. 54 m. du s.

D.Q.te)6a)t 1 51 du s.

N. L. le 23 à 7 455' du mat.

P.Q.teSSa~ 4 53 dus.

~ofemA/'e.

P. L. le Ga0h.58m.du s.

D.Q.te)4àC 6 ~99 du s.

N. L. le 21 à 6 23 du s.

P.Q.)e28a<0 dumat.

Z'ece/n&<?.

P.L.)e6à7 7 47 du mat.

D.Q.)e<4a)0 41 dumat.

N.L.)e2<à3 5 ~3 du mat.

P.Q.)e27aH 63 du 8.



HISTORIQUE. VU

7'a&~M
des plus grandes

/ar<*ej l'année <862.

Jours et heures de la Syzygie. Haut. de la marée.

Janvier. ~L~A 2h. 4 m. du matin. 0°,86

N. L. Le 30 à 2 69 dumatin. 0,97

Février. P.L.Le<4A à 5 ~65 dusoir. 0,u9

N. L. Le 28 à 4 59 du soir. 0,96.

Mars. P.L.LetSa à 5 26 dumatin. ~,08

N.L.LeSO:) à 7 65 du matin. 0,90

Avril. P.L.Le<4A 3 7 du soir. <,07

N.L.LeSSàO 1 M du soir. 0,80

Mai. P. L. Le 13 à 11 8 du soir. <,0<

N. L. Le 28 à 3 35 dusoir.
0,73

Juin. P.L.Le~a à 6 26 du matin. 0,97

N.L.Le27a 7 33 du matin. 0,74

Juillet. P.L.Le~a 1 48 du soir. 0,98

N.L.J,e2!i.i
à 9 du soir. 0,83'

Août. ~L~e 9a<o u du soir. ~0)

N. L. Le 25 à 9 49 du matin. 0,95

Septembre. P. L. Le 8 à Il 6 dumatin. ~,00

N. L. Le 23 à 9 c du soir. 4,03

Octobre. P.L.Lo 7 à 8 M du soir. 0~90
N.L.Le23A 77 45 du matin. <;00

Novembre. P. L. Le 6 à 0 58 du soir. 0,82

.N. L. Le 21 à 6 23 du soir. ~,0~

Décembre. P. L. Le 6 à 7 47 dumatin. 0 ,76

N. L. Le 2j à 5 du matin. <,0<



VIIt ANNOAtM

c~

S F~ JANVIER <863.
g-~ r g-g ô

Temps

ëc
0

Fêtes du Martyrologe
~g

s
moyen

S g ~S ?g
amidt

g

0

romam.
p

=-a g
~ai.

<

~H.M. H.M. H.M S. 5.

Mercredi. ~MorfcisiOK. !7.56 t.<2 0.3.&<

2Jeudi. S.Basiie..7.6G4.):i0.4.20

3Vendredi. Ste Geneviève. 17.56 4~4 0.4.47

4 Samedi. S.Simënn. !T.56.4.)S 0.6.~5.

5DtM. SteAmétie. 7.56 4)6 0.6.42

6 Lundi. ËPU'itAfiE. 7.554.~7 0.6.9 9

7 Mardi S.Theau. ;7.55 4.00. 6.35
8 Mercredi. S. Lucien.

~7.554.200.7.0
0

9 Jeudi. S.Jutien. 7.544.2) 0.7.26

)0 Vendredi. S.GuiHaume. 7.54 4.22 0. 7.50

X Samedi.
S.Hy~in. 7.63'4.240. 8.<4

12 Dm.
["S.C<'sait'c.7.53'i.2&0.8.H7

13 Lundi. S.Hi)aire. '7.62 4260.9.0 0

14 Mardi.
S.Fehx.pr..7.524.280.9.2:!

2

~Mercredi. S.Maur..7.5) 4.29 0.9.43

j Jeudi. S. Marcel. ,7.50 4.30 O.'0.4 4

17 Vendredi. S. Antoine, abbé. 7.49 4.32 O.tO.24

)8 Samedi. C/!m<'e~Mr;<-a~ 7.48 4.33 OJ0.43

<9Dm. u*SteGerm.7.'i84.350.«.2 2

20 Lundi. S. Fabien. !7.47 4.3RO.«.)9 J

2t Mardi.
Ste'Agnes.v. !7.464.380.<).37

22 Mercredi. S. Vincent. ;7.454.400.«.&3

2:'Jeudi. S.t)dcph(.use. :7.44 4.41 0.<2.8 8

24 Vendredi. S. Tilnothée.
~7.434430.<2.23

25 Samedi. Conv. de S. Paul.
j7.424.440.t2.37

M Dm.
in*S.Gabriei7.4U4.460.!2.50

27 Lundi. S.Julien. 7.39 4.470t3.:t ;¡

28 Mardi. S.Chariemagne. 7.384.4!<0.):t.)5

29Mcrcredi.S.Frnn<;ois.deSaics.7.374.u) O.t3.25

30.)endi. Ste Bathilde. !7.35 4:520.'3.35
3) Vendredi. Ste Eudoxie.. ~7.34 4.54 0.13.45



HISTORIQUE, j~

0 g-

'g F~ FÉVMER!8S2.
g~ r g-g 8

n Temps s

ë §g
g

FetesdaMartyrotoge~~ ~S
moyen

13 g
¡¡:

romain.
æ. ¡;¡

æ.
au midi§

g." romain.

.e.
B.M. H.M. H. M. S.

~Samedi.
S.tgnacc. 7.1 4.6 û<363

~UtM
'V~e.73< 4.670.<4.0 0

3 Lundi. S.B~ise.
7.~4.590.)4 7

4Mard. S. Gilbert. 7 M 5. 0<4<3 3
&Mercredt.

SteAgathe. 7.27 6.2 0.<4.<8

a Jeudi. SteDorothée. 7.26 5 40~2"
7 Vendredi. S.Richard. 7.24 s'00'6
8 Samedi.

S.VicK)r,HV. 7.22 5. o'M
S Dm

'"<SteApo)t. 7.2) 6.90.M~30
10 Lundi.

Ste Scolastique. 7JO s.~ O.M.3)

Mardi. S. Saturnin. 7~8
6.)20.)4.3t 1

2M.rercd..StcEuiaiie. 7.16 5.~4 O.<4.30
S.

Grégoire. 7.~4 5~60~~M

«Vcndredt.S.YaienHn. 7.~ 5.17 0~4~
'& Samedi. S. Faustin. 7J) s.<9 0.)4~24
je)nt

Septllag.S.Julienne. 7. 5.2<. 0~4 20
8~

~~0~6
8~ard!.

S.S.n,éon,ev. 7.6 5 5. 24 0<44t t
~9 Mercredi. S.Gatjin.

7 4! n<42G Jeudi. S.E~er.
7:2~27u;69

Vendredi. Ste Angéle. 7.0 5.29 0.<3.62
22 Samedi. Stelsabei)e. 0.68 6.30 0~44

~Ste Marthe. 6.66 6.32 o.~3;36
24 Lundi. S. AlaLllias.

6&4 5.33 0~)~-
25 Mardi. S. Césaire. c~, ~0;

20 Mercredi. S. Fortunat. 6.50 fi.37 0<3 8
S.Leandre. s.48 638 0'<26728 Vendredi. S. Osvald. e.47 6.40 0.12.46



X ANMIAIM

.0 ë'
S
p

5-~ MARS 1882. r ~g 8
Temps

FetesduMartyrotoge~~ a
?S B ~"Y~.

B S
5 ~g x 5-5

au midi 1

g g. romam. =- =-~ ~ai.

m

H.M.B.M. H. M. s.

< Samedi. S.AuMn. 6.46 6.4) 0~2.34

2 DM. Quinq.S. Jovin, m. 6.43 6.43 6~2.22
3 Lundi. Ste.C. S.4< 6.4&0.)2.<o

4 Mardi. S. Casimir. 6.30 5.460.67

5 Mercredi. Cendres. 6.37 5.48 0.43

6Jeudi. Ste Colette. 6.346.490.0.29

7Vendredi. Ste Perpét., S. Félie. 6.32 s.6) 0.0.)& 5

8 Samedi. StoHosc. 6.30 5.520.0.0 0

9DiM. !eC.SteFranc.v.6.a8 6.640.45

10 Lundi. S. Alexandre. 6.26 5.560.29

11 Mardi. S. Héracle. 6.2.46.570.~0.0

~2 Mercredi. S. Grégoire, pape. 6.22 6.590.9.67

13 Jeudi. SteEuphrasie..C.20 0.0 0 0. 9.40

<4 Vendredi. Ste Mathilde. 6~8 S. 2 0.9.23

15 Samedi.
is. Zacharie, pape.

6.)6 6. 3 0. 9. 6

~Dm.
jn'~eCar.SteStrat.6.)'!

C. 5 0.8.49

17 Lundi. jSteGertrude. 6.06. 6 0.8.3)

48 Mardi. ~S. Alexandre, év. 6.<OG.80.8.<4

~Mercredi..S. Joseph. 6.8 C.9 0.7.56
20 Jeudi. S.Joachim. 6.5 6.0 0.7.3S

2) Vendredi. S.Benott. 6. 3 6.<2 0.7.20

22 Samedi. is.Oeta.Yien. 6. 6.<40.7.< 1

23 Dm. tut'~Car.S.Vict.5.59 6.<5 0.6.43

24 Lundi. S. Romain. 5.57 6~70.~M

25~tardi.
[~M/tfj/te/M~oM.

5.56 6.~8 ).5.6 6

'.t6 Mercredi. S. Ludger. 5.53 G.20 0.5.48
27 Jeudi. SteLydie. 5.51 6.3) 0..5.29

28 Vendredi. S. Prisque. 5.496.230.5.0
29 Samedi. S. Ludolf. 5.46 6.240.4.52

30)m. !iv'A:C.S.Amedee.5.44 6.26 0.4.34

31 Lundi. ~S.Benjamin. 5.42 6.270. 4.16



HISTORIQUE. XI

g AVRIL ~862.
r g-g 8

Temps

g "o
g

Fetes~ en"
t.

co~ CI moyen

§ N
du Martyrologe g ~-3

au midi

es

romain. vrai.

r-

H.M. H.M. H. M. S.

< Mardi. Ste Théodore. 5.40 6.29 0.3.58

2 Mercredi. S. Fr. de Paule. 5.38 6.30 0.3.40

3 Jeudi. S. Richard,év. 6.36 6.32 0.3.22

4 Vendredi. S.Ambroisc,ev.6.346.33
0.3.04

5 Samedi: Steirène. 6.32 6.35 0.2.46

G Dm. /~Mton.S.Am.6.30 6.36 0.2.29

7 Lundi. S. Hég. 6.it8 6.38 0. 2.11

8 Mardi. S. Gautbier. 6.26 6.39 O. j .54

9 Mercredi. S. Hugues. 5.246.4t 0~.37

Jeudi. S. Fulbert. 5.226.42 0.<.2)

« Vendredi. S. Léon leGr.,p. 5,20 6.44
0. 1 4

<2 Samedi. S. Jules. &.)86.46 0.0.48

<3Dm. ~M~ 6.46 0.0.32

14 Lundi. S.Christophe. 6.~ 6.48 0. 0.47

<6 Mardi. SteBasitisse. 5,)~6.48 0. 0. 2

16 Mercredi. S. Calliste. 5.<06.S) «.69.47

17 Jeudi. S. Anicet. 5.86.62 H.69.32

<S Vendredi. SteAye. 5, 6.64 «69J8

)9 Samedi. S. Timon. 6.46.66 «.69.6 6

20DlM. PAQUES. 5. 2 6.57 «.68.62

21 Lundi. S. Anselme. 6.0 6.68 «.68.39

22 Mardi. SteOpportunc. 4.6H7.0 «.58.27

23 Mercredi. S.Seorgea. 4.S6 7.~ «.58.<5 5

24 Jeudi. S. Gaston deH. 4 64 7. «.68.3 3

26 Vendredi. S.Marc,evang. 4.63 7.4 «.67.53

26 Samedi. SteEsperanee. 4.6< 7. «.67.42

27 Dm. t"P.V.t''red.4.4C 7. «.67.32

28 Lundi. S. Aimé. 4.47 7.9 9 11.67.23

29 Mardi. S. Robert. 4.4: 7.<0 «.67.)4

30 Mercredi. S. Eutrope. 4.44 7.« «.66.SS

1
[-- 1



XU ANNUAIM

f=~.

F~ MA!'892. g- g'g ô
Temps

S:
g§

g

toi

Fêtes
gjS

rra
mg

0
moyen

g' 3g 1:: du Martyrologe ~M ~-g n
au midi

romain. ?

p:t
F'~ vrai.

n.M. H.M. H. M. S.

1 Jeudi. S. Philippe. 4.42 ~).56.5S
2' Vendredi. S.Athanase. 4~.40 7.<4

3 Samedi. /Hc.a!e<s~<Crot.!e4.;i97.<6.)).56.44

4 Dm.
n''a/P.SttiMon.4.37

7.47 4).&6.38

5 Lundi. S.Sylvain. 4.35 7.19 «.66.32

C Mardi. S. Jean Portent. 4..34 7.20 ~.56.27

7 Mercredi. S. Stanislas 4M 7.2t ~.5G.B2

8 Jeudi. S.Désiré. 4.3) 7.23

9 Vendredi. S.GregoiredeNaz. 4.29 7.24 «.66.0

40 Samedi. S.Pae6me. 4.28 7.26 ~.&6.42

«DM. m'op.P.S.Mam. 4.26 7.27 «.&6.)0
~L S.Pancracf.. 4.257.28 H.&e.S 8
43 Mardi. S. Servais. 4.23 7.30 «.66.7 7

44 Mercredi. S.Bonirace. 4.227.3) «.&6.6 G

~JM~ SteDenise. 4.2< 7.32 11.66. 6

~6 Vendredi. S.Honoré. 4J9 7.34 «.56. 7
<7 Samedi. Ste Restitue.. 4.<8 7.3& «.66.8 8

<8DtM. r~f~e]~ 7.36 «.66.9 9
19 Lundi. S. Célestin. 4.16 7.3S «~ 2

20 Mardi. S.BernardindeV.4.)4 7.39 «.66.44

21 Mercredi. S.Potyeucte..4.~3 7.40 «.56.)8

22 Jeudi. St.Loup. 74< Il 56 22

23 Vendredi. S.Didier,év. 4.« 7.43 «.56.26
24 Samedi. S. Donatien. 4.~ 7.44 «.66.3<

25 DIM. y's~.P.S.Urbain.4.97.46 «.66.37

26 Lundi. Rogations. 4. 8 7.46 ~.66.43

'27 Mardi. S. Olivier. 4. 7.47 «.6C.49

28Mercr. SGfrmaindeParis4.6 7.48 «.&<66

29 Jeudi. ASCENSION. 4. 7.49 «.67.4 4

30 Vendredi. S.Maximin. 4.67.60«.67.<2 2

3< Samedi. S.Angète.' 4.4 7.6) «.5720



HISTORIQUE, xttt

CL

ë JUIN 1862.
Ë' B'g g

Temps

E
g g

Fêtes Mg mm Mg d moyen

g 3 'g
da Martyrologe

S au midi

g g'
romain.

;1J
?-'?'e vrai.

ee ¿

H.M. H.M. H. M. S:

<Dm. v!'t7p.P.Ste!.aure. 4.3 7.53 0.67.29

2 Lundi. SteEmiHe. 4.2 2 7.53 ~67.38

3 Mardi. SteC!othi)derei!)e.4.27.S.t ".67.48

4 Mercredi. SLcHerthe. 4.< 7.65 ".67.68

6 Jeudi. SteZoe. 4 7.66 ".68.8 8

6 Vendredi. S.Oaude. 4.0 0 7.57 ".68~8 8

7 Samedi. Sie Sébastienne. 4. 0 7.58 "68.29

8DiM. PENTECOTE. 3.59 7.6S ".58.40

9 Lundi. StePetagie. 3.69 7.69 11 .58.52

<)0 Mardi. S. Landry. 3.698.0 ".69.3 3

~Mercredi. S. Barnabé. S688.o~LM~6 5

12 Jeudi. S.Oiympe. 3.68 8. ".69.27

<3 Vendredi. S. Eugène. 3.68 8. 2 ".69.39

14 Samedi. S.BasitH.ev. 3.58 8. ".69.62

<6L)m. i"<<aP.S.Cruy.3.()S8.3
3 0.0. <

<6 Lundi. S.Cyr. 3.68 8. 3 0. 0.17

17 Mardi. S. Avit. 3.68 8. 3 0.0.30
18 Mercredi. SteMarine. 3.68 8. 4 0.0.43

19 Jeudi. PEïtt-DtEu. 3.68 8. 4 0.0.66

20 Vendredi. S.Sytvère. 3.688.4 4 O. 4. 9

21 Samedi. S. Raymond. 3.688.6 6 0.<.22

22 DIM. n'a'P.S.Pau).368 8. 5 0.).36
23 Lundi. S.Audry. 3 M 8. 5 0.<.4S

24~ardi. Na~iv.deS.J.-Bapt. 3.698.6 5 0. 2. 1

25 Mercredi. S. Prosper. 3 M 8. 5 0.2.<4

26 Jeudi. Oe<.<<<'hf.)'eM.3.698.fi 5 O.X.2S

27 Vendredi. S. Ladislas. 4.08.6 6 0.2.39

28 Samedi. S. Irénée. 4.08.6 5 0.2.52

29DIM.
m'S.P.S.P4.< 4 8. 5 03. 4

30 Lundi. S.MarHat.' 4. 8.6 5 0.3.~

b



XtV ÀNNUAIM

&

JUILLET 862. g~ r g-g ô
Temps

go g
Fêtes MSiâ ~g

moyen

3g
Po du Martyrologe au miditI)

roinaiu. F- ;:1:1 vrai.

E.M.H.M. H. M. 8.

Mardi, S. Tliierry. 4. 8.5 O.ii.28

2 Mercredi. ~t~t.t'erge. 4. 3 8. 4 0. 3.39

3 Jeudi. S. Anatole. 4. 3 8. 4 0. 3.61

4 Vendredi. Ste Berthe. 4. 8.4 0.4.< a

5 Samedi. Ste Zoé. 4. 8.3 0.4.)i!

6 Dm. tv'af.S.TrM.4.0 8.3 0.4.2~

7 Lundi. S.Thom. 4.6 8.2 0.4.:)2

8 Mardi. S. Procope. 4.7 8.2 0.4.42

9 Mercredi. S. Cyrille. 4. 8.< p4.6)

10 Jeudi. SteFeiicite. 4. 8.~ 0.6.0 0

Il Vendredi. S. Pie. 4JO 8.0 0. 6.8 8

12 Samedi. SteAntonine. 4.« 7.59 0.

'3 Dm. V(;S.Eug.4.<27.68 0.6.2;!

14 Lundi. S. Bon. 4.07.68 0.6.~0

15 Mardi. S. Henri. 4J47.67 0. 5.36

'6 Mercredi. S. Valentin. 4J6 7.56 O.Ei.42

17 Jeudi. S. Alexis. 4.<67.65 0.6.48
18 Vendredi. S. Clair. 4.)7 7.64 0.6.63

19 Samedi. S.Vinc.dePaute.4.<87.63 0.6.67

20 Dm. vi"f.SteM.4.<9 7.62 O.'i.< 4

2< Lundi. S. Victor. 4.207.6) 0.6.4 4

22 Mardi. SteMarie-Madelain. 4.22 7.60 0.6.7 7

23 Mercredi. S. Apollinaire. 4.23 7.49 0.6.B 9

34 Jeudi. Ste Cliristine. 4.24 7.48 0.6.«

2& Vendredi. S. Jacques le Min. 4.26 7.46 o.6.<2

26 Samedi. S. Joachim. 4.26 7.46 6J3

M Dm. vn'S.G. 4.28 7.44 '"6.4X

28 Lundi. SmAnne. 4.29 7.43 ~-6.~2

29 Mardi. S.Marhe. 4.30 7.4< "-6.X

30 Mercredi. S. Ours. 4.32 7.40 ~.6.9 9

3) Jeudi. S.erm.i'Aulerr. 4.33 7.38 0.6.6 6



HISTOMQOB. XV

o S-

S E-~ AOUT~862. & ~g Temps

S
g g

Fêtes
gSj ~g

b
moyen

3g duMartyrologe ~g g-.g au midi

S g- romain. ? =~
vrai.

H. M. H.M. H.M.S.

< Vendredi. S. S. Mabé. 4.347.37 0.6. 3

SSamedi. S.Ëtienne,pape. 4.357.36 0.6.0 0

3)m. vm'P.SteLy4.377.34 0.6.66

4 Lundi. S. Dominique. 4.387.33 0.6.50

SMardi. S. Yvon. 4.407.3< 0. 5.45

a Mercredi. T'mn.f/fg.~e~V. 4.4< 7.29 0. 5,38

7 Jeudi. S.Gaétan. 4.42 7.28 0.6.32

8 Vendredi. S. Justin. 4.44 7.26 0.6.24
9 Samedi. S.Spire. 4.467.25 0.

<CDtM. !X*<ajP.S.LM.4.467.23 0.6.8 8

Lundi. SteSuzanne. 4.48 7.21 0.4.69

<2 Hardi. St. Macaire. 4.49 7.20 0.4.49

d3 Mercredi. S. Aippolyte.. 4.6< 7.~ 0.4.39
14 Jeudi. S.Eusebe. 4.627.<6 6.4.28
~Vendredi. ASSOMPTION. 4~3 7J4 4 ~4~6 G

~Samedi. S. Roch. 4~67~2 0.4.6 6
<7DtM. x'f!p.~f.S.CarI.4.fi6 7.~ 0.3.62

~L~ SteHeiéne. 4.68 7.9 8 0. 3.40

49 Mardi. S. Jules. 4.69 7.7 7 0.3.20
M Mercredi. S. Bernard. 6. 7.6 6 0.3.2 2

2< Jeudi. S. Privât. 6.2 7.3 3 0. 2.68

22 Vendredi. S. Antoine. 6.3 7.< 1 0. 2.44

23 Samedi. S.Sidoine. 6. 6.69 o.2.af

24DlM. xi*'o~P.S.B. 6.60.67 0.

25 Lundi. S. Louis. 6.86.66 0.<.67

29Mardi. S.Zéphyrin. 6.96.63 0.<.4<

27 Mercredi. S. Césaire. 6.~ o.6.< 0.<.24
28 Jeudi. S. Augustin. 6.<26.49 0.~7,

29 Vendredi. S.Medehc. ~~3 6.47 0.0.49

30 Samedi. S.Fiacre. 6.<S.6.4& 0, 0.31

3<Pm. xn''o/<ftV.S.Ari.6~6C.43 0.0.<3



XVI AtnTOAtM

&

SEPTEMBRE
< 862 g' g'g 8

Temps

5L "° 0 MM
Go~j

on~b moyen

B
S du Martyrologe ~-g ~-S a

au midi

5

P

romain. F F" vrai.

H.M. B.M. H. M. S.

< Lundi. SLeu. &<8 6.4) 0.69.64

2 Mardi. S.GiUea. 5.0 6.39 «69.36

3 Mercredi. S. Grégoire le Gr. 6.6.37 X.69.<6 6

4 Jeudi. Ste Rosalie. t..22 6.36 «68.57

5 Vendredi. S. Berlin. 5.23 6.33 0.68.37

6 Samedi. S. Humbert. 6.256.3< «.H8.<7

7DtM.
xm'-a~.<aP.S.Ct.6.M

629 «67.67

8 Lundi. Nativité de la 9. 527 6.27 «.67.3'!

9Mardi. S.OmMr. 529625 «57.<6

)0 Mercredi. StePutchérie. 5.30 6.23.«.66 66

«Jendi.- S.Hyacinthe. 6.3262) «M.36
12 Vendredi. S.Raphaël. 6.33 6.<s «.66.44

OSamedi. S. Amé. 6.3<t 6.t6 «.55.63

<4Din.
~6366~

«.66.32

15 Lundi. S.N~odeme. 6.37 6.)2 «.65.<o

)6 Mardi. SteEdithe..5.39 'i.<o «.64.49

17 Mercredi. S.Lambert. 6.406.8 «.6t.28

18 Jeudi. S.JeanChrysost. 5.42 6.6 «.51 7

<9 Vendredi. S. Janvier. 6.43 6.4 «.53.46

20 Samedi. S.Eustache. 6.446.2 «.63.26

2)DiM. xv'<!P.S.Mat.6.4f)5.69 «.53.4 4

22 Lundi. SteTècle. 5.47 5.67 «.62.43

23 Mardi. S. Maurice. 5.49 5 55 «.52.22

24 Mercredi. S.Andoche. 5.50 5.53 «.52.2 2

25 Jeudi. S. Firmin. 5.52 6.6) «.6).4)

26 Vendredi. SteJusHne. 6.6;t5.49 «.6).2)

27 Samedi. SCome,SDam. 5.65647 «6<.< 1

28 Dm.
xvt<'<P.S.Cér.6.606.44 «.60.4<

29 Lundi. S. Michel. 6.57 5.42 «.60.2)

30 Mardi.

S.Jerôme.

6.59 5.40 «.50. 2



HtStÔMQnE. XVH

a

OCTOBRE < 862. g-~ r ~g 8 Temps a

5
~§ g

Fêtes
oo~ mo

a
ci moyen

? Bg 1: du Martyrologe ~-g ~-g
au midi

g'
romain. F* vrai.

H.M. B.M. B.M.5. 3.

< Mercredi. S.Rémi. 9.0 5.3S «.4942

2 Jeudi. SS.Angcsgardiens.e.i! 6.36 0.4924
3 Vendredi. S. Candide. 6.3 S..34 11.49 5

4 Samedi. Ste Aure. 6.5 5 5.32 0.48.46

5!Dm.
xvn'K~.S.M.tf.O

530 «.48.28

<! Lundi. S.Rruno. 6.8 6'28 «.43.~ A

7 Mardi. S. Serge. 6.9 9 5.26 «.47.64
8 Mercredi. Ste Brigitte. 6.ta 6.24 «.47.37

9 Jeudi. S. Denis, év. 6<2 6.22 «.47.20
40 Vendredi. S. Paulin. 6.<4 6~0 «.47.4 4

11 Samedi. S. Nica;sé. 6.)56.<8«.46.49

<2UfM.
xvn['~<MP.S.W.O<7

6.<K«.46.34

<3Lt)Ddi.
S.Théophile. <)8 5.<3 «.4C.<9

<4Mardi. SteMcnehoutd. 6.20 6.~2 11.46. 5

)6 Mercredi. Ste Thérèse. 6.2) 6.10 «.46.62

<6 Jeudi. S. Gai. 6.23 5. 8 «.46.39

)7 Vendredi. StcMarthe. 6.25 5. «.45.27

~8 Samedi. S.Luc,evang. 6.-i(i 5.4 «.46<6 b

<9DiM.
!:ix'f<t[.S.S.6.as 5.2 «.46.4 4

20 Lundi. StoCiothitde. 6.29 6.0 «.44.6t

2< Mardi. SteUrsbie. 6.31 4.58 «.44.44
22 Mercredi. S.MeNon. 6.32 4.56 «.44.36

23 Jeudi. S. Roinain. 6.34 4.54 «.44.27
24 Vendredi. S.Magtoire. 6,35 4.62 «.44.<9

26 Samedi. S.Crepin. 637 4.51 «.44.J2

M Dm.
xx'P.S.Ev.6.39

4.49 «.44.6 6

27 Lundi. S.Prumencc. 16.40 4.47 «.44.0 0

28 Mardi. S. Simnn.
6.42

4.45 «.43.56

2!!Mercredi. S.Narcisse, a.43 4.44 «.43.5<

30 Jeudi. S.Lucain. 6.46 4.42 «.43.48
Si (Vendredi. S. Qucutiu. f!.47 4.40 «43.46



XVIII ANNUAIRE

a

NOVEMBRE 4862. g'

¡;;
&g 8

Temps s

& g.
Fêtes

M~ mg

ç moyen

§' 3
g

du Martyrologe g g au midi

<c romain. ? vrai.

H.M. H.M. B. M. S.

4 Samedi. TOUSSAINT. 6.48 4.39 11.43.44

2 Dix.
xxl'a~P.~Mj~.

6.50 4.37 44.43.43

3 Lundi. S.Marcei.' 6.5< 4.35 4t.43.42

4 Mardi. S. Charles. 6.63 4.34 «.43.43

6 Mercredi. S. Zacharie. 0.66 4.:32 «.43.45

6 Jeudi. S.Léonard. 6.66 4.31 «.43.47

7 Vendredi S. Florent. 6.68 4.29 «.43.50

8 Samedi. S. Godefroy. 7. 04.28 «.43.54

9Dm.
xxn'P.S.M.7.t

4.26 «.43.69

10 Lundi S. Léon. 7. 4.25 «.44.4 4

«Mardi. S.Martin.. 7.4 4.23 «.44.« 1

12 Mercredi. S.René. 7. 6 4.22 «.44.48

13 Jeudi. S.Brico. 7 4.24 «.44.26

14 Vendredi S.Serapion. 7. 4.20 44.44.S5

45Samedi. S. Eugènc. 7.41 4.48 44.44.45

16 Dm.
xxm'<aP.S.E.7.424.47 «.44.S6

17 Lundi. S. Agnan. 7.444.46 44.45.8 8

18 Mardi. S. Odes. 7.454.4544.45.20
19 Mercredi. Sle Élisabeth. 7.47 4.«~ 4445.~3
20 Jeudi. S. Edmond. 7.48 4.4') 44.45.4S

21 Vendredi. Pr~M~t. 7.20 4.42 11.46. 3
22 Samedi. SteCécite.. 7.21 4.44 44.46.t8 8

M Dm.
xxiv*a~P.S.C).7.23 4.40 44.40.io

24 Lundi. S.Severin. 7.24 4. 9 44.46.H
25 Mardi. Sle Cathcrine. 7.26 4.8 44.47.4u

26 Mercredi. Sie Delpliine. 7.27 4. «.47.29

27 Jeudi.' S.Virgi)e,év 7.29 4.7 44.47.49

28 Vendredi. S.Sosthène. 7.30 4.6 44.48.9 9

29 Samedi. S. Saturnin. 7.34 4.6 4).'48 30

M Dm. r'~<S.Andre.7.33 4. h 44.48.62



HISTORIQUE. X!X

0 a
g F' DECEMBRE ~862. g' g-g n

Temps

5
g g

Fêtes
m~ !:¡

m ~c moyen

g-
3

g du Martyrologe
~g

S.=
au midi

S g' romain. = ==-
p:I

vrai.

H.M. H.M. H.M. S.

Lundi. S. Éloi. 7.34 4. 4 11.49.14

2Mardi. SteAure)ic. 7.36 4.4 «.4!).37

3 Mercredi. S. Fulgence. 7.37 4. ~.60.0 0
4 Jeudi SteBarhe. 7.38 4. 0.60.24

5 Vendredi. S. Géraud. 7.394.20.60.49

6 Samedi. S. Nicolas. 7.4<' 4.2~6~4

7DiM. n*~e<S.Amb.7.4< 4. 2 0.5).40

SLundi. CoKCEpTio~. 7.42 4. 2 11.52. 6
SMardi. SteLéocadie. 7.43 4. 0.62.33

~Mercredi. SteVatcre. 7.444. 0.63.0 0

0 Jeudi. S.Savin~ 7.464. 0.53.28
12 Vendredi. S. Gédéon. 7.46 4. 0.63.65
13 Samedi. StcOdiUe. 7.47 4. 0.64.24

<4DtM.
m''a'<S.Suirid7.484. 0.54.62

)6Lundi. S. Alesmin. 7.494.2 -0.56.2)

)C Mardi. SteA)b!ne. 7.50 4.2 0.66.6<
17 Mercredi. S.Lazare. 7.5) 4. 0.66.20

18 Jeudi. S. Victor 7.5) 4. O.SC.60

<9 Vendredi. S. Timoléon. 7.62 4. 0.67.20

20 Samedi. S. Zépliyrin, pape. 7.63 4. 0.67.49

24 Dm. tV~S.Thom. 7.M 4.4 H.68.20

22 Lundi. S. Honorat. 7.54 4. 4 11 .58.60

23 Mardi. SteVictoire. 7.&44.5 0.69.20

24 Mercredi. Stetrmine. 7.54 4.5 <69.60

25 Jeudi. NOEL. 7.55 4. 6 0.0.20

2(!Vendred).S.Ëtienne. 7.55 4. 7 0. 0.50
27 Samedi.

S. Jcan, ap. 7.66 4.7 7 O.~<0 D

28D)M. SS.fnnocents. 7.58 4. S ,0.~49

29 Lundi. S. David. 7.66 4. 9'0.2.18

30 Mardi. S.Sabin. 7.66 4JO 0 0.2.47

3< Mercredi. S.Sytvcstre. 7.56 4.11 0.3<6



DÉCRET

RMONSAtSSANT

LA SOCIETE DE L'HISTOIRE DE FRANCE.

COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE.

RÉPUBLIQUE FRAKÇAISE.

Liberté, Ëgatité, Fraternité.

AU KOM DU PEUPLE F!tA'iÇA)S.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Ministre de l'instruction publique et

des cultes,

Le Conseil d'État entendu,

Décrète

ARTICLE PREMŒR.

La ~ocu'~ de l'Histoire de France, établie à Paris, est

reconnue comme ËTABDSSEXEKT D'UTILITÉ PUBLIQUE.

Sou regf'mcnt est approuvé tel qu'il est et demeure

ci-aui!exë.)) ne pourra;'êtreapportëdetnodification

qu'eu vertu d'une nouvelle autorisation donnée dans la

tnemeforme.

AKT. n.

!~e Ministre de l'instruction puMique et des cultes est

chargé de )'exdcutio!< du présent décret, qui sera insère

au BuHetin des lois.

Fait à t'Ë!ys~e-Nationa), te 3) juillet 185),

Signé L. N. BONAPARTE.

Le A't'rm'tre de rt'n~r~t'on publique et des cultes.

~!M DE CROUSE)LHES



RÈGLEMENT

ET

LISTE





REGLEMENT

BB

LA SOC!ËTË DE L'HfSTOIRE DE FRANCE.

TITRE PRE5HER.

But de lu Soct~.

ART.)". Une société littéraire est idstituée sous io

nom de SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE.

ART. 2. Elle se propose de publier

1*' Les documents originaux relatifs à l'histoire de

France, pour les temps antérieurs aux états généraux

den89;

2° Des traductions de ces mêmes documenta, lorsque

le Conseil le jugera- utile

3° Un compte rendu annuel de ses travaux et de sa

situation,
°

4''Unannuaire.

AM. 3. Toutes les'publications de la Société sont dé-

livrées gratis à ses membres.

ART. 4. Elle entretient des relations avec les savants

qui se livrent à des travaux analogues aux siens; eue

nomme des associés correspondants parmi les étran-

gers.



&AGLEMM)T.XXIV

TITRE Il.

Organisation de la Société.

ART. 5. Le nombre des membres de la Société est

illimité. On en fait partie après avoir été admis par

le Conseil, sur la présentation faite par un des socié-
taires.

ART. 6. Chaque sociétaire paye une cotisation annuelle

de TRENTE FRANCS.

ART. 7. Les sociétaires sont convoqués au moins une

fois l'an au mois de mai, pour entendre un rapport

sur les travaux de la Société et sur l'emploi de ses

fonds, ainsi que pour le renouvellement des membres

du Conseil.

TITRE III.

Organisation du Conseil.

ART. 8. Le Conseil se compose de quarante membres,

parmi lesquels sont choisis

Un président,
Un président honoraire,

Deux vice-présidents,

Un secrétaire,

Un secrétaire adjoint,

Un archiviste,
Un trésorier.

ART. 9. Les membres du Conseil à l'exception du

président honoraire, sont renouvelés par quart, à tonr

de rôle, chaque année. Le sort désignera, les premières



RÈGLEMENT. ~ÏY

années, ceux qui devront sortir; les membres sortants

peuvent être réélus. Le secrétaire continuera ses fonc-

tions pendant quatre ans.

ART. 10. L'éjection des membres du Conseil a lieu

à la majorité absolue des suffrages des membres pré-

sents.

ART. 11. Le Conseil nomme chaque année un comité

des fonds, composé de quatre de ses membres.

!1 nomme aussi des commissions spéciales.

Les nominations sont faites au scrutin. La présidence

appartient à celui qui réunit le plus de suffrages.

ART. 12. L'assemblée générale nomme chaque année

deux censeurs chargés de vériCer les comptes et de lui

en faire un rapport.

AxT.13.Le Conseil est chargé de la direction des

travaux qui entrent dans le plan de la Société, ainsi que

de l'administration des fonds.

Les décisions du Conseil pour l'emploi des fonds ne

pourront être prises qu'en présence de onze membres

au moins, et à fa majorité des suffrages.

AftT. 14. Le Conseil désigne les ouvrages a publier, et

choisit les personnes les plus capables d'en préparer et

d'ensuivre la publication.

Unonnne, pour chaque ouvrage à publier un com-

missaire responsable, chargé d'en surveiller l'exécu-

tion.

Le nom de l'éditeur sera placé à la tête de chaque vo-

lume.

Aucun volume ne pourra paraître sous le nom de la

Société sans l'autorisation duCo.jil, et s'il n'est ac-

compagné d'une déclaj'ation du commissaire respon-

c



REGLEMENT.XXVI

sable, portant que le travail lui a paru mériter d'être

publié.

ART. t5. Le Conseil règle les rétributions à accorder

àchaqueéditeur.

Le commissaire responsable aura droit à cinq exem-

plaires de l'ouvrage à la publication duquel il aura con-

couru.

ART. 16. Tous les volumes porteront l'empreinte du

sceau de la Société. Après la distribution gratuite faite

aux membres de la Société (art. 3), les exemplaires res-

tants seront mis dans le commerce aux prix fixés par le

Conseil.

ART. 17. Le Conseil se réunit en séance ordinaire au

moins une fois par mois.

Tous les sociétaires sont admis à ses séances.

ART. 18. Nulle dépense ne peut avoir lieu qu'en vertu

d'une délibération du Conseil.

ART. 19. Les délibérations du Conseil portant autori-

sation d'une dépense sont immédiatement transmises au

comité des fonds par un extrait signé du secrétaire de la

Société.

ART. 20. Le comité des fonds tient un registre dans

lequel sont énoncées au fur et à mesure les dépenses

ainsi autorisées, avec indication de i'époque laquelle

leur payement est présumé devoir s'effectuer.

Le comité des fonds tient un registre dans lequel

sont inscrits tous ses arrêtés portant mandat de paye-

ment.

ART. 21. Le Conseil se fera rendre compte tous les

trois mois au moins de l'état des impressions, ainsi que

des autres travaux de la Société..



RÈGLEMENT. XXVtI

AxT. 22. Le comité devra se faire remettre dans le

cours du mois qui précédera la séance où il doit faire

son rapport, tous les renseignements qui lui seront ne-

cessaires.

ART. 23. Les dépenses seront acquittées par le tréso-

rier sur un mandat du président du comité des fonds,

accompagné des pièces de dépense dûment visées par lui ¡

ces mandats rappellent les délibérations du Conseil par

lesquelles les dépenses ont été autorisées.

Le trésorier n'acquitte aucune dépense si elle n'a été

préalablement autorisée par le Conseil, et ordonnancée

par le comité des fonds.

ART. 24. Le comité des fonds et le trésorier s'assem-

blent une fois par mois.

ART. 25. Tous les six mois, en septembre et en mars,

ta comité des fonds fait, d~omce, connattre la situation

réelle de la caisse, en indiquant les sommes qui s'y trou-

vent et celles dont elle est grevée.

Le même comité présentera au Conseil, dans les

premiers mois de l'année l'inventaire des exemplaires

des ouvrages imprimés existant dans le fonds de la So-

ciété.

ART. 26. A la fin de l'année, le trésorier présente son

compte au comité des fonds, qui, après l'avoir vérifié, le

soumet à t'assemblée générale, pour être arrêté et ap-

prouvé par elle.

La délibération de l'assemblée générale sert de dé-

charge au trésorier.



LISTE DES MEMBRES

DE

LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE.

NOVEMBRE )861.~ ·

MM.

AFFRY DE LAMoNNOyE(AtfredD'), [325], rueVineuse,

n°i2,&Passy.
ANDRÉ (Alfred) [inO], rue de Londres, n" 27.

AnDRtEUX (Jules), [878],ruëjoubert,n° 35.

ANfSSON-nupERRON, [831l, rue de Matignon, n" ï8.
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Dt)CHATEL()e comte
Tanneguy), [959], G. C. membre

de l'Institut, rue de Varennes, n° 69.

Du CHATEL
(vicomte),~[H99], capitaine d'ordonnance

de S. Ex. le gtand chancelier de la Légion d'hon-

neur,. rue d'Artois, n° 9.

DupAURE (J.), [840], avocat, ancien ministre, rue

Le Peletier, n° 20.
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DurouR (Gabriel), [1097], avocat au Conseil d'État et à

)a Cour de cassation, président de l'ordre, rue de

Gaii)on,n°]2.

Du MÉRIL (Édelestand), [872], rue Jacob, n° 2L

DUMESNIL (Jules), [725], avocat, ruePiga))e,n''8.

DUMOULIN, [f!3C], libraire, quai des Augustins, n° 13.

DupLËs-ÂGiER (Henri), [698] archiviste-paléographe,

rue Saint-Uominique, n'* 28.

DUPONT (Edmond), [8)7], archiviste aux archives de

l'Empire, rue de Mëniimontaut, n" 28.

DURAND (Auguste), [689], libraire, rue des Grès, n° 7.

DURAND DE LANÇON père, [313], ancien receveur des

finances, à HeugnesparËcueii)ë(tudre); corresp.,

M. Duprat, iibraire, ciottre Saiut-Bennït, n° 7.

DtjRAND DE LANÇON fils (Alphonse), [826], propriétaire

à Heugnes, par Écueillé (Indre); corresp., M: Du-

prat, libraire, e)o:t)'e Saint-Beuoit,n°7.

DURIEZ DE VEHN~AC, [927 attaché de légation, rue de

la Madeleine, n° 5.

DuRUY (Victor), [tû81], professeur d'histoire au lycée

Napoléon, quai de Béthune, n° 14.

DuTENS (Albert) [55], 0. ij~, ancien député, rue Chau-

veau-Lagarde, n" C.

DUTREIL, [ii4t], ancien député, à Laval
(Mayenne);

correspondant, M. Germain Tribert, rue de la Pépi-

nière, n° t9.

DovERBY (Chartes), [748], avocat à la Cour impëriaie,

place Boieldieu, n° 1.

DuvEMŒR (J. B.), [1022], 0. i~, conseiller d'État, rue

des Saints-Pères, n° 9.

DUVERGIER DE HAURANNE, [1126], ancien député, rue

de Tivoli, n" 5.
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EGGER, [586],membre de l'Institut, agrégé de la

Facuitédesiettres,rueMadame,n''48.

EuE, [1072], adjoint au maire àSaint-Lo.

ESTAINTOT (Robert, vicomte D'), [9751, avocat, rue de la

Cigogne, n" 5, à Rouen~(Seine-!nférieure); corresp.,

M. Boulatignier, rue de Clichy, n" 49.

ËTUtou-PERON, [U53], représentant de la maison veuve

J. Renouard, rue de Tournon, n° 6.

FABRE (Adolphe), [939], président du tribunal de

première instance de Chambéry (Savoie); corresp. à

Paris, M. Aug. Durand, rue des Grès, n" 7.

FALAISE (bibliothèque de la ville de [1069], représentée

par M Choisy bibliothécaire corresp. M. Le

Doyen, libraire au Palais-Royal.

FARÉ, [1029],
maitre des requêtes au Conseil d'État, rue

de la Pépinière,n°ll.

FEtLLKT (A.), [1138], rue Pavée St-André-des-Arts, n" t8.

fÉRET (P. J.), [1054], conservateur de la bibliothèque
de Dieppe, pour la bibliothèque; corresp., M. Julien,

libraire, rue de l'Éperon, n" 9.

FEZENSAC (ME MONTESQUIOU, duc DE), [572], G. C. rue

d'Astorg, n" 31.

F)LLAsstER. [836], docteur en médecine, rue des Fossés-

Mohttnartre, n" t(!.

FtR)Nn,[l)Û9j, anc. receveur générai,rue Chaitiot,n'0.

Fix (Théobatd), [934], pour la bibliothèque du Con-

Mt!dJ''(o(.

FLANUtK [930],$', conseiller d'État, rue du Havre ,n° 5.

FLEOHY (Édouard) i t79], président de la Société aca-

démique de Laor.; corresp., M. Saint-Jorre, libraire,

rue Richelieu, n" 91.
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FLOQUET, [622]. i~, avocat, correspondant de l'Institut,

rue d'Anjou-Saint-Honoré, n° 52.

FORCADE LA ROQUETTE (DE), C. [1078] Sénateur,

passage du Coq, rue Saint-Lazare, n° 99.

FoucBE (Lucien), [224], à Ëvreux
(Eure); corresp.,

° M. A. Allouard, libraire, rue Pavée Saint-André-des-

Arts, n° 3.

FouQUE (Victor), [785], à Chaion-sur-Saone (SaOne-et-

Loire) correspondant du ministère de l'instruction

publique et des Cultes, pour les travaux historiques,

chûz M. Allouard, libraire, rue Pavée Saint-Andrë-

des-Arts, n" 3.

FOURNÈS (marquis DE), [10)0], au château de Vaussieux,
à

Saint-Legf.r-Carigny, 'près Bayeux; à Paris, place

Vendôme, n° 5.

FOURNIER, [858], à
Bordeaux (Girônde), rue Gobineau,

n" 1 corresp., MX. Hey et Belhatte, libraires, quai

des Augustins, n° 45.

FOURNIER (Gabriel), [1084], sous-préfet de l'arrondisse-

ment
d'Alais; correspondant, M. Alfred Blanche, rue

de la Pépinière, n° 97.

FnANÇOfs (A.), [868], maître des requêtes aùConsei)

d'Ëtat. rue Bleue, n° 11.

FRAtscK, [67 f], libraire, rue Richelieu, n° 69.

FoEMY. [722], C. conseiller d'État, gouverneur du Cré-

dit foncier de France, rue Neuve-des-Capucines,

n°17.

FRESNE (Marcellin M), [388], rue Gaillon, n" 8.

FRETEAU DE PENY (Hérode-Heuë-Jean-Baptiste-Entma-

nuel, baron M), [709], référendaire à la Cour des

comptes, rue de Londres, n°.40.

GALOPIN (Auguste), [1095], avocat au conseil d'Ëtat et
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à la Cour de cassation, rue de
Seine-Saint-Germain,

n° 95.

GARIEL, [948], pour la bibliothèque de la ville de Crc-

Ko6~e(!sÈre); corresp., M. Arthus Bertrand, libr., rue

Haulefeuille, n° 21..

GAUCHERAUD (Hippolyte), [56], rue de Grenelle-Saint-

Germain, n° 91.

GËRAM (O)artes), [1148], ancien représentant, avocat

à Colmar, Haut-Rhin).

G)!RARD~,(A)fred), [902], professeur agrégé d'his-

toire au lycée de Saint-Louis, rue de Vaugirard,
n" 31.

GERBIDON (Émile-Victor) [SiO], rue de la Pépinière,

n" 120.

GESBERT (Arthur), [tl2~], substitut du procureur im-

périal à Bourges (Cher); correspondant, M..Bouia-

tignier, rue de Ciichy, n° 49.

GiLBERT (D. L.), [U24], rue de Courceitcs, n° 18.

GILLET, [647],juge d'instructiou au tribunal civil de

Nancy (Meur)he); corresp.,M. Magin-Marrens, rue

de la Visitation, n° 12.

GttG~s-LA-SAMA (F., baron DE), [240], à Lausanne;

correspondant, M. Chcrbutiez, rue de)aMonnaic,n° tO.

GiRAUD(Paui-Ëmiie), [569], ~t, à Romans (Drôme).

'GLANVILLE (Léonce DE), [C26J,
au château de Vauville,

près Pont-t'Eveque (Calvados); corresp.,M. Alfred de

Roissy, rue Jacob, n° 21.

G~DARD (Léon), [99l], rue de Rivoli, n'- 194.

GODEFROY-MË~tLGLA'SE (le marquis DE), [223], à

Lille; à Paris, rue de GreneHe-Saint-Germain, n° 73.

GouEL, [I025], conseiller d'État,.rue des Mouiins,

M° 12.
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GossE(Hippo)yte),de Genève, [963]; à Paris, rue des

Beaux-Arts, n° 10.

GOUPIL DE PREFELN (Anatole), [923], rue Louis-le-

Grand, n° 28.

GOUPIL (Édouard), [57]. ~,ma!tre des requêtes au

Consei)d'Ëtat,rueLaff:tte,n°47.

GRAFEXtUED-Vtt-LARS (baronne DE), [870], place Ven-

dôme, n° )0.

GïïANDtDiER (Ernest), [1094], auditeur au Conseil d'Ë-

tat,rneduFaubourg-Saint-Honoré,n°75.

GRANGIER OE LA MAH~tÈRE (L.), [798], membre de la So.

ciété des Bibliophiles français, rue d'Amsterdam, n''46.

GRASSET (Ernest), [59l], conseiller à la Cour impériale

de Dijon (Côte-d'Or); à Paris, chez M. Poiré, square

d'Orléans, n"6;rneTaitbuut,n° 80.

GUADET, [228], chef de l'enseignement a l'Institution

impériale des Jeunes-Aveugtes, boulevard des Inva-

))des,n"5f!.

GuERARR (Mme veuve François), [967J, à Amiens

(Somme) correspondant, M. Delorme, rueFërou,n°6.

GUESSARD (François), [3~9], professeur à l'École des

Chartes, à Passy, Grande-Rue, n° 83.

GUIBAL, [1)50], professeur d'histoire au lycée. de Ver-

sailles correspondant, M. Chéruel, rue Royer-Col-

)ard,n°25.

GH)LLAt!])E (Eugène), [1087], docteur en droit, rédac-

teur principal au bureau du contentieux des com-

munes au ministère de l'intérieur, rue Soufflot, n° ).

G<J)MT, [i], G. C. membre de t'Institut, rue du

Faub.-Saint-Honoré, n" 52.

HACHETTE, [885], rue Pierre-Sarrazin, n° 14.
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HAtGNERF. (l'abbé D.), [90<j,
archiviste de la ville de

Bou!ognc-sur-mer (Pas-de-Calais); corresp.. M. J. Le-

coffre, libraire, rue duVieux-Coiombier,n° 29.

HALEVY (Ludovic), [1045], chef de bureau au ministère

de l'Algérie et des colonies, rue du Faubourg-Saint-

Honoré, 96.

HALLAYS-DABOT, [871],'ancien chef d'institution, rue

Saint-Jacques, n° 187.

HALLOY, [1159], conseiller référendaire à la Cour des

comptes, rue de Buffon, n° 23.

HALPHEN (Eugène), [900], rue de la Chaussëe-d'Antin,

n"47.

HAMELM D'EcTOT (Hilaire) [1060], docteur en droit à

Saint-Vaast-la-Hougue (Manche); corresp., M. Boula-

tignier,ruedeCticby,n°49.

HkNNOYE (Félix), [943], membre de la Société archéolo-

gique de l'arrondissement d'Avesnes (Nord); cor-

respondant à Paris, M. Henri Martin, rue du Mont-

Parnasse, n° 36.

HANQUEZ (Rodolphe), [990], avocat, rue de Verneuil,
n'-33.

HARCOUM (Eugène-Gabriel, duc c'), [606], 0. rue

Vanneau, n° tt.

HART (William-Henry), [897], Folkestone-House, Rou-

peU-Park, Streatham, Surrey, Angteterre corresp.,

MM. H. Bossange et fils, quai Voltaire, n° 25.

HASE, [26], C. membre de l'Institut, conservateur de

la Bibiiothèque impériale, département des manu-

scrits, rue Coibert,n°. 12.

HATZFELD (comtesse DE), [855], rue d'Astorg, n" 6.

HAUTPOUL (comte D'), [925], place du Palais-Bourbon,

n°'
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HATRE(!a6'Mto~e9Me du), [1193], représenta par

M. Morlent, corr., M. Boulatignier, ruedeCiichy,n°49.

HËLY-o'OïssEL [1089], ancien conseiller d'État, rue

de Chaillot, n° 70.

HENNtN, [603],
0. rue des Martyrs, n° 23.

HÉRICOURT (Achmet, comte n'), [63&], à Arras (Pas-

de-Calais), rue RonYi))e; corresp., M. Dumoulin, li-

braire, quai des Augustins, n° 13.

H)MLV, [1007j, professeur suppieautâ la Faculté des let-

tres de Paris, rue de l'Ouest, n° 76.

HUBARD, [60)]. juge de paix A Rouen (Scine-tnfë-

rieure) corresp., M. Guillemot, libraire, quai des

Grands-Augustins, n° 19.

Hnsson (Armand), fl039], 0. directeur de l'admi-

nistration générale de l'assistance publique, avenue

Victoria.

JAMESON [I167], rue de Londres, n° 23.

JEANNIN (baron), [97l], 0. préfet du département de

la Moselle, Metz; corresp., M. Le Tellierde La Fosse,

rue Neuve-des-Capucines, n" 19.

JoBEz (Alphonse), [323], rue Tronchet, n" 25.

JOURDAIN, (834], chef de division au ministère de

l'Instruction publique et des Cultes, rue Neuve-du-

Luxembourg, n" 21.

KERDREL (AnMEN DE), [34"], rue t!eaurepa!re.
n" 2, à

Rennes (Ille-et-Vilaine);
a Paris, chez M. de Courcy,

rue Richelieu, n° 85.

KERSAINT (vicomte DE), [892],
rue de la Yitie-t'Ëvequc,

n° 26.
¥

KERYYN DE LETTENHOYE. (baron),[7!)&], a Bruges

(Be)gique).
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LABORDE (Léon, comte DE), [30)], 0. membre de

l'Institut, directeur général des Archives de l'Empire,

rue de Paradis du Temple, n° 20.

LABoxDERŒ (Arthur DE), [tl98], archiviste-paléographe,

à Yitré(i)ie-et-Vi)aine) corresp., M.Léopoid Delisle,

boulevard Magenta, n° 96.

LABOULAYE(Ëdouard),[445],avocat, membre del'Insti-

tut, professeur au collége de France, rue Taitbout, n° 34.

LABROUSTE (Alexandre), [973], directeur du col-

lége Sainte-Barbe, place du Panthéon.

LACABAKE (Léon), [64], conservateur adjoint au

département des manuscrits de la BiMiothëque im-

périale, directeur de l'École impériale des Chartes,

avenue des Ternes, n° 81.

LA CAZE (Pèdre, baron), [S39], rue Saint-Domini-

que Saint-Germain, n° 93.

LACiSTEM-E (Emmanuel, prince DE), [72],rueSaint-

F)orentin,n° 2; corresp., M. Durandjeune, libraire,

rue Louis-le-Grand, n° 11.

LACOMBE-TERNANT (Théodore), [9n], banquier, à Cier-

mont-Ferrand (Puy-de-Dôme), rue Blaise-Pascal;

corresp. à Paris, M. Paret, rue des Postes, n° 42.

LACORDAtBE, [98l], ancien directeur de la manufacture

des Gobelins, rue Chérubin!, n° 1.

LACouR(E. DE), [724], C. ministre plénipoten-

tiaire, conseiller d'État, rue Saint-Honoré, n" 368.

LACUISINE (DE), [1160], président de la Cour impériale

de Dijon corresp., M. Aug. Durand, libraire, rue

des Grès, n° 7.

LA FERRIÈRE-PERCY
(comte DE), [1080], député au Corps

législatif, rue de la Chaussëe-d'Autin, n° 50.

LA FERTÉ-MEUN (marquise DE), [907], rue du Bac, n° 46.
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LA FAULOTTE (Ernest DE), [1053], rue Caumartin, n° 60.

LAGRANGE (Édouard, marquis BE), [33l], 0. ~sénateur,

membre de )'h)Sti(ut, rue de Grenelle-Saint-Germain,

t)''t!3.

LAGUEME (Léon), [790], docteur en droit, rue dx Mon-

ceau, u° 17.

LAHURE (Chartes), [279],
rue de Fleurus, n" 9.

LALANNE (Ludovic), [822],
attaché aux travaux histo-

riques du ministère de l'Instruction puMique, rue

de Condé, n° 20.

LALLEMAND (Auguste), [93S],~ archiviste, rue Culture-

Sainte-Cathcrine, n° 27.

LALOY (Louis-Henri), [827], docteur en médecine, rue

de Paris, n" <(i9, à Belleville.

LANGLE (Augustin DE), [742], au château du Rocher,

commune de Mesacger, près Évron (Mayenne); cor-

resp.,Mme veuve J. Renouard, rue de Tournon, n°6.

LA RocaEFOtJCAULD (duchesse DE), [843], rue de Va-

rennes, n" 72.

LASCocx (Jean-Baptiste), [t30], C. conseiller d'État,

secrétaire général du ministère de la Justice, rue de

Luxembourg, n° 36.

LASSUS (Mare, baron DE), []t95], rue de la Madeleine,
n° 57.

LA TOUR DU PIN (marquise DE), [414], rue de la Pé-

pinière, n° 63.

LA TR!MOtt-LE(ducDE), [1196], rue de Las Cases, n° 3,

rue de Monceau, n° 17.

LA VILLEGILLE (Arthur DE), [239]. secrétaire du Co-

mité des travaux historiques et des sociétés savantes,

rue de Seine, n° 31.

LEBtGRE-BEAUMPAtM, [714], notaire àLiite (Nord),

e
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rue Nationale; corresp., M. Allouard, libraire, rue

Pavée Saint-André-des-Arts, n° 3.

LEBLANC (Paul), [814], à Brioude (Haute-Loire); cor-

respondant, M. Dumoulin libraire, quai des Augus-

tins, n° 13.

LEBRUMENT, (637], libraire, àRouen (Seine-Inférieure);

corresp., Mme veuve Jules Renouard etCie.rue de

Tournon, n° 6.

LE BRUN, [15'!], juge de paix à Avise, près Épernay

(Marne); corresp., M. Laguerre, docteur en droit,

rue de Monceau, n° 17.

LECLERC (Alexandre), [809], 0. ancien négociant, à

Auteuil, Grande-Rue, n" 4.

LE CLERC (Victor), [39C], C. membre de l'Institut,

doyen de la Faculté des lettres, à la Sorbonne.

LECOINTE, [1163], chef d'institution, rue du Pré-Belle-

vi)).e,n°42.

LEFÈVRE-PONTALIS (Antonin), [803], docteur en droit,

auditeur au Conseil d'État, rue de Rivoli, n° 238.

LEGEUTtL (Raymond), [)059], conseiller à ia Cour im-

périale de Rouen; correspondant, M. Alfred Blanche,

rue de la Pépinière, n° 97.

LE GLAY, [74], et de l'ordre de Léopold, conservateur

général des Archives du département du Nord, à Lille;

correspondant, M. Allouard, libraire, rue Pavée Saint-

André-des-Arts, n° 3.

LEMAIRE (P. Aug.), [75],'?, ancien professeur de rhéto-

rique aux lycées Louis-le-Grand et Bonaparte, rue

des Quatre-Fits, n° 16.

LE MENNICIER, [1100], propriétaire à Saint-LO (Manche);

corr., M. Allouard, libraire, rue Pavée Saint-André-

des-Arts, n°3.
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LEMERCiER (Anatole, vicomte), [7561, député au Corps

<ëgis)atif,quaiVottaire,n°25.~
`

LENORMANT (François), [1Û63],rue du Dragon,n°)&.
LEMux (Alphonse), [754], notaire honoraire, rue Laf-

Ctte,n°5.

LE Roox DE LiNCT, [76], rue du Bac, passage Sainte-

Marie, n° Il bis.
LESCURE (Ml, [1119], rue d'Astorg, n" 32.

LESTANG (Gustave DE), [9<1], ancien officier de

marine, rue Taitbout, n° 8.

LE TELLIER DE LA FossE. [972], ~,secrëtaire généra) du

Crédit foncier, rue Neuve-des-Capucines, n° H.

LEYESQUE. [7 52], ancien notaire, maire de Mantes (Seine-

et-Oise) corr., à Paris, M. de Roissy, rue Jacob, n° 2t.

LEVIEZ, [982], mattre des requêtes au Conseil

d'État, sous-gouverneur du Crédit foncier, rue du

Luxembourg, n°21.

LaopiTAL, [1028J. maltre des requêtes, commissaire

du gouvernement, près le Conseil d'gtat, rue Louis-

le-Grand, n" 18.

L)ZOT((j'ustave),[1074], substitut du procureur impé-
riaf à Rouen correspondant, M. Boulatignier, rue de

C)icby,M°49.

LûRtN (Ant.), [886], rue du Bac, n° 77.

LOT (Henri-Ernest). [1189], avocat à la Cour impériale,
archiviste auxiliaire aux Archives de l'Empire, rue de

r0deon,u°9.

LocvAtN (uni.uersité de), [812], représentée par M. Reu-

sens, bibliothécaire; corresp., M. Aug. Durand, li-

braire, rue des Grès, n° 7.

LoovAtfcuoR [894], ancien notaire à Chartres (Eure-et-

Loir) corresp., M. Albert Huét, rue Saiot-Rocb/n° 25.
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LocvRtER DE LAJOLAIS (A.), [859], quai de Bourbon,

u-19.

LOYSEL, [1Û40], doyen du Conseil de préfecture du

département de la Seine, rue Neuve-Saint-Augustin,

n" 69.

LUYNES (c'ALBERi, duc DE), [4)3], membre de l'In-

stitut, rue Saint-Dominique, n° 31.

LUZARCHE (Victor), [675J, conservateur honoraire de la

bibliothèque de Tours (tndre-et-Loire); corresp.,

M. Potier, libraire, quai Manquais, n° 9.

MACÉ (Antonin), [H2], professeur d'histoire à la Faculté

des lettres de Grenoble (Isère).

MACON (/<codej)tte de), [1154]. représentée par M. Ch.

Pellorce, son secrétaire perpétuel; corresp., a Paris,

M. Ch. Coiomhart, rue de Castigjione, n° 14.

MACKENStE (Johu-Whiteford), [332], esq. à Edimbourg,

19, Scotland-street; corresp., MM. Pierre Barthès et

Cie, libraires, rue de Verneuil, n° 5.

MAOn-MAMEffS (Aifred), [390~, recteur de t'Académie

de Rennes; corresp., M. Bellaguet, rue Cassette, n° 23.

MAGNif (Chartes), [28], 0. membre de l'Institut, con-

servateur de la Bibliothèque impériaie, département

des imprimés, rue de Hicheneu, n" 47.

MAIGNE (Ed.), [1019], conseiller d'État, rue de Cas-

tiglione, n° 10.

MAILLÉ (duc DE), [9t4], rue de Lille, n" 119.

MA)LLY (comte DE), [MO],
rue de l'Université, n" 53;

corresp., M. Dosseur, rue Taranne, n° 21.

MALEISTYE (comte DE), [1073], à Falaise; correspondant,

M. Le Doyen, libraire au Palais-Royal.
MALEVILLE (Léon DE), [492], à Saint-Maurin, par Gre-
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nade (Landes); corresp.,
M. Caritan, rue d'Enghien,

n° 22.

MARCEL (Léopold), [964~, jj~, notaire honoraire à Lou-
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THIEURY (Jules), [)OJ2]â nouen, rue Saiut-Andrë.n°30;

corresp. à Paris, M. Ju[esGion,rueBourtibourg,n°16.

'fti!i!t0~, i.M52], notaire, à ThionviUe (Mosette); corresp.,

M. Tttiriou, rue des Moulins, n° 32.

TuouvENtN, [350],
rue Crussol, n''5.

TouLMoN(EugènenË),[776j,ruedesSaints-Peres,n"7M~.

TKACY (Victor, vicomte DE), [449], 0. ancien mi-

nistre de la marine, rue de Oichy, n° 56.

TRAPUS, [lOaa], professeur honoraire )a Facuité des
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lettres de Caen, secrétaire de l'Académie des arts,

sciences et belles-lettres de cette Y)i)e, rue des Cha-

noines, ))" 10: corresp. à Paris, M. Boulatignier, rue

de Clichy, n° 49.

TR)BEM (Germain), [1049], propriétaire, rue de la Pé-

piniere,n''19.

TatptEtt (le général), [966]. C. membre du comité

des fortifications, rue d'Anjou Saint-Honoré, u" 42.

TMBESTKOY (~hnce), [1077], rue de Clichy, n"49.

TnRGAN, [1118], directeur du Moniteur universel,

quai Voltaire, n* 13.

TcvACRE (Aristide), ~352], avocat, à BeuzeviUe (Eure);

corresp., M. Foulon, rue Madame, n" 46.

UNIVERSITÉ DE FRANCE (bibliothèque de !'). [767], re-

présentée par M. A. Regnier; corresp., M. Aug. Du-

rand, libraire, rue des Grès Sorbonne, n*' 7.

VALLEE (Oscar DE), [94'!], avocat généra) à la Cour im-

périale de Paris, rue de Tournon, n° 31.

VALLENTtN (Ludovic-Edouard). [8t)],juge d'instruction

à Montéiinjart(Drëme); correspondant, M. Hachette,

rue t'ierre-Sarrazin, n° 14.

VALLET DE V~BtvtLLE [620], professeur adjoint à l'École

des Chartes, boulevard d Beanmarchais, n" 96.

VAtiMMARQ. [828], 0. ~i, rue de Lille, n" 76.

VEMMVÂE (Gabriel DE), [4M], rue Neuve-des-Mathu.

rins, n° 24.

VANEY (A. E.), [775], avocat, rue Neuvë-des-Petits-

Champs, n" 87.

VAmn, [J038], C. ihembre du Conseil municipa) de

Faris et du Conseil gëuërat de la Seiné, rue des Bour-

(fonhais,n°20.
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VAtUN, [105l], avocat à la Cour impériale, rue de Mon-

ceaux du Hou!e,n° 11.

VATEL (Chartes), [1188], avocat, & Versailles, rue Neuve,

n° 27.

VATRY (A)phëe DE), [480], rue Notre-Dame de Lo-

re[te,n°20. 0

VAUCEhLEs(BouLARDDE),[860],ruedeLine,u°55.

VAUt'RELAND (Ludovic, vicemte DE], [434], 'j% rue Jean-

Goujon, n" n.

VELLACD (Alfred), [1006], avocat à la Cour impériale,

rueSouft)ot,n''10.

VIBRAYE (Paut, marquis DE), [471], à Cheverny (Loir-

et-Cher) corresp., M. Cherrier, avocat, rue du Cher-

che-Midi, u" 11.

VIEILLARD, [9&6], bibliothécaire du Sénat, pour !ft

bibliothèque.

VIEL-CASTEL(Horace,comte DE), [650], *,conservateur
du Musée des souverains, au Louvre.

VIEL-CASTEL (baron Louis DE), [C56],C. sous-direc-

teur des affaires politiques,au ministère des Affaires

étrangères, rue de bourgogne, n° 19.

VILLEMAIN (Abet-Franeois). [5)8], G. 0. membre

de l'Institut, secrétaire perpétuel de l'Académie fran-

çaise, quai de Conti, n° 21.
·

YtLLERS (Georges), [1114], adjoint au maire à Bayeux.

V)TET (Ludovic), [20], 0. membre de t'Institut, rue

t!arbGt-de-Jouy,n"9.

VOL nE CONANTRAY (Marie-Louis), [684], rédacteur en

chefder~c/tod<OMt',aCompiegne(Oise).

WALCKENAER(Chartes), [987]; auditeur au Conseil d'État,

rue Saint-Georges, n" 52.
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WATTEYiLLE(OscarDE),[8M],ruede)aViUc-rËYeque,
n° 39.

WEtSS, [832], professeur d'histoire au lycée Bonaparte,

rue Caumartin, n° 65.

WfTTE (Jean, baron DE), [461], correspondant de

t'Institut, rue Fortin,n'S.
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BIBLIOTHÈQUES.

DE LA COURONNE. Compiègne, Fontainebleau, !etoMcre,

~Mtt-C~OMd. Fe~ŒtHes [M. B~RStER, n°' 595-599].

A)X (de la ville d') [M. ROUARD, n" 687]. J.

ARCHIVES DE L'EMPIRE (des), [M. le comte de LABORDE,

n" 1147].
AvocATs (de l'ordre des), à Paris [M. B. HAMEAU.

n°720].

CAEN (de la ville de) [M. le maire, n" t015].

CHAPTAL (du collége) [M. Monjean, 1042].

CONSEIL D'ÉTAT (du) [M. Théobald Ffx, n" 934].

DIEPPE (de la ville de) [M. P. J. FÉRET, n" )054].

FALAISE (de la ville de) [M. CHO'SY, n° 1069].

GRENOBLE (de la ville de) p). GARIEL, M" 948].

LoNS-LE-SAOK.ER (de )a ville de), [M. GctLLERNET,

n" 1108].

MAZARjNE [M. DE SACY, n* 33].

MtNtSTËRE DE LA MARfNE (centrale du), [M. DE COUR-

TtÈRE,1102].

NANCY (de la ville de) [M. SOYER-WILLEMET, n"850].

PAms (de la ville de) [M. ROLLE, n"
135].

RoLUff (du collége) [M. f'uccË, n° 758].

SAMT-Lo [M. Dieu, n° 1099].

SÉNAT (du) [M. ViaiHard, n-' 956].

UNIVERSITÉ DE FRANCE (de i') [M. A. REGNIER, n" 767].

BIBLIOTHÈQUES ÉTRANGÈRES.

BELeES (du roi des) [M. SCHELER, n° 543].

HAMOUM (de la ville de) [M. Petersen, n° 873].
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SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES DE LA SOCIÉTÉ

DE L'HISTOIRE DE FRANCE.

EN FRANCE.

ACADËMED'ARBAS.

ACADÉMIE DE MACON.

ACADÉMIE DES SOENCES DE CAEN.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE DfJON.

ACADÉMIE DE REIMS.

ACADÉMIE DES SctENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE

ROUEK.

ATHÉNÉE DU BEAUVAISIS, à Beauvais.

CONMtSStON D'ARCHÉOLOGIE DE LA CÔTE d'OR à

Dijon.

COMMISSION HISTORIQUE DU DÉPARTEMENT DU NORD, à'U

Lille.

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DU PUY.
<

SOCIETE ARCHÉOLOGIQUE DE L'ORLÉANAIS, à Orléans.

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE MONTPELDER.

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE RAMBOUILLET.

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGtQUE DE TOURAINE, à Tours.

SoCtËTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DU LfttOUSfN, à

Limoges.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE L'AuBE, à Troyes.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DU DÉPARTE-

MENT DU NORD, à Douai.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET BELLES-LETTRES

DU DEPARTEMENT DE L'EURE, à Évreux.

SOCIÉTÉ D'EaULATtON DE L'ALLIER, à Moulins.

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANÇAIS, à

Paris.
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SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DC DÉPARTEMENT DES DEDX-

SËVRES,aNiort.

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE LA MORINIE, à Saint-Omer.

SOCIÉTÉ DKS ANTIQUAIRES DE L'OUEST, à Poitiers.

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE NORMANDIE, à Caen.

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE PtCAttDiE, A Amiens.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE

SAINT-QUFNTI,N.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET ARTS DE LA VENDÉE.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES MORALES, DES LETTRES ET DES

ARTSDESEtNE-ET-OiSE.aVersai~es.

SOCIÉTÉ DUNKERQCOtSE, à Dunkerque.

SOOËTË IMPÉRIALE DES ANTIQUAIRES DE FRANCE, Paris.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'ANGERS.

EN PAYS ÉTRANGERS.

ACADÉM)E PESSOENCEX DE BAVIÈRE, à Mttnic)).

ACADÉMIE ROYALE D'HISTOIRE DE MADRtn.

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE BELGIQUE, à Bruxelles.

CoHMtSStO?! HISTORIQUE DU PIÉMONT, à Turin.

INSTITUT HISTORIQUE DE RjO-JANEtM Brësii.

SOCIÉTÉ CENTRALE HISTORIQUE DE SUISSE, à Ba)e.

SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE BELG!QCE.

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DU NotiD à Copenhague.

SOCIÉTÉ D'HtSTOthE DE LA SUISSE BoMANDE, & Lausanne.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE BAMRERG.

SOCIÉTÉ D'H)STO)RE ET D'ARCHÉOLOGIE DE GENÈVE.

SOCIÉTÉ HfSTORtQt'E DE PENSYLVANIE, A Philadelphie.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE DE TOURNAY.

UNtYERSiTË DE K<EL.
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ASSOCIÉS CORRESPONDANTS.

MM.

B<zm)ER(J. F.), conservateur des Archives, à Francfort-

sur-le-Mein.

GACnARD, directeur général des Archives de Belgique.

PERTZ, conservateur de la BiMiothÈque royale, à Berlin.

RAUMEB (DE), professenr à l'Université de Berlin.

VARXEŒMG, professeur de droit, à Fribourg.



MEMBRES DU CONSEIL D'ANUMSTRATMN,

avec l'indication des années où cessent leurs fonctions.

MM.

BouVtEtt.

FLOQUET.

GUIZOT.

HASE.

NAUDET.

PASQUIER.

QUICHERAT.

TAILLANDIER.

TEULET.

ViTET.

BELLAGUET.

BEUGNOT.

BORDIER.

BOUIS (DE).'

DELISI,E.

FEZENSAC (DE).

GUESSARD.

LUTKES(CE).

MAG!i)f.

MoNTALEMBEttT(DE).

DES

1862.

1864.

1863.

MM.

BoULATtGNŒR.

GUADET.

LABORDE(DE).

LA.Y~LEGiLLE(cE).

LE CLERC.

LE TELDER DE LA FOSSE.

MAXTtN (Henri).

PASSY.

RAVENEL.

RofSSf(DE).

d86S.

BARANTE (DE).

CHADRILLAN (DE).

CHÉRUEL.

DESNOYERS.

LACADANE.

LASCOt'X.

MAmon.

MAS-LATME(DE).

MIGNET.

THIERS.

C

LISTE



LXXIV LISTE DES MEMBMS DU CONSEIL.

Comité de publication.

MM. RAYENEL, président.

QUICHERAT.

L. DELISLE.

H. BORDIER.

Comité de t'Annuaire.

MM. DEL1SLE, président.

CHÉRUEL.

MARION.

DESNOYERS (Ju)es).

Comité des fonds.

MM. DE LA VILLEGILLE, président.

BELLAGUET.
DE Bouts.

BûULAT)GNIER.
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ

t!OtU)EEf)1861.

PfAMettt honoraire. MM.

jpr~tdent. DE BARANTE.

rtM-P~td~ j BOULAT.GN!ER.
L. DELISLE.

Secrétaire, DESNUYERS(Jutes).

Secrdtaire Adjoint.. TEULET (Alexandre).

Archiviste-Trésorier. BOUVIER (Amédée).

Bibliothécaire LE TELUER DE LA FOSSE.

Censeurs.

MM. A.DOTENS, LALOT.



TABLEAU DES SÉANCES

DE

LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE

PENDANT L'ANNEE <862.

Janvier. Février. Mars. Avril. Mai.

7 4 4 i;29 6

Juin. JuiUet. Août. Novembre. Décembre.

3 i 5 <t 2

Le Conseil d'administration de la Société se réunit

aux Archives de l'Empire, à trois heures et demie, le

premier mardi de chaque mois; tous les membres de la

Société ont le droit d'y assister.

La séance extraordinaire du 29 avril est destinée à

fixer l'ordre du jour pour l'Assemblée gënéraie.

La séance du 6 mai est cette de t'Assembtée générale

de la Société. Elle se tient dans la salle de l'École des

Chartes, aux Archives impériaies.



DES OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ,

!)EPU'SSAFOM)ATtONENl834; ¡

Jt,M !e«fM 0~'MttcMe~ peueen< ~fre odreM~M oM <y~-

j;of:ef-aMhMM<e de~<tSoct~te',<-«e BteheKett, n" 58.sorier-archiviste de la Société, rue Richelieu, no 58.

N. B. La Société a fait tirer de chacun de ses ou-

vrages cinq exemplaires sur papier vélin dont le prix
est de 12 fr. le volume.

ANNUAIRES DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE, de

1837 à 1844, et 1848 à 1862, in-18, chaque vol. 3 fr.

Les années 1845, 1846, 1847 et 1853 sont épuisées.

BtJLLETtN DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE. Re-

vue de l'histoire et des antiquités nationales, années

1834 et 1835; 4 vol. gr. in-8. <8fr.

-Idem, in-8, années <836 à t!!6t, chaque. année, 3 fr.

Il manque les années 1837, 1839, 1840, 1841, 1842

1845, 1846 et 1847.

L'YSTOIRE DE Li NORMANT, et la Chronique de Robert

Viscart, par Aimé, moine, poMiées par M. CHAttPOL-

uott-FtGEAC; 1835,1 1 vol. gr. in-8. 9 fr.

APARIS,

CHEZ M°" V RENQUARO, LIBRAIRE,
RDEMTOt)RM!t,N<'6.

MSTE



MXVIH OUVRAGES

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DES FRANCS, par Grégoire de

Tours; avec des notes, par MM. GuADET et TARANNE,

1836a)838,<ea!fe!attttMt!;2vot.in-8.18fr.

Le même, traduction /faneatse; 2 vol. gr. in-8.. 18 fr.

LETTRES DU CARDmAL MAXAR!N A LA REINE, à la prin-

cesse Palatine, etc., écrites en 1650 et 1651,publiées

parM.RA'VE!!EL;i voi.!n8. 9 fr.

Le même ouvrage, pap. colomb. de NoH. 45 fr.

MÉMOIRES DE PIERRE DE FEtiM, publiés par M"' DuFONT;

1837, 1 vol. in-8. 9 fr.

LA CONQUESTE DE CoNSTANTiNOBt-E, par YiHehardoutu

publiée par M. PAULIN PARts; 1838. 1 vol. grand

)n-8. 9 fr.

ORDERICI VITALIS HISTORIA ECCLEStASTiCA publiée par

M. Aug. LE PREVOST; 5 vol. 1838-1855, in-8. 45 fr.

CORRESPONDANCE DE t.'EMPERMRMAXttnDEN ET DE SA

FILLE MARGUERITE, publiée par M. LE GLAY; 1839,

2 vol. grand in-8. l8fr.

HISTOIRE DES DCCS DÉ NoRMANDtE ET DES ROIS D'ANGLE-

TERRE, publiée par M. Francisque MICHEL; 1840, t

1 vol. grand in-8. 9fr.

OEUVRES COMPLÈTES D'ËGtKBARD, publiées par M. Ai.

TEULET; 184() et 1843, 2 vol. grand in-3. '18 fr.

MÈMOIRES DE PmuppE DE CoMHtNEs, publiés par

M"° DUPONT; t840, 1843, )847, 3 vol. gr. in-8. 27 fr.

LETTRES DE MARGUERITE D'AtfGOULÉME sœur de Fran-

çois I", reine de Navarre, publiées par M. F. GËNN

1841,1 voi. grand in-8. 9fr

NOUVELLES LETTRES DÉ LA REINE DE NAVARRE, publiées

parM. F. GENm; 1842, 1 vol. grand in-8. 8 r.
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PROCÈS DE JEANNE D'ÂM, publié par M. J. QUICHERAT;

5vo).grand in-8, )84) à )849. 45 fr.

LES COUTUMES DU BEAUVOS~S, par PHILIPPE DE BEAUMA-

NOtR.pubiiëes par M. BEUGNOT; 1842, 2 vol. grand

in-8. 18 fr.

MÉMOIRES ET LETTRES DE MARGUERITE DE VALOIS RU-

bliés par M. F. GUESSARD 1842, ) voi. gr. in-8. 9 fr.

CHRONIQUE DE GUILLAUME DE NANGIS, publiée parM. GÉ-

RAUD;1843,2voI.gran'd in-8. 18 fr.

MÉMOIRES DE COUGNY ET DU MARQUIS DE VALETTE pu-

Niéspar M. DE MoNMERQCF,: t844, < vol. gr. in-8. 9 fr.

RICHER. Histoire de son temps; publiée et traduite par
M. GUADET; 1845, 2 vol. gr. in-8. 18 fr.

REGISTRES DE L'HOTEL DE VILLE DE PARtS, puMieS par

.MM. LE Roux CELtNCYetDocET-D'AMQ, 1841 et)848,

3 vol. gr. in-8. 27 fr.

JOURNAL HISTORIQUE ET ANECDOTIQUE DU RÈGNE DE

Loos XV, par E. J. F. BARBIER, publié par M. DE LA

VILLEGILLE; tomes fît et IV; 1851-56, grand in-8.

(tMtoMMfetfJson~put!~). 18 fr.

VIE DE SAINT LOUtS, par LE NAIN DE TILLEMONT, publiée

par M. DE GABLLE; )84?')851, C vol. gr. in-8. 54 fr.

BIBLIOGRAPHIE DES MAZARINADES, par M. MOREAU; 3 vol.

1850-185),gr. in-8. 27 fr.

EXTRAITS DES COMPTES DE L'A)tGENTf:R)E DES ROIS DE

FRANCE, par M. DouET-D'ApcC) t85<, 1 vol. grand

in-8. (~put~.). 9 fr.

MÉMOIRES DE DANtEL DE COSNAC; publiés par M. le comte

Jules de Cosnac; 18~2, 2 vol. in-8. (Épuisés.) 18 fr.

CHOIX DE MAXAR!NADES, par M. MOREAU; 2 Toi.. )8 fr.

JOURNAL D'UN BOURGEOIS DE PARIS SOUS LE RÈGNE DE

FRANçost", publié par L. LALANNE; 1853,1 voL 8fr.
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MÉMOIRES DE
MATHtEC

MOLE, publiés par M. A)NË

CHAMpOLuoK-FtGEAO; t8a4-)857,4Yo).gr.hi-8. 36 fr.

HISTOIRE DES RÈCNES DE CHARLES VU ET DE LoUIS XI,

par THONAS 3ASM publiée par M. JULES QUICHERAT;

4 vol. gr. in-8. 36 fr.

CHMXtQUES D'ANJOU, pn]))iêe.S par MM. PAUL MARCHE-

GAY et AxDRË SALMON; tonte 9 fr.

OEUVRES DIVERSES DE GRÉGOIRE DE ÏOCRS, publiées

par M. HENRI BoRB!ER; tomes 1
(épuisé)

et U. 18 fr.

LA CHRONIQUE D'EttGOERRAN DE MONSTREt.ET, publiée

par M. DocET-D'ARCQ; tomes !(e'pttMe'), 11, III, IV

et V. 36fr.

ANCHtENttES CROKtCQUES D'ENGLETERRE par Jehan de

Wawrin, publiées par Mtte DupOKT; tomes 1 et Il.

(~pMt!<&). 18 fr.

LES MIRACLES DE SAINT BEKOÏT, publiés par M. E. de

CERTAtS vol. 9 fr.

JOURNAL ET MEMOIRES DU MARQUIS D'ARGENSON, publiés

par M. RATHERY; tomes I, Il et 111. 27 fr.

Ouvrages sous presse

CHRONIQUES D'ANJOU tome Il.

OEnvREs DIVERSES DE GRÉGOIRE DE TOURS, tome tU.

GRANDES CHRONIQUES D'ANGLETERRE, tome !)!.

CHRONIQUE DE MONSTRELET, tome VI.

MÉMOIRES DU MARQUIS D'AttGEKSON, tome IV.

CHRO?.)QUE DES VALOS.

MÉMOIRES DE BEAUYAtS-KANGtS.
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ORDRE DE PUBLICATION

DES OUVRAGES ÉDITÉS PAR LA SOCIÉTÉ

Depuis sa fondation en 1834.

i.BCLLETtNSDE<834.

1835.

2. BULLETINS DE 1835.

3. YSTOIRE DE LI NORMANT. 18 juin.

MM.

4. GRÉGOIRE DE TOURS, T.
!<

5. LETTRES DE MAZA)!)N.) ¡
mal.

6.At)t)UA)REPOURl83T.

1837.

7.Gf)EGO)REBEToURS,T.n.)
t mars.

8.MEMO)RESDEftERREDEFENtN.) 1

1 mars.

9. GRÉGOIRE DE TOURS,
T.Ut.

10. ANNUAIRE POUR 1838. ¡

1 octo re.

1838.

11. VtLLEHARDODïK. llmars.

t2. GRÉGOIRE DE TCDRS, T. tV.

13. ORDEtuc VITAL, T. I. ~8 novembre.

14. ANNUAIRE POUR 1839.)

1839.

16. AMUAtRE POUR 1840.



OUVRAGESLXXXII

i6 Ct 1T. CORRESPONDANCE DE MAXtMt-

L)EN,2voi. 20 décembre.

1840.

i8. HISTOIRE DES DUCS DÉ NOR-

MANDtE. 20JuiUct.
19. ËG)!fH.<RD,T.I.

}

20. PmuppE DE CoHMtKES, T. I.. tO décembre.

2t. ANNUA'RE POUR !84t. j

184t.

22. ORMR)cV)TAL,T.)I. 16 février.

23. LETTRES DE MARGUERITE D'AN-

GOULÊHE. 7ao0t.

24. PROCÈS DE JEANNE D'ARC, T. t.
t ~n octobre.

25. ANNUAIRE POUR 1842.{~ octobre.

1842.

26 et 27. COUTUMES DU BEACvosts, 2.
v. ) mai

28. MÉM.
DEMARGUERtTEOEVALOtS j

29. ANKCAmEPOt)R)84a! ~octobre.

30. NOUVELLES LETTRES DE MAR-

GUERITE D'AnGOULÉME. tS novembre.

<843.

3f.EG!NHARD,T.H.),, g
32. PHILIPPE DE

Il.} 8

8 mai.
32. PH!L)PPE DE

COMMYNES, T. H. { °

33. CHRONIQUE DE GUILLAUME DE

NANGIS. T. t. 20 novembre.
34. ANNUAIRE POUR 1844.)

1844.

35. CHRONIQUE DE GnULAUM!
BE

NANGtS,T.H.t, mars
36. MëMOmES DE CODGNY. ~°'

37.
PMCÈSDEjEANNEC'AM,T.U.

38. AKNCAiM poun t845. <4 octobre.
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)845.

39.0MER)cV)TAL,T.n!

}

40.RicnER. HISTOIRE DE SON 2 avril.

TEMPS,T. !)

41. AN!)CA)MPO()M)846. )"octobre.

42. PBOCËSDe.jEANNED'AM,T.t)t.t

43. RtCHER. HISTOIRE DE SON 28 décembre.

TEMPS,T.!).)

<84G.

44. ANHHA)MMfR)!!4'?. ICoctobre.

45. REGtSTHMDEL'HOTELCEVtU.E

BEPAR~,T. 20 décembre.
46. PROCÈS DE JEANNE D'ÂM,

T. IV. t25janv.i847.

4'?.\fEUESAtt<TLoutS,T.L.)

1847.

48.JoURt)ALDEBAM)ER,T.

} juin.49. REGISTRES DE L'HOTE!. DEfSJuin.

ViH.E.T.11.

M.V)EDESA)NTLOU'S.T.)! 20 juillet.

5t. ANKUAtREPOt)R)848. 20 octobre.

52.PHH.)ppEDE(~OMm'MS,T.!iI. 20 janv.1848.

1848.

63.V)EDESAtt<TLoo)s.T.!H. 8mars.

64. REGISTRES DE L'HÔTEL DE

Yn.LE,T.)tI. t5]ui))et.
.')5. VtE DE SAINT LOU)S T. tV. ) 2 novembre.
56. ANNUAIRE POUR

<849.)

MYembre.

i849.

57. VIE DE SAINT Louis, T. V. 25 avri);

&8. JOURNAL DE BARBIER, T. Il. 6 juillet.
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59. ANNUAIRE POUR 1850. 15 octobre.

60. PROCÈS DE JEANNE D'ARC, T. V

et dernier. 28décemb!'e.

1850.

61.BtBUOGRAPmEDEsMAZA!t!-

NADES,T.). 30avri).

62. ANNUA!RErouR)85L. 10 octobre.

63. BIBLIOGRAPHIE DES MAZARI-

"ADEs,T.U. 25 novembre.
64. COMPTES DE L'ARGENTERIE DES

MtSDEFRAxcE. 19 avril 1851.

1851.

65. JOURNAL DE BARBIER, T. 19 avril.

66. VIE DE SAINT LoCtS, T. VI et

dernier. (0 octobre.

67. BIBLIOGRAPHIE DES MAZARI-

NADES, T. !)). 30 décembre.

68. ANNUAIRE POUR 1852. 10 octobre.

1852.

69. OROERIC VITAL, T. IY.

70 et 71. MËMOiRES DE
UAmELDECos-{25juin.

NAC, 2 YO). j

72. ANNUAIRE POUR t853. 10 févr. 1853.

1853.

73. CnotX DE MAZARtNADES, T. I.. 10 février.

74. Idem, T. Il 30 octobre.

75. JOURNAL D'UN BOURGEOIS DE

PARIS SOUS LE RÈGNE DE

FRANÇOIS P' Avritl854.

T6.-95 ANNUAtttE POUR t854. 10sept.)858

1854.

77. AKmjA)REH!STO)t)QtJEpouR)855 25 octobre.
78. MÉMOIRES DE MOLÉ, T. 1. 31 décembre.
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79. ORMR<cV)TAL,T.V. 7aoûtl855.

80. JOURNAL DE BARMER, T. IV. 2 JanY. 1856.

1855.

81. HISTOIRE DES BAGNES DE CHAR-

LES Y!! ET DE LutJ~sXI, T.
(~~n~noEE

SX.MATmEuMOLË.T.H.
~0'

83. AnNt)AtRE)~STOHïQUEFOUB )856.

84. CMONtQUE p'ÂNjou, T. 25janv. 1856.

1856.

85. HISTOIRE DES RÈCtiES DE CHAR-

LES VII ET DE Louis X), T. Il. 20juin 1856.

86. MÉMOIRES DE MoLË, T. nt.)5juit.)8!<6.

87. ANNUAIRE H<STORiQrEPOut))857. nov..l8&6.

88. OEUVRES DIVERSES DE GRÉGOIRE XOJanv.

MTouRs.T.L.< 1 t8&7.

185T.

89. HISTOIRE DES RÈGNES DE CHAtt-

LEsVnETDELOt))SX!,t.UI.

SO.MËMO~MS DE MATH.EU MOLE,
),~tl857.

T. IV

TABLE GÉNÉRALE DU BULLEDK

(t834-t8&fi).

9t.CnMNtQtJEDEMOMTBELET,t.I..t lOnOV.

92. AjfKOA))tEPOCR<858.) ( 1857.

1858.

93. CmoNtQOE DE MoKSTttELET, 1.11. ) 25 mai.

94. CRON. DE JEHAN DE WAVfUH, t. ) 1858.

95. ANNOAmE POUR 1854.

96. LES MIRACLES DE SAINT BENOtT. ) 20 sept.

97. ANNOAmEFOt)Rl859.< f 1858.

1869.

98. 'HISTOIRE DES RÈGNESDE CHAR-

LES'VII ET DE LoUIS XI, t. IV. 25 juin. 1859.
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99.CBMt)QnE DE MOKSTHELET,

t.itl.
~ma!m~0

100. JOURNAL ET MEMO))tES DU HAR-

QUiSU'AftGENSON,t. ). JJJ.

101. At.!)UAmEpoURl860. 7 déc. 1859.

1860.

102. C9RON. DE JEAN DE WATRtN,
t. n.

103. OEcv. Dfv.nE GnEG. DE TouRS, 15 février

t. H. 1860.

104.JouRf<.ETMËM.UOttAROUtS

D'ARGENSON,t.H.
·

105. CHRû!f. pE MonsTRELET, t, !V. ) 15 décembre

106. ANNUAIRE POUR 1861.) 1860.

1861.

107. JOUBN. ET MËN. DU MARQUIS

D'AMEns' t.Ht.)15mai 1861

108. CHMN. DE MOKSTRE<jET, t. V..



TOPOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUE

DE LA FRANCE

PENDANT LE MOYEN AGE,

ET DANS LES TEMPS MODERNES JUSQU'EN 1790.

AKCtEKNES SUBDIVISIONS TERRITORIALES

DES DtOCËSES

en AnJiidMMues, ArciiitrëtM et
Dcyem~ ntratt

PAR M. J.DESNOYERS:

DEOXtÈM PARTIE.

Les Belglques et les etemMMtteo.

(Suite.)

VU. DIOCÈSE DE TOUBNAf

CIVITAS TCRNACENStUM. (MENtr't, en partie.)

(Y* siëe!e.)

H'cMt'ot!! ecclésiastiques du diocèse avant la ~0)'<M<«M (en )S59)
de l'Archeviché de Cambrai el des nouveaux e't~cA~.

ARCH~DfACOKËS, 1 AMBtfxETRË; 12 BOYM!!<SBhCHR<T)E!<TES,

OU DOTEN!«!s RURAUX.

33
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B. Divisions efc!M'<M<tOttM de i559 à i588, après la creation des

nouM<m:c ef~cMs de ~fugM et de Gand.

i AMBtCtACM~,D[Vf6~E!<CF.nx ENt573FA)i t.'ÉYÊQCEC. D'OtGMm;

t AUCtnpKÉTRË; 8DO~E~ESM)tAUX.

C. Pttxst'oM ecclésiastiques en t588.

2 AKCmDMCOSES; 1 ARCtttfRMUË; t2 DOYENNÉS RURAUX.

D. D!Cti!tO)M ecclésiastiques pendant les Xt<t" e~ xvu[° siècles.

2ARCB!D)ÀCONÉSRNttABX; 1 ARCIIIPRÈTRÉ; 9 DOYENNES RURAUX.

A.Dtt!t'«on<eccfe'naf!tt<)ttMdttt{!tocfi.-9<!e!'ottrn<t!<n)a)t<t559.

f.ARCHmtACnfAT);s MA-Partie Tournai,Ch.). 1.

jOR.vettoRSACENS)s,sud- d'art', dans la

vetToRNAcm). orient prov.duH~f-
GrandArchidiaconc,oududio- nant (Belgi-

Archid. de Tournai, cèse.
que).

ouduTuurnaisis.,i.- .heTournaisis

gfpagM~T'drna-
ARCHIPRESBYTERATUS s

C(5tt.)t).

CIVITATENSIS, vel 'foR- ~f.aparLieS.O.et
NACE~stS.

~taparnemërid.
ArchiprëtrëdetavitteS" distinguée plus
etdudiocese. Stardsuufienom

oa~deDoy.deSaint-

'J:An,&nf!eK:n.

J–T: tvè)e(p{t<jfMPo
~S-;g~6tthtt!ts), ainsi

1. DEGAN,£TUS
cSo~~M )a partie

t.UECAKATUs Ctf)))sT)A-'c~'=5mërid.etorit:nt

StTATfsToR~ACES!).
/S;I:du Doyenne de

Uoyeune (le la Chrë-\gt.~)~S<'ctin.qui ejm-

tienté de Tournai. ~S.~ éprenait aussi le

~'g'~ëfftgfHttsctcf)-

ëg.~="<MdeCa-

"'S~ 'emf'aK(,ouCn-

~2 ft'i)nH<, partie

.gr&! du~t'<an<o)<.

c=:t
5ë~

~c~t î·~o?)
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ï.ftECANATps HELcm- N. Idem. Bourg de l'ar-
NIENSIS vetHELCt-etf.E.) rond.deCour-

NIENSIS. ) trai;prov.he)ge
Hetchin. ( detaFtandre

1 e Ferrain. occidentale.

J.aparUeduDoy.

deLiUe,auN.

'de la Lys, était

compr.danste le

mpaym~emptit-

3.–t'!SCLEXS)s,ve)DE 0. 3cM<.ou~et)<t-Ch.).dudëp~rt.

)xscL!S,DE)SLA,L)L- i;pt~<'u.<em<. duNord.

LA~us. '5~e~optortf?n.
LiUe.. :!),apartiHsuddu

4. –DE SAC~UMO (al. O.S.O. D. de Lille et Ch. de canton

DESECL!'<)O.DESfC-
~'teD.deSec~ii),

de l'arrond. de

cnN~o;DEScnELX[0). en partie, s'e- LiUe(Nord).
SeehntSchec~n),ea- -tendaientsurte

pittinerieduMe-'
·

~MOantuisfpo~.

tantois.<'de~an<e)Mu,
S .~da/en~

'gYe~<<-rr. jM<-

~denentett.. vel
~/e<Aeten<e'!se

aogefjtfe<an</m-

SCM~.

5. CORTCR)ACE!<s<s, N. Sic CourtraisisCh.t.de)'arr.de

(te'CoRTR.tCEtsts.CUK- 3(pttgei'<usCur-c<nomdans)a

TRIACENSIS). tricisus vel prov.betgede

Courtrai (Courtray). Cuf<rMiM,Cor-iaFtandreocci-

tun~cens' dentale.

Curlracensis

C'0!acen.!ï'j!):
et partie merid.

dupa~usjt/em-

piscus, ou j~/e

TTapt~cu~.
H.AKCHiDtACOHATCS Partie

Ëg
Ch.t.deta

FLAKDnm.~DfsTa~CTC N. '°~
s

P''o~ belge
GANCtVExst.vetARcn.etK.EiSg' detaFtandre

GA^1DAVEN515, seu CAN- dnllin- 5e
davus. vel

orientale.

~A~VE~.s.

sen

GA.- d~ e~îj:
<

DENS!S:
cèse.

1.: s'étendant.
Archidiac. de Flandre 136

p..i~ Spour le pays de Gand.
~d~'pa'y's~

~s'gde Waes'3

6. DECANATUS cnR.s-Partie

p

TfAMTATtsnANCEKSiS,centr.~7S''}'vel GANDAVENSIS.
j ~)l'Ar- c'

chid. 3~
0
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Dnyenné de la Chré- Ide m. Idem. Idem.

tienté de Gand. S~ y

La partie de cette

Yiitesurlar.dr.de de ~m§

l'Escaut, dépendait ~ë~
duBrabant.du Brsbant.

.N3 g.Ch.t.d'arr.de

!TiôLLAR~EKStS. A\]S.,S&'c Ment. ~taprov.belge
Roullers (Rouselaer, de ~3

mdeIaDan'tre

Kostar). Bru--25~ orientale.

ge3.<D~
Partie nord de

-g'g2 la prov. belge
8.DECA!<ATCsALDE!<*R-Partie'2gS

de la Flandre

DENSIS. sud Ec°' orientale.

Audenarde (G!ide- de 3°
0

Anc.cheflieu,

narde). l'Arch. St-Kicoliis.

9. –WASfjE.veIWAS-partie PaysdeWaes.
)!sss)s. N.E.

Doyenné du paya de de
Waes. t'Areh. ci

S t.e petit pays de

~i Ftandre. prnpre-

)! AncHtDtACOftTBS Partie gmentdit~)~t<t
FM!fDR)jE:~0)ST«)CTC N.O.

gF/attctren~j;

BRCGEOS). vel AttOHD. dudio- le te t'ranc-de-

BRBf-EXSiS. cèse. 3 Bruges (Fran- Ch.t.dela

Archidiaconé de Flan- co'.a<u< Bru- prov. belge
dre. pour le pays de -;gm<t)):et,en delaFlandre

Bruges. ggrandep!'rtie,)es°~'denta)e.

~pcgtH~emp~
<0. DECAUtTUSCBMSTtA- Partie (c eus. on /Mena-(~Ch. 1. d'arr.

N'TATiSDEBRuctsFLA!<- N. ~pMCM.quicom-'s'de taprov.

DRORUM. de ~prena)t,enou-~be!gedela

Doyenné de la Chré- ['Arch. tre, une partie Ftandreocci-

tienté de Bruges. S des diocèses de dentale.
~Térouanne,et Ar'deBrn-

U. OtjDE!fBERGEN6[s. AI'0. peut-être d'Y- ges: province
Oudenburgh. de près, ainsi que de ta Flandre

Bru- Strs territoires occid. Osten.

ges. plus récents dl de é~ait dans
t2. ARDEKSCRGMS!S, la Wenpe et du ceDoy.

al. DE ALDESBDRGO. AA
Ferrain,

dans Distr.de Sluis

Ardenburgh. ['E.E. -a iest'oy. de LiDe ( l'Ectase ),Ardenburgh,

¡l'E'I.E

b les hoy, de

Lillel

( l'Eclase 1

de '2versl'ouestet)e d'iubiaprov.

Bru- 3nord;m!tisaYee de Zélande

ges.~ptusdedoute. (Pays-Bas).

Les deux Arcbidiaconës de Gand et de Bruges, quand ils furent cun-

vertis en évêchéB en )559, subirent de plus nombreuses subdivisions

Décanales. Voir ci-après la Province ecclésiastique de Malines.
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B. Divisions ecclésiastiques du diocèse de Tournai, de <559 d t!98
(inccmptet).

I. ARCH!B)tCOXATCS PKtMAR~ seu MAJOK, seu WALLOXM. Grand

Arch!d)aeonë,ouArchidiaconëWa!ton.
AnCH!FRESnYTE[)ATUSc~<TATEKS~, ~etTORMCMsts? Archiprêtré,

du diocèse détournai.
1. DECÀ'<ATUSC)m!STUN~TAT[sToRXACESS)S. Doyenné do Tournai.

2. SAXCT) AMA?.D[. Saint-Amand-en-i'e'Me.

3. SECUSŒXS~s. Seclin.

4. IxSLLAScs. vel fKSCLEXSis. Lille.

Il. ARCUtt)!ACo'<ATUS FLA'")E[~. Archidiaconé Flamand.

5. DECA~ATUs ConTR<c~~S!S. Doyenné de Courtrai.

6. HELC~!X~E~SIsGA~,LOtUM. Het.'hin'WaUon.
7. HELCHtMENStS FLA~DRORUM. Helchin Ftamand.

C. Divisions ecclésiastiques du diocèse de Tournai, établies en <588

ou 1589 par i'M~ueJea't de Vendeuille.

t. ARCI1IDIACONATUS MAJOR, vêt TORXACESStS, vel WALLON)~. Arcbi-

d'a' onë de Tomnai, Archid. de France, uu Archid. Walton.

t).AR(;H]C~ACO'<ATUS)''i.ASDR!ArchidiaconedeF)andre.

ARCH~pRESBYrERATUS c~'tTATEDSis. Areh!pr6tr6 de Tournai.

t.DECAKATusTOR~'ACExstsCHRts- Partie sud- Chef-lieu d'arrondis-

TtAN'TATis. orientale se'nent~dansiapro-

nécanat ou Doyenné de Tour- dudiocèiie. vin.'e du Hainaut

nai,ctduTournaisis. 3<par. ()ietf;ique.)

2. S. AMANDI )!< PABNLA, vel AuS.S.E. Chef lieu de canton de
AMA~DE~StS. de t'arrondissenjent de

Saint-An]&)'d-en-Pevè)e (antiq. Tournai. Valenciennes,surla
B<nonet).Fartiesudde)'anc. tTpar. St;arpe(f<ord).
Doy.de Tournai.

3.–HELCB!XtE~s~s. N. et N. E. En partie dans la pro-
Hek~in;sLihdivise,anxvn*6ie- 20 par. vinee~de~aFtandre

cie~en Doy. d'Hetchin Fiamand occident. (Betgiquej;

(~htn!e7m't7''<a"d)'orMm), en partie da~s le dé-

et Doy. d'HelchinWallon (Hel- parlement du Nord.

chtnten~t~Ga~orum),p<trnc

N.E. et parties S.ct'O. de

t'anc.Doy.

4.–TO';KCO!NCEKS!S,~e)DETOK-

cnxc[s. O.N.O. Chef-iieudecantonde

Tourcuin,anc.Tourgoing;par- tOrar.
l'arrondissemeut de

tie occ. du Doy, d'Helchin. ).i))e(Kord).

5.toBF.ACEX'S. N.N.O. Chef-lieu de canton de

noubaix; correspondant au Doy. 17 par. 'f'arrcndissement de
d'HeiehinWe)ton:partiesud LiHe(Kord).

de l'ancien Uoy. d'Hetchin.
6. !NSCLE-<S)S. 0. Chef-lieu du départe-

UHe; parties centrale etorien- <j par. ment du Nord.

tale de l'ancien Doy. de ce

nom; subdivisé en trois.
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T.DMAfATCSBEQuEHCETO.YeI O.N.O. Chef-tieudecantonde

DECASfETO'cEQtjExoY. 20 par. t'arrocdis.-ementde

Le Quesnoy-sur-Deulle; partie LiHe(!<ord~.

nord de l'ancien Doy. de
Lille.

S.–WACKt~CEN'-tS. O.SO. Cant. de Haubourdin,

Waurin.Wavrin;part.sud-occ. '2'~par. arrondissement de

de l'ancien Duy. de Lille. Li~e([<ord.

9.–C')RT)tACE'iS~. N. Chef-lieu de l'arr.

Courtrai (Courtray). 19 par. deeehom.dans
la province de la

FtundreoccKte~-

ta!e~Be)gique).

tO.–MEXEME~StS, vel MËKEx- N.O. '~Me~in, arrondiss.

NEKSis;ct.EROvtACE~sts. npar. dct~ourtrai.Ftan-

Menin:lememcque[eDoy.de dreoccid.'Betg.),
Wervick.Menin au centre; sêparédetaFr.tn-

Wervickat'ouestduDoy. ccpariaLys-

Weryick,arrond.de

LiHefKord).

tt.–SECUNtEXS)S,at.DESACi- &.S.O. Chef-lieu de canton de

Lis~O. 16 par. )'an'ondissea;entde

Seclin. Litte~'ord).
<C.tn'omESSis. O.S.O. Can:ondeSeclin, ar-.

Carnin partie occidentale du t5par. rondissem. de Lille

Doy. de Seclin. (Nord).

D.DtUt'~t'omecc~ï'tMh'~MdMdfOcMedcrounKit'pendajtt

htxvn'eixvm'St'~ctM.

ï. Grand Archidiaconé,ou Archid. de Tournai.

!t. Archidiaconé de Flandre.

Cartes de N. Sanson(t657-t739); carte de B. C!tppe)ier(<69t et 1709).
222 paroisscs dans le diocèse réduit. (Voir p. M3-4!t7).

i. Doy. de Tournai, ou du Tour-

n!iisis. Partie E. S. E. du dioc. 44 paroisses

2.– de I.ille. 0. 51

3.– deCournai. N.i 121

t.–d'HeichinWaUon. N. et centre du diec. 28

5.–<fHc!chin Flamand.N.E. )8
6.– deSee)in.O.S.O. 3<
7. de Saint-Amand (carte de

Cappeticr;;part.S.du
dioc. de Tournai, sur la

carte de Sanson.
S.t7

S.– deWerwick(t'erfctaem-

`

M's~creëpourja partie
du Doy. de Mennin, qui
ëtaitrestëeaJaFrance.N.O.

222 paroisses
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Lé territoire Gatto-Betgedontlavitte détournai était lacspitale, qui

figure dans la ~Vott'cef/MGatth.' sousienomdec.'tcitft' r«)'))aMnt'um,

et que nous avons vu devoir être, eh partie du moins et pëi'dant un
certain temps,bien plus probahtement occupé par les Menapii, que

par les A~ron'.étaitl'un des plus vastes de )a(!au)e; il s'étendait

depu.sl'Hsc.tUtiuaqu'alamer.tl(omprenaitpli~sieursgrBndsp(t;;<,
ou territoires civils qui sont devenus des diocè.-esd'stincts au

xv)*' siècle, tl avait, dans la plus ancienne période, les limites sui-

vantes

Au sud-est et à l'est, les Nervii, dont B~.?acuTK, puis Camaracum

furent successivement les capitales, et qui étaient borné?, du coté
de Tournai,pur l'Escaut,

Au sud et au sud-ouest, les AfretatM:

A l'ouest, les j)/ornt), dont Tert!n'"Mt était la
capitale;

Au nord-ouest, une partie d'j A~fut'c~nt~ T'fac~us.'

Au nord, les Toxandri et les anciens Alenapii de la rive droite de

l'Escaut, dont les
~e)tnp!<

du pays de Tournai étaient une colonie,

et dont le territoire dps 7'urnncen~M était aussi sétjaré par ce fleuve;
A l'est, ies ~ttuftttet efles

T'UM~r);
sur le territoire desquels fut

formé le vaste diuccs~ de Lië~e.
Ces limites ne sent pas aussi nettement indiquées sur la carte de

la GcH;'e on<~uttdet)'Anvi)Ie(H60) et sur quelques autres cartes de
la Ueigiqucsous les HcntHins, par suite de ce que ce savant géo-
graphe, et ceux qui ont adopté son opinion,étendaient les jVercM'sur

les territoires de Tournai, de Bavai et de Cambrai.

Après t'établisse~uent du christianisme et la constitution des Mé-

tropoles et des Cités ecclésiastiques sur le plan des Cititales Gallo-

Detges antérieures,l<:dioc~r:edeTournaiconnnaitVRrsle3udet l'est

au vaste diocèse de Cambrai, dont il était séparé par le cours de

l'Escaut; verslesnd-oue~taceluid'Ar!as: versi'ouestat'antique
diocèse de Térouanne. Au nord il était limité par les bouches de
l'Escaut. t.

Après la création des nouveaux diocèses des Pays-Bas, de la Pro-

vince ecclésiastique de la troisième Uet~ique, et le partage, en i559,

des évéchés de Têrouanne et de Can!brai, les limites furent nominale-
mentdin'érf-ntes. Alors le diocèse de Tournai fut borné, comme il l'a

été jusqu'en U90;

Au sud, par le diocèse d'Arras (Archidiaconé d'Ostrevant);

Au sud-ouest et à l'Est, par l'Archidiaconé d'Arras, du même dio-

cèse
Au nord-ouest, par le diocèse d'Ypres, détaché de l'ancien éveché de

Térouanne,
Au nord. par les diorèses de Bruges et de Gand, créés l'un et l'autre,

en )559. aux dépens de t'ëveché de Tournai;

Au nord-est, par l'archevêché de Matines;

A l'est, par l'Escaut et l'Archidiaconé de Brabant dans l'arche-

vêché de Cambrai, tel qu'il fut réduit en t559. mais sans modifications

sur cette frontière naturelle de l'Kcaut. à laquelle on a eu constam-

ment éi:ard pour les divisions politiques et
religieuses depuis les

temps les plus anciens.

L'étude de la géographie historique de ce vaste territoire présente
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de grandes difficultés, surtout parce qu'elle se complique des modi8-

cations nombreuses qu'il a subies à différentes époques du moyen

âgeetsoësdes influences très diverses. Son étendue considérable,
la diversiLé des peuples qui l'ont habité, avant et depuis la conquête

r"maine; l'incertitude qui règne encore sur la situation réelle du
plus important d'entre eux. savoir la colorie Germanique des ~/e~a-

pn. l'existence des colonies Germaniques ptus récentes des &MM. des

tf<t,desSo~onM; le.<dis!oe«tions produites par les grands établis-

sements des Francs Mérovingiens; la soumission tardive et incom-

plète à la domination romaine, h conversion tardive au
christianisme,

qui ont, l'une et l'autre, empêché l'établissement de l'cr~ani-cation ré-

gulière de l'administration impériale et de l'administration ec~lêsias-

tique les révolutions politiques. qui ont fréquemment faitchanger
de domination et de nom, partiellement ou en totalité. les territoires

qui composaient primitivement le
diocèse

de Tournai son union pen-
dant plus de six cents ans à un autre diocèse sa division en plusieurs
autres au xvr siècle telles sont les principales causes de difficultés.

Si, après la mention de la Civilas yur~acc~'tuw et des ~fenapït,
de la période romaine, on compare les divisions les ptus anciennes,
dont les chartesdu vt)" au tx" siècle nous aient conservé la trace, aux

divisions politiques du Xtv" et surtout à celles du xvi° siècle, on ne

reconnah plus entre elles la moindre analogie. Pendant la première

période ou voit six ou sept grands territoires désignés, en partie, sous

les noms desvdiesprimipales situées dans chacun d'eux: pagus Tor-

c<me?m's; pagus Afemp~c'f~ ou ~7)op!~cuN ~o~m Ganden~t'~ ptt~u~
Han~rMuts (ou ~fugenstt), le Curtne~unt ou pagus Cur<ff);;e;~)<
po~ut ~fedeh?t<enst'ou iMet/te~tftt~StS, ou jtfe/aft~ots; p. Sueoorum;

la W''a«tt, ou pays de Waes.

On voit un peu plus tard d'autres subdivisions de territoires moins

importantes, qui ont persisté cenendnnt depuis douzecents ans jusqu'à
nos jours, même sous les désignations vulgaires. Le Pa~ua Pahulen-

sis, ou pays, Quartier de PeM!e: le p. Posons" la Weppa ou Quar-

tier de t~'eppe lu CaremboM~ le Quartier de Ferrat'vt le Francona-
lus, ou pays

du Franc-de-Bruges, etc. Si l'on consulte ensuite les

annales historiques depuis le xtt" siècle, on voit une dénomination

commune, celle de Fendre, qui,
de l'un des petits territoires primitifs

s'est insensiblement appliquée au territoire entier et en a même dé-

passé les frontières, s'étendant en quelques points sur le-diocèses de
Cambrai, d'Arras et de Térouanne. On voit d'abord une Marche, une

frontière (Marcha F~n~ft'a),ensuiteuu pui-santcomté de Flandres

avec ses nombreux tieh et ses chàtellenies plus modernes: une

Flandre de Neustrie ou Flandre sous la couronne, et une Flandre
d'Anstrasie ou Flandre impériale; une Flandre Wallonne, ou Française,
au sud de la Lys, comprenant Tournai, Lille, S.-Amand, Urchies;
une Ftan'tre Fia'ning'inte, ou maritime, au nord de la même rivière
une Flandre Hollandaise; une Flandre Teutonique, comprenant Cour-

trai, Audenarde, Ypres. Cassel, Bruges, Dunkerque, Dixmufie, etc.;
une Flandre Autrichienne ou Espagnole, comprenant Gand, le pays de

Waes, Tenremonde, A!ost, Ninove, etc.

Au milieu d'une si embarrassante complication,cherchons quelques

points de repère, ceux-là surtout qui pourront le mieux servir à établir
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.les rapports entre la géographie politique et )a
géographie religieuse.

Comme nous l'avons toujours vu, c'est dans les divisions les plus an-

ciennes, dans celles des pagi gaulois, romains, ou mérovingiens que
nous trouverons les plus sûrs éléments de cette analogie.

t.es pagi furent nombreux dans le territoire de l'ancien diocèse de

Tournai. On en comptait "nze ou douze, n'ayant pas tous une égale

valeur, ainsi qu'on vient de le voir. Les uns ~'étaient que des portions

de plus vastes territoires; trois des plus étendus correspondaient aux

trois principales divisions ecclésiastiques, aux trois Archidiaconés.

Les rapports des autres avec les divisions Décanales sont plus incom-

plets et plus incertains. Deux des po~t les plus importants à exa-
m~uer furent le pa~tM !'Mfn<K;<'tMM, qui donna son nom à la Civitas et

au diocèse, et le pagus jt/ennp~cut, qui parfit avoir conservé le nom

et le souvenir d'une des plus puissantes tribus Germaniques qui s'y

étaient établies avant la conquête romaine. Les relations réciproques

d'âge et d'ctendue{'éos:rapuiqueentreces deux territoires présentent de
grandes difficultés; elles ontétélesujetdes controverses les plus ani-

mées.

Les ~/en<tp« sont plus anciennement indiqués que les f~rnacensM

dans les sources historiques. Ils ti~urent plusieurs fois dans César.

dans Strabon dans Ptolémée, dans Pline, et c'est surtout dans les

témoignages de la tin du tV siècle et du commencement du Y" (la

y~D/eda Peu~'tt~er. l'f~MT'ctt'fed'on'Ti, la~Vo~t'opï'out'NCt'fjruM,
la JVoii''f<td)'()tt!ttt<um imperii ~fo").) que iavjlle, le territoire et les

habitants de Turnacum ou ?'orttacu~ apparaissent. Il ne faudrait pas
en conclure qu'ils n'existaient point auparavant, car on n'a pas dé-

couvert moins de vestiges d'antiquités romaines des premiers siècles

dans le sol de la ville et des environs de Tournai' que sur le terrain

du C~e//um ~enapt'orum (Cas~et) qui est considéré comme la capi-
tale primitive de ce peuple. Ces deux établissements paraissent avoir

existé simultanément, et si l'emplacement du c'astellum Menapiorum

représente plus vriiisemblabtement la retraite principale, le lieu de
défense le

plus,
tardivement conservé de cette antique peuplade Ger-

manique d'un autre côté la ville de 7'uma~uw qui fut le plus ancien

tnéatre de la prédication du christianisme dans ces contrées, devint
tout naturellement le chef-lieu de la Ctu~o~

ecclésiastique,
comme

elle avait été le point central de l'administration romaine, comme

elle fut l'un des foyers principaux de la domination des plus anciens

chefs des Francs, ~ucB quondam regalis M<!<~
civitas, selon l'ex-

pression de S. Ouen au vn" siècle'.

i. Voir sur les antiquités romaines découvertes dans la ville de
Tournai les deux hittnires de Tournai par Cousin et par Poutrain

Dehnst:7~cu~d'(i~fom.e<<?au/i808,in-4,p.)77;–
Bulletin de la Soc. liist. et ,itt. de Tournai, t. IV, sur les anciennes

enceintes de Tournai par M. Dumortier et par M. Renard. M., sur

)e cimetière gatio-roma'n de cette ville. Le t'MM~er des ~c. de

Gand, a. 18~4, etc. M. Dumortier f'ossede dans sun riche musée

un (;*nd nombre d'objets romains trouvés à Tournai.

2. Vt<.S.~Hgn,tnSptCt~t.U,p.90; et D. Bouquet, t. IH, p. 55t.
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Le plus ancien document ob figure te nom de Tournai est nn vase

gallo-romain du Musée (lu i.olivre 1.

C'est un vase de terre rouge très-fine, recouvert d'un vernis de la

même couleur, tel qu'on en truuve dans presque tous les ëLablisse-

ments romains de la Gaule et des pays occupés par les Romains. Il est

décore d~une guirlande de lierre, en relief, sur la panse. Sur le hord
extérieur du col un lit cette inscription, tracée circulairement à la

pointe:Ge"'oï'urnace'to.

L'antiquité de cette inscription a semblé incontestable à l'auteur de

la notice, à M. le auc de Luynes. MM. t.enormant, de Witte, Btume

et à M. Roulez tui-mè~ë qui avait paru, nn instant, en douter.

La t'arme ftéganteduva-e. celle des caractères et d'autres considé-

rations ~nt poi'Lé M de Longpëritr, qui a, le premier, décrit ce mo-

nument très-intéressant, à en faire remonter l'origine au commen-

cement du i" siècte de l'ère chrétienne. !.ors même que Ce vase

&erait)'npeuptns)'éccf'E,itn'enon'['iriiitpasmoinsenco<elap!us

ancienne mention connue du peuple ayant habi'-é la Ct't t'~js des ?'ur-

nacenses. Au point de vue géographique, il est important de remar-

quer cette mention presque aussi ancienne que celle des JVtr't't et

des jt/etMpt!, ce qui peut faire penser qu'à cette époque les J'urna-

censes avaient teur dénomination propre, comme les Cameroc'en~M

autv'siëcte.

Si les monnaies gauloises au type et à l'inscription de Durnar,
Durnacos, Uoïndco.t, avec un nom de peuple ou de chef sur l'avers de

ta monnaie, noms qu'un a tus Bonnui!,DMhtto.Bo<tuoc,/tM~cro,Bttor6o,

Eburo, Ambili, etc., doivent en effet, comme t'"nt pensé plusieurs
habiles numismates,etentreautresM. deLungpërier, être rapportées
à cette même ville de Tournai, on y verrait une mention encore plus
ancienne et plus certainement Ca)io-Betge,quoique un peu différente,
de son nom mais ce rapproi hement a été contesté

D'autres
témoignages

de l'existence de rurnacutn, durant les trois

premiers siècles, se voient d~ns la Notitia fm~en;. Un fonctionnaire

romain était chargé d'y surveitler un atelier de femmes, pour la fa-
brication d'étoSes probablement destinées aux troupes (procurator

G'/n;EMt Tot'nacetMt.!), comme il y en avait à Keims, à Trêves et à

I. Ce vase avait fait primitivement partie de la collection Durand.

Notice sur un vase gaulois de la collection du Louvre, par M. Adrien

de Lon~périer, conservateur des antiquités romaines de ce musée.

Bu~.etM de i'Acad. roy. de Bruxelles, t. XIX (tM2), p. 39!i-t02. Rao-

port de M. Roulez sur cette notice, id. id., p. 392-95. Bulletin de

!aSoe. hist. etlitl. de Tournai, t. ))) ))953), p. M5à 2!3 et 2 pi.
2. Voir sur ces monnaie, un mémoire de M,de Witte, qui résume ce

qu'un sait à ieur sujet (Revue de ttumMmah~tte belge, t. IV, 2* série,

et Bull, de la Soc. de Tournai, t. IV, p. 412; voir aussi Revue de la

numism. (r., t836 et ~8to). Cette que-tion difficile et beaucoup
d'autres relatives à )a numismatique gauloise seront éclaircies par le

grand ouvrag" dont M. de Saulcy prépare depuis longtemps la publica-
tion et puur lequel il a formé la

plus
riche collection de monnaies

de cette période.
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Metz, Un corps de fermée romaine était, à ta même
époque,

composé,

en partie, de troupes levées dans le pttysde Tournai (A'umeru* Tur-

tmeemum).

Deux autres textes, dont on seul est authentique, démontrent

encore l'importance et l'antiquité de ?'uf!'acuw avant tes rois
francs. Saint Jérôme, en 407 ou 409 (E~M<. de monogamia "d Age-

)'ueA«K)t~, parle des ravages que les barbares firent vers le commen-

cement du t' siede à ?'u<')!a<'u*. ainsi que dans d'autres villes des

Coûtes. ).a vie, ou plutôt la légende de sa<nt)'iat, le premier mission-

naire de la foi dans ces contrées fa~ mention de otusifurs milliers

de pa'ifns(9o CM. t'st-it nu) convertis dans cette ville dès la seconde

inoitiédu tn* siècle. On voit dans ce texte, postérieur de plusieurs

sièc'esxux événements, uneduuMe invraisemt'tanee, celle du nom-
lire d'habitants que suppose une si remarquable conversion, et la

facilité même de l'introduction de la M daus une c~nh'ëe que

d'autres témoignages, bien plus certains, montrent avoir conserve

fort tard les croyances'de t'~dotatrie. Ue doute est exprime par le

P. Ghesquière tui-même, dans h.s ~o<a SS. Be/gtt, t. ), p. 95 etsui;v.

Toutefois, sans avoir eu toute t'i'uport~nce que Cette assertion

devrait faire supposer, la vitte de T'urnacu~ et sou territoire exct-

~cent.t'amhition des premiers chefs ou trois des Francs. Leur plus

ancien etabtis.ement dans Cette ville sous Clodion, sous Chitdëri.c,

aous Ctovis'tui-tnôme et sous Cbitpcric,y constitua bientôt, comn'e

a' yorMMna, à C'otïtaracu~ et dair~ d'autres villes de la seconde

Mgiqne, un de leurs petits Etats ou m~urnes les plus riches et. tes

plus puissants. Ctovis résida durant les prenneres années de son

rcgne, comme dans celles des ~ttrehuiM, des SMCM'e~es, des Vero-.

Mafxtut, et peut-être des ~mMfMt. Des Francs de Tournai, Ff'MMt

?br«aoeTMM',nonservor<'nt tongtCfups une suprématie qui explique
la

concentration du vaste territoire dont cette ville était la
cap)tate,.en

'm dioL&s~ unique, et même sa réunion à un autre diocèse, cetm
de

Noyon, déjà possédé par te." Francs et définitivement converti au

christianisme, sous t'adminis.tratioH d'un seul éveque (S. Medard)

tout poissant auprès
du roi mérovingien.

Le tombeau uu roi Ghitdëric. fils de Mërovée et perede Ctovia, mort

en ts), qui fut découvert en ~65S à Tournai, est un des événements

archéotopques
les plus cëtëbres'.tt est toutefois remarquable que,

1. Creg.Tur., Nt'tt. Ffa'fc., 1. X, e. Mvu. nnconnahdes monnaies

frappées
à Tournai sous les rois mérovingien:! avec le nom de.C/ttp-

JouetM fey, et au revers celui de Tor~ncunt ou de Turnaco,' elles ont

été indiquées pas M. de Comhrf'usse.– Voir sur les monnaies épisco-

j)a.)es de 'roi~rnai une notice de M. le comte de Nedot)chet(.Bu!f. Soc.

tie<se.deTo)irBai,t.tV,p.M7'.

2. Cette découverte a été le sujet de
descriptions très-détat'fêes;

les plus importantes sont, d'abord, la plus anoenne, celle de Chifflet,

qui a servi de base à beaucoup d'autres et qui fut publié à Anvers,

en tM5. sous ce titre ~na~tfMt: CM.fertC' l, <ftt"corMm ~9"'
.'fée thesaurus 5~MuteArft«< Tornaci A'~otofume~'oMM

et commen-

'ar<o tMtM<ra<M, t vol. in-t"; puis celle de Pôutrain, ineerëeaans
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la ville de Tournai étant sur la limite des deux diocèses, cette sé-

puhureaitété découverte sur la rive droite de l'Escaut, dans la partie

de la ville de Tuurnai dépendant du diocèse de Ca~nbrai, dont elle con-

stituait même un Doyenné particulier sous le nom de Saiut-Bhce.

te territoire dont Tournai était la capitale formait une circon-

scription distincte qni estmcr.tionnéfdès le Y)* siècle par Grégoire de

Tours sous le num de pa~M 7'~rn<tMtt.«.')' 1.

On en retrouve t'indicatiun dans heaucoup de textes postérieurs.

Au Y~ siècle dans la vie de saint Eloi, le n.ème pagus figure à c&të

des pa~t P~nffren'M, Gft'~<t)!<< e< Cur<r(tcen!M,m pago Torna-

cense ou 7ur"acen.e;

.fn 7'orooceMe, dans une lettre d'fginharft (Ep. XXVIII) 2.

A. 837..Afo~a?<. Cf~ojtUtm pago rofndcense'.

A.870.Mj~o7'or)rtncente,o~!aGreMtone'.
A. 979. /<tC[<m Holinum, ~.Mde~mm, etc. fn pngo Tornacensi'.

A. «23, Bulle de Calixte Il pour l'abbaye de Marchienne /tt pago

Tornacensi, villa E~/ec/tt'~ (Le Gtay, Nova fïï'ft~fcto, p. i i).

Quels furent les
rapports

de ce pagus Tornacensis avec l'ancien et

avec le nouveau diocèse d';Tt'U)nHi,uinsiqu'nvpc le territoire qui a

conserve jusqu'à nos jours le nom de TeurnaisK? Si cette question
ne peut être coinpiétenient résolue sans de longs développements et

sansntusdepreuvfsq"ejen''autaisàenft'urnir,jecruispouYOir
toutefois assurer avec certitude que le pagus Tornacensis était beau-

coup moins étendu que l'ancien diocèse, moins étendu même que le

diocèse tel qu'il fut réduit en t557, du moins en tenant compte des
subdivisions secondaires, subordonnées sans doute au territoire

principal
de l'ancienne Cu't'~s et demeurées depuis distinctes. Mais

son Ht'~o!e de la ville et cité de Tournai, la Haye, 1750,2 vol. in-4,

t.I,p.372att7;–et enfin la plus récente et la plus complète, celle

de M. l'abbé Cochet, intitu!ée Le tombeau de Childéric roi de<

Francs, restitué à l'aide de l'archéologie et des decou' ertes fe'ce~M.

Paris, )!i59,ivo). in-8. L'auteur a snrteutëc)airé cette question archéo-

logique capitale, par la comparaison qu'il a fait<: des objets précieux
découverts dans ce tombeau et dont il ne reste plus qu'une partie au

Lon''re dans le Musée des souverains, par suite du vol commis en 183t

au Cabinet de la Bib)i<'thëq(îe impériale, avec les autres monuments

trouvés depuis quelques années dans les sépultures mérovingiennes.
M. !'ah))é Cochet a pris, en France, la plus grande part a ces décou-

vertes, non moins par les fouilles qu'il a dirigées avec 'ant de saga-

cité, que parles instructives descriptions qu'il en a publiées.

t. Greg. Tur., Hht. Frttttc., 1. V. c. L, éd. Taraune et Guadet (Fof.

de l'hist. de Fr.), t. Il. p. 352. Grégoire de Tours parle dans plusieurs
autres passages de la ville de Tournai etde son enceinte t'urtiftée

7~ra rornacenaes wtt?'osf:ommutttu~, 1. IV, c. Lt. 11 lui donne le

titre de Ct't)t(o.<(!d.,l.tV,e.H)j.
2. Eginhard, ed.'l'eulet ~Soc. de l'hist. de Fr.), t. Il, p. 40.

3.Mir.,Op.d)p!t.),p.6~.
4.

~t'ecc~.C)so?tt'en~:mS~'c~t. Il, p. 879'

5. Mir., Opera dtpi., 1.1,1, p, t45.
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on peut au3siassurerqu'iléta)tp!u3é).endu que le Tournaisis mo-

derne.

)t était surtout contenu entre la Lys, l'Escaut et la Deute.L'Escaut
forma toujours une limite rigoureuse mais la ).ys et la Deule, au

contraire, si elles avaient été frontière.) naturettej pendant ta pé-
riode antérieure à ta domination des Francs, ne le furent plus aussi

complétement plus tard, au point de vue de l'administration ecclé-

siastique car les Doyennés de Courtrai, deWarwick et de Lille, situés

en partie sur le trajet de ces rivières, s'étendaient sur leurs deux
bords.

Les localités suivante!! sont indiquées par différents diplômes
dans l'ancien pagus Tornacensis: Cisoin. )ttandin. Espain, Espte-
chin, Waterlos, Warcoin, Espierrc, Helchin, Bouvines, Ho)tain, Brit-

Ion et quelques autres 1. Plusieurs de ces localités sont en dehors du
Tournaisis actuel.

Adr. de Vaiois* a tiré de quelques textes la conséquence que Tour-

nai et Gand firent, à une certaine époque, partie du Brabant avant

de dépendre de la Flandre. Ces textes sont ceux-ci

In pago Bracbatensi ïu~~ yomacum (Sigeberti chronicon.

A. t059).
7tt pago Bracbatensi circa Tornacum (Anselmi chronicon,

A.<tt3).

Ex monasterio Ganda quod st'ium est in pago Brachbatense

(Epist.LudovinAug.)
La situation de ces deux villes, en partie sur chacune des rives de

l'Escaut,nnr.ite entre la Flandre et le Brabant. me semble un fort

argument en faveur d'une npini~.n différente, et très-propre, au con-

traire, à démontrer la fixité des limites primitives. Il ne s'agit ici, en

effet que des portions des villes de Tournai et de Gand qui étaient

sur la rive droite de t'Es~'autet dépendaient de t'ancien Brabant.

Le ?'our~at' moderne fiait ainsi défim'té au xvn' siècte

Situé entre la Flandre Gathcane à l'occident, la Flandre Ftamingante

au nord,etteHaina:itausud et à l'urient, il s'étendait sur!e!- bords de
la Scarpe et de t'Escaut,depuis Saint-An.and sur la Sc'trpc jusqu'au-
dessous du p"ntd'Ët)ierres, en passant par Mortac:ne,Antoing et

Tournai; il avait de longueur dix lieues environ sur une largeur qui

variait de deux à quatre.
Ce territnire ne rfpfésente donc pas co'np)étement lepngus qui lui

correspondait pendant le moyen âge. non plus que le diocèse de Tour-

nai. tt n'en était qu'une portion correspondant à peu près à l'Archi-

diaconé de Tournai.
Cette petite prevince a presque toujours fait partie de la France,

excepté de t5N à )M5 qu'ftte passa sous ta domination de i'Kspagne.

Le nom s'en est conservé jusqu'à nos jours, mais le territoire en est

aujourd'hui partagé entre la France et la Belgique.
La ville, séparée en deux par t'Kscaut appartenait à deux diocèses;

la partie occidentale, située surla rive gauche, dépendait du diocèse

t. Wastetain.DMer. (!e la Gau!eB<!9.,p. 400.

2. Notit. UoH., p. 93 et 103.

·
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dont cette ville était la capitale et qui en portait te nom; la partie si-

tuée sur la rive droite et à l'orient dépendait de t'é'êché de Cambrai

et constituait le Dnyenné particulier de Saint-Brice.dont la juridiction
s'étendait sur sept à huit autres paroisses du Tournaisis et sur celles

deia chàtettenie d'Ath réunies à t'archevèché de Cambrai en i562.

Le pagus Nempiscus, ~en"))MrM', ~M);tst'f;u'. ~en~Mcon, men-

tionne dès la preunèren~oitié du v~'siècle, était limité au n"rd par
la mer et le pn~MFift't~rmsM ancien,a*e~:le~uetit il fut quelquefois
confondu,a l'est par les pagi GaM~ocensMet CuriraMnttj.au midi

par le pays de la Lys (p. Le<)'cus)– et at'o'tcstpartepaous Verua-~te/f~~

ou ~ormorum. Ce pagus
est de toutes les divisions territoriales poli-

tiques de l'ancien diocèse deïuurnai,cette qui touche le plus à la

vive et longue discussion qu'a fait naitre la que-tion de savoir quel
peuple, le. Nervii ou les Menapii, l'habitait primitivement, et si

Tournai fut la capitale des .tenopt't ou une seconde ville des iVerott.

Son nom rappelle en effet celui de l'un de <'es deux peuples, les Ale-

noptt et quoique l'étendue assignée par les textes au
pf'~us

soit

beaucoup momdre que cette du territoire des ~~opt~ja liaison et la

ii!iati"n intimes de t'un.a l'autre sont tellement incontestables qu'on
s'explique difficilement la persistance de quelques savants à ne pas ad-

mettre l'existence, même passagère, de ce peuple dans le diocèse pri-
mitif de Tournai.

Plusieurs fois déjà cette question a été abordée dans les notes des

diocèses précédents (t~oyon, Arras et Cambrait. J'ai indiqué sur

quelles bases repose l'opinion contradictoire des érudits et des histo-

riens, dont les uns considèrent les Nervii du diocèse de Cambrai

comme ayant aussi occupé le diocèse de Tournai dès avant l'intro-

duction du christianisme dans ces contrées, et dont les autres admet-

tent, au contraire, la limite de l'Escaut entre ces deux peuples,

comme elle l'a été entre les diocèses, aussi bien qu'entre l'Austrasie et

la ~eustrie.etpassagèrc'ner.t entre la France et l'Empire.

Aux indications que j'ai précédemment données sur les principaux
motifs de cette divergence et de ta solution que je considère comme ie

plus vraisembtabto, j'en ajouterai quelques autres.

Ce fut surtout au xn* siècle, pour appuyer les justes et longues ré-

clamations du cter~é de Tournai tendant à reconstituer un évcc'hé in-

dépendant de celui de Koyon, auquel
il était réuni depuis près

de six

cents ans, et
pour

enlever au diocèse de Cambrai et à t!ava~ l'honneur
de la priorite prétendue du siège épiscopai sur celui de Tournai,

que fut produite l'attribution anc!enne du territoire de Tournai aux

JVert~t'. On voulait prouver t'antériorité de Tuurnai en essayant de dé-

momrer que cène ville avait été le siége de Supenor e;)~co))M Ner-

viorum mentionné dès le )Y* siècle, et que les défenseurs de Cambrai

rever.diqua'en!,de leur côté.avec tant de persistance.
Vers la même époque, l'attribution contraire était affirmée par Phi-

lippe Har'eng,doyendet'abbavedeS.Amand,qui appelle Tournai
une

ville des
Menapiens,

ur6em
3fenapforum a~ OMiO() nomine Tor-

nacMS~)e'<t'r.(Botl.j~of..t.),p.St8,t.S.~mttndt.)
Mais des textes plus anciens et remontant au moins au )x° siècle

démontrent qu'a cette époque la tradition qui liait le territoire des

~enoptt à t'e<eehë de Tournai par son identité partielle avec le pa-
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jjM ~mptfcut, dont la situation dans ce diocèse est incontepfabte,
et qui est déjà mentionnée dans des textes du v)l° et du vin'siècte,

n'était point encore éteinte.

En
outre,

si l'on remonte plus loin, si i'on étudie les sources romai-
nes, onvoitdèste )"S)ècte deux tétnoi~nsg''s qui indiquent,
l'un et l'autre, l'organisation, la constitution rë~utiere d'un territoire

souc le nom de Ctut~tn ~enopioru~ et sous celui de ~fe"apt'a. Le

ptus ancien de ces textes est une iuseriution romaine, contemporaine
de Vespasien et qui désigne, dans une dédicace à Lëpidins, les Sali-

natorMde la C'cffas~/enMptorum'. Leur situation s'étendant jusqu'à
la mer, déjà indiquée par

les termes même de
t'i~i-criptio~,est

rendue

plus certaine par une inscription analogue des Sahna~o'M J/or'Tto-

T'mn et par un texte du ~x° siècle /;t Alempisco et in cœ<eru ma-

rt'mt'~t.oct'S[ttatuze.C<7pt<f..tV,c.vt'

Un second texte est fourni par Aurétius Victor, ttistorien du m" siè-

cle. [) donne à Carausius, t'un des petits tyrans priâmes dans la

Gaule et dans la Crande-ttretagnc. le titre de ;)/MMpf.z c'cft et son

histoire le montre le plus habituellement dans le territoire et sur le

littoral voisin des rives de t'Escant. L'existence d'une petite province
des J/<'?ïap!t est donc démontrée dans la Gaule septentrionate~des le

t"et le tn* siècle, II n'est point étonnant d'en retrouver des traces

durant les siectes suivants; les textes que je vais iudiquer montrent

à la fois leur existence et te"r position.
On lit en effet, dans un diplôme de Chartes le Chauve en faveur de

)'abbayede~aint-Amand,datede)'annëe8't7:

7~ ~rrt'~ort'o~Mop'ort/m~ttod nunc j/entpi~cunt ft/)p<~a"<

Suit l'indication de nombreuses localités faisant, toutes, partie du

diocèse de Tournai.

En 675 et si dans un autre diplôme du mène prince en faveur de

cette abbaye, qnvnit la mention suivante:

S. ~mnn(!;mO!M.<fH'tO jEhMtMtMt tttira
j)fertapto)'um

~nea po«h),

/')'opon<if<,jBfooan<f~,JVerctb~uecon<ermmo'.

Fotcnin dans les Gesta obootum ~.o6tetM!Uf parlant de la mis-

sion ëYan~étiquede saint Ursmar abbé de Lobbes, ver~ 69i et mort

en7<S.di[:
jB. Ursmarus, nrœtKcontH gratia, se F!?tt!ft'f!e m<u!t< versus Me-

napum ~ne~ qui ritu gentis ad.~uc detfneoon~r vanis supe~t'~o-

KtOM'

L'auteur (Folcuin) est mort en 990. La chronique de Sigebert* et

d'autres textes du ix' et du x° siècle, constatant les invasions des

i. Gruter, Corp.t')n<:r.
ed. de Grœvius, t. t, p. <096.

2. H~ma~) est encore indiquée au xn°si{!c)e, dans la

chrnnique du nionastpro de Watcn, comme un po~u.5 entre la Lys et

les J''<an~rt'nm;!Mmart<)'n)t(~Voe. Thes. anecd., t. Ht, col. !97). J.
3. Mahinon.~tt!tH<.ord.,S.~ened.,t. i),p. 752.

4. Buch., Belg. rom., p. 261.1.

5. Sp'cfhs.. ed. !n-f.. t. h, p. 732.

6. D. :icuquet,BM<. Franc., t. VfU, p.308.e<a M.
B<t,

t. IV, p. 200. Duchesne, Scn'p<. F< t. U, p. 42t.
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Northmanni snr différent" territoires de la seconde Belgique, désigne,
sous le nom de ~cnapt't, fines nu Terra J~nopîoruTït, les habitants

des pays compris entre les ~orutt (diocèse de Térouanne) etles Brac-
6an<M (partie du diocèse de Cambrai), et ittjoute que les Normands

et les Danois
saccagèrent omnem circa Scalduni ~umc?t ~erftMn,

Gandavum, Turnacum, etc.

Ce premier point étant constaté, c'est-à-dire la situation du pagus

~fempMcm dans l'ancien territoire, des J)/enaptt,quettes étaient son

étendue et sa position relativement aux autres pagi du diocèse de

Tournai ? On voit par les textes suivants qu'il était distinct de t'an-

cien pagus Flandrensis ou territoire de Bruges'
Dans les capitulaircs deLou)s le Oébontfaire, on lit:

De coT:;ur<:<)ont6u< sertorum ouœ ~iunt in f/Œndrt't et in j~em-
pisco e< in rû?/er)~ mar' <t7nt'5 /o'

En 837, dans le partage des États du même empereur entre ses

fils se voit la mention suivante:

Ad ~f~Mrftrtam (pefftnen<) Bragbantum, Franderes, ~fempMcon,

Jfe'unentM, etc.

Dans la Vie de saint Ursmar, citée plus haut, les 3/Mnptt, ou plutôt
le

p. ~empttCM, sont aussi distingues
de la F/amirM. comme ils,le

sont de Tournai, de Gand et de Courtrai, dans Sigebert et dans la

chronique de Saint-Martin de Tournai parHfrimann*. Ils snnt pa-
reillement distingués, au tx" siècte, des S'~Ct't établis dans leur voi-

sinage, ainsi qu'on le voit par une Vie de saint Sitvin\ Toutefois,
selon l'opinion de deux savants qui nntexaminé cette question, M. de

BytandtftM.Varnkaenig, te p. ~empt~cus aurait compris cinq autres

plus petits territoires, savoir: le p. ~/empt'~u~ proprement dit. de

Poperinj;he aïronchiennes –te p. rAo''(t;MtMM'oudeThourout);–

lep. Gan~etMM;–te p. Cor<<'ttce"sts;–ettep. ?'DfttaceMM.C'esta à

peu nrës le diocèse de Tournai, moins la partie française et moins la

p. FtindretUt'~ou Brugensis; c'est-à-dire toute )a partie nrienlala
du territoire occupé par les ~enaptt. Le P. Hensehenius (Vit.

S. ~ma~f~tj étend le p. ~e~p~cu~ sur le diocèse tout entier.

On peut donc conclure que le nom de cet accien peuple Germa-

nique, après avoir été appliqué par César, Strabon, Pline, Tacite,
Dtdn

Cassius, Aurelius Victur à à une grande étendue de pays sur les

deux rives de l'Escaut, et surtout dans le voisinage immédiat des

3fo' t'~t, s'était réduit, comme le peuple tui-mêmf,
à une petite région

dans la partie septentrionale
du diocèse de Tournai, qui fit plus tard

<.Ba)uze,Copt<M!ëd.def677,t.I,).tV,c.YH.

2.!d.,t.I,p.690.
3. /)M<aura<t'o ahbat. S. ~CH'imt T'orp~c., in Spicilegio, ed, in-f.,

1.1), p. 903.- J9MM chron. Tornac. S. ~ot'tttx', a. 881, innoc. 7'AM.

at:Md..tn),n.).~5t.

4.Vt(.SS.jBe~t),[.Vf,)).458.

6.Cë!!ar,B<!t;.GŒH,L)f!,c.tX,)03-!0!t;).tV.e.'v.-Stra-

bonJ.!V.–Phnc.BHtttat.). !V,c. Xt)!Tacite,Bh(.,). 1. IV,

e. YXY~t.–Dio Cassius, 1. XXX)X, c. xnv.– Aurelius Victor,
~Mi.ron).
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partie de FArchidiaconé, puis du diocèse de Bruges. De nombreux
textes le montrent s'étendant sur la rive gauche de l'Escaut depuis la

frontière des A'er~t't'jusqu'à la mer.

Mais il faut bien se garder de limiter au territoire de la Civitas

7'MrnaM'MM les établissements, plus ou moins durables, des ~enaptt.
La plus grande partie des localités rapportées par les textes au pagus

~fefïtpt'acuf sont. il est vrai, dans ce diocèse, tels que Waten ((jMO<t-
M'um opBtdum~f<naporum/; Rouselaer tnp<!gf)9t;tdtctiu'emnts-

CM~, in K)co
nuncMpan~e ~os~T l'ahbaye df Tronchiennes 0(t Drong-

heim. située à une itt.ue& i'ouestdet.and'; J'ruttCtnt~mt'tt~empttco,
Tt!Ouro~t,Audenarde(/tMMMt'dt<m', mentionné en 6M, et quifutt'un

des sièges principaux desMetfapiens*. 4.

Ce même territoire du ~fem;)M''«setd<'s ~fenantt s'étendit aussi

momentanément sur une portion du diocèse deTe)'ouaiHje,t'nCt-
~<e ou pn~o y~ruonnen<e e"rrespondanl aux anciens étabiisse-

ments des Aformt'. Casse) (C<t!<o«unt Menopiorum'), Dunkerque,

Nieup"rt(f<er~portus),Ypres. t'operingue.etmème t'ancicnne toca-

lité de Rt'~tu oH s'eleva la célèbre abbaye de Saint-Berlin, sont in-

diques tnpo.~o.Vem~Mno. Laplus grande'partie dudiocèsed'Yures,tei

qu'il fut cree au xv~ siècle, aux dépens de celui de TcrouanNe, pa-

raitavoif'étéaussioccut)éparies~'e~a~'tt')ss'e)enf1aientsurune

partie considérable des territoires de Rruges, de Courtrai. de Lille
et de Tournai. Nous avons vu précédemment'que l'extension pri-
mitive des j~enopt! fut encore beaucoup plus considérable, mais

par des établissements passagers, comme le furent ceux de plu-

sieurs conquérants Germaniques antérieurs aux Francs, puisque Cé-

sar indique leur marche progressive~de l'e~tvers l'ouest, d'abord sur

les deux rives du Rhin, ensuite entre le )thin et la Meuse, puis sur

le territoire oh ils furent repousses par les 7'o:m!t(h't entre la Meuse,

le Demer et l'Escaut, puis sur la rive gauche de ce dernier fleuve, aux

frontières des ~ot'ttu et d:s A~rett'.

t. N. 7'nM-oMcd., t. 111, col. 798.

9.Charte de Louis le Débonn., a. 822, in D.Bouquet. t. V,p. 550.-

Ch. de Charles le Chauve, a. et?, in jinn. 0. 5. B., t. t~, p. 752.

3. A. 633.Wastei.iin.DMC)'. de la Gaule Belg., p. 405.

Guérard,Cfn-<u;<!eS.Ber<t)'a.877.

4. De Bast., /)ec.f<'an(t' in-4, )808, p. <29..

5. Afe~erto~ in p~o Taruanensi t'tt/ro~empt'~cutTt. (Iperius,

ch)'Ott.S.Ber<ttt!c").52t).

6. Le Castellum Menapiorum (Cas~et) et son territoire parais-

sent n'avoir été qu'une sorte d'enclave au milieu dn territoire des

Nervii.

7. M. de Bast, dans son Recueil d'antiq. romaines de la MaK~re!
onvrage précieux pour )'archëo)osie, que j'ai déjà plusieurs fois cité.

a constaté (Rec. de t808.p-72) l'analogie d'un assez grand nombre
de noms de lieux au delà de Rhin et de la Meuse avec ceux de

la Flandre; il les donne comme preuve de l'occupation des deux

pays par un même peuple Germanique, qui pourrait bien
être, dit-il,

iesjfenaptt.
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Le nom de tt«us Nervicanum de la Notice remonterait à la plus
ancienne période, tandis

que
le. CastdH~m Alennpiorum de t'ttiné-

raire et de la Table, situe sur.le territoire des JforiKt, serait un

témoignage de leur ancienne extension.

D'après ces considérations, on peut conclure que les ~/eKapï'ï ont

certainement occupe une grande partie du diocèse de Tournai, qu'ils
ont constitué des le siècte une Ct'cttas qu'ils ont taissé leur

nom à une portion de ce territoire. Mais je ne sais s'il est aussi cer-

tain, comme l'a dit un savant historien, M. Varnkœnig', sur l'auto-
rité de Meyer et de Marchantius que le diocèse ait ë(é positivement
désigne, au ix''sièc)e,s"ustenom d'Ept'opatMS ~naptorum. Ce

n'est pas sous ce nom. n!ais sous celui de rtt7~acenst' qu'it fut inscrit

au )V° siècle dans la Nott'i~t Ga/it'nt'um, quoique la Civitas Menapio-
?'um existât dès le i~ siècle et la ~Tt~t'ft au m".

)')usieurs peuples occupèrent successivement les territoires qui
formèrent le diocèse de Tournai. Oe là sans doute, pour ce pays
comme pour beancuup d'antres,une dfS causes les plus ordinaires de

difncuttes et de dissidences d'opinions sur tes questions de géogra-

phie historique. J'ai déjà rappeté. dans les notes des trois diucèses

précédents, tes controverses qu fait na!u'e entre les historiens de
Cambrai et de Tournai la question de t'étenduc relative des pays oc-

cupés par les A'erett et les Menapii, et de la ville capitale de chacune

des deux Civitates.

L'habile géographe N. Sanson, généralement si bien inspiré dans

ses attributions territoriMtes, s'était borné inscrire sur ses cartes les

Ménapie'.)s de la rive droite de'l'Escaut et il plaçait exclusivement

ce peuple dans le Brabant, occupé par t'archevèchë de Malines, qui
comprenait t.ouvain et Bruxelles, et partesévéchés, pareillementmo-
dernes, d'Anvers. de Bois-to-t'ucetde'Ruremonde. Aussi,a.t-it in-

scrit le titre de Menapii en tète dés trois cartes de ces diocèses pu-
bliées en 1657.

Sans'o~ iden~iné au contraire tes ëvêctics dé tournai, de Cand, de

Bruges, d'Ypres et de Saint-ûmer avec tes Centro~M. les Grudtt. tes

Gorduni et les, P~umoïtt, ces petits peuples mentionnés par César

comme dépendants des Nervii et dont la situation n'est point encore

fixée. Il réserve au diocèse de Cambrai,dans ses limites ne 559; l'an-
cien territoire des A'erM'.

Si je partage son opinion pour ce dernier rapprochement, je dois
remarquer que l'attribution de N. Sanson est contraire an. texte de

César, en fixant ta position de ces petits peuples en partie sur le terri-

toire des 3/ort'ttt, en partie sur celui des rarnaMtMM et de la colonie

.~MM~t'e~ne de la rive gauche de l'Escaut.

Le P. Boucher, dont la critique historique est si remarquable, a

adopté
dans son &Mfn rnmoMum. au sujet des .MeNO~t't. une opi-

nion différente, que les Bottahdistes et en
particulier

le P.Chesqutèrea
ont partagée'. Ceux-ci reconnaissentet distinguent plusieurs régions.
occupées par les Menapii et leur attribuent sans hésitation le dioeèsa

t. Hist. de la Flandre, éd. fr., 1.1, p. t36.

2.~<:<fm.Be!~tt,[.I,p.n'
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de Tournai. Le P. Boucher cherche, dans sa discussion, aconsoter les

T'urttamn/ittt,comme il lesn'nnme,en démontrant que les .t/mann
ne le cèdent en rien at'xA'eroH par leur antiquité, l'étendue de leur

territoire, leur longue résistance aux Komaius et par toute sorte d'au-

tresmérites*. 1..

n montre la ntëme impartialité et une aussi sage modération, au

sujet d'une autre question qui a aussi beaucoup Ctnn tes historiens de

Tournai, celle duprétenduépiseopat de S. l'iat dans cette ville dès
ta fiu du m" siecte- il ne reconnaît comme authentiques que sa prédica-
tion et son

ntartyre;puisitajoute':
~tm;(;uf; Ptatut, (ita me fnMJttnef, amt'e~m Turnacum, ubi tanta

du~' edme hac eff~ ~t'~t nia~t'~ nMt'co oeT'~a~ Si ~Ut~ ~~ura
ce!'<tora

~ue pro~ern~. pn'mxf! ero ~ut a'n,n;ec<(tr.

Etp)ustni~(n.6tj):<t~u~m~t0foc!cnre~ro/'ertt<,tn

ejus me sentrntt'om );edtbus manibus que conctssutunt.

Cette conviction du P. Boucher, des t~'Xaudistes et de nombreux
savants

ptusn~odernes.MM.Varnkœnig~,Watckeaer',Scnayes'et

plusieurs autres, a continué devoir des c'~nLrad'cteurs. L'un des
plus récents, qui a su faire entrer dans sa discussion, avec des élé-
ments solides déj~ plusieurs fois présentes, d'autres considérations

plus t;énfra)em;ntne!!ngt'es,teiiesque)'ëtude des races et du lan-

gage, s'est fait l'adversaire le p!usp!ononcéde l'attribution du diocèse
de Tournai, pour sa plus grande partie, aux Ménapiens.

J'ai eu trop tard connaissance de ce mémoire important pour pou-

voir, suit en discuter les opinions contraires à celles que j'ai adop-
tées, soit y puiser des motifs de mod~ner )''s miennes. L'auteur,
M. ttrun La'ainne, ancien archiviste de la ville de Lille et bien
connu par Sun bel ouvrage sur les monuments de cette ville, a publié
ses observations sous le titre de /tec/ter<M sur <'a"c<f dicoMe de

Tournât*.U s'est posé cette question: Quelle est l'origine despeu-
ples du 'i'nurnaipis et de l'ancienne chàtettenie de Lille ? Suivant 1 opi-
nion la

plus généraie, ces peuples seraient tes Ménapieus de César et

d'autres auteurs de l'antiquité.M.Brun-l.!tvainne combat cette con-

clusi"navcc une grande éuersic;il il ne reconnaît que des Nerviens

dans les ancienc habitants de ce diocèse, tel qu'il fut réduit en iS'S.

Selon lui,le.) MéMpiensétaientétablis surtout entre la Meuseet l'Aa.

'.M.VarnkœhigfBt!<.de~aF!Œttdre,tr.fr.,t.I,p.tM)dit

qu'on rencontre à chaque pas des incerLitudcs nombreuses dans les

recherches sur !agë«t:raphie historique de la Flandre.

2.~f~tu~fo~t~~u~p.23tetp.6tt. t.

3.M'i!OtfedtF<aT)dre,ed.t'r..t.),p.~5.

4. Gt'o~rMpAfeanct'ennedM CoutM, t. ), ;). 501 et t. If. p. S82.

5'. ~7e'nt. d6 Son. des an~t' de la J/or~ne, t. tt. ~M pa~~ ~as

aeaT)( etduf! la domtttattot romane, )832et 2* éd. t635.

6. M. Brun.Lavainne a pubtié ses ~Mherche~ dans la ~~uue du

JVord des niois d'itvr~), mai et juin t854, et il en a fait tirer un très-

petit nombre d'exempiaires en une brochure in-s de as pages.

Mtte,t8St.
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Cette dernière rivière les séparait des Morins, sauf quelques empiéte-

ments passagers. Ce ne serait point l'Escaut mais la Lys qui aurait été

la fruntière des Mënapiens et des Nerviens, comme elle l'est encore

entre les langues Flamande et Wallone. Les Flamands tireraient di-

rectement )eurofiginedesMenapieni',raceCermanique pure qui n'avait
subi i'influence ni des Gaulois ni des Romains, et qui était plus favo-
rablement disposée qu'aucune autre à aceueittir tes Francs et à les

considérer plutôt comme des frères que comme des vainqueurs'. Ni le

Tournaisis, ni la chàtellenie de Lille n'auraient jamais été habités par

tes Ménaniens, concentrés dans la partie occidentaleet tittora'e, dans
les territoires de Bruges et de Gand. Ils auraient aussi occupé ia por-
tion Flamande du Brabant dont la portion Wallonne était restée au

pouvoir des Nerviens.

Moins exclusif que lesanciens historiens de Tournai, Catulle, Cousin

etPon~rain.qnh.vaientsoutenul'origineeomnIétementetexctusivement
Nervienne de tout le territoire du diocèse primitif,M. Brun-Lavainne

se borne,commeon voit, à ahandonner aux ~en<t;;tt'outes)es portions
septentrionale et occi''ent*te de ce diocèse qui formèrent, en f559, les

évéchps de Bruges et de Gand. Sans discuter de nouveau les motifs

qui m'ont porté à recunnaitre ce
peuple commeayant, passagèrement t

du moins, occupé la totale du dincèse,je reconnais la valeur de plu.
sieurs des arguments pr~set'tés par M. Brun Lavainne. Mais ce qui
ne me parait pas admissible c'est )a théorie qu'il présente pour ap-

puyer son opinion. Cette théorie attaque l'une des bases les plus
certaines de la géographie ecclésiastique, c'est-à-dire t'anaio{!ie des

diocèses avec tes Ctc~ft~GaHo-Romaines.

Que certains territoires Gaulois, Belges ou Germaniques, les der-

niers soumis coînpiétementa à domination romaine et les derniers

convertis à la foi chrétienne, aient subi. plus tard que d'autres pro-
vinces de la Gaun*, les influences organisatrices de l'administration

de l'Empire et de t'Elise; que les peuples qui ont occupé successive-

ment et transltuirement certains territoires politiques n'aient pas

toujours été rigou'eusementetcomptétement compris dans tes limites

précises des diocèses établis sur ces mêmes territoires c'est ce que
l'on ne peut pas nier; c'est ce que l'on observe pour quelques portions

d'un petit nombre de diocèses des Belgiques et des Germantes Mais

conclure de ces exceptions rares que la [ègte n'existe pas, c'est rendre,

sans motifs, la géographie ecclésiastique à peu près inutile pour
l'étude de la

Kéographie Gallo-Romaine dont elle est, au contraire~ le

guide le plus assuré.

Si l'on 'ajoute à cette négation de l'accord des Ctct<«<M et des dio-

cèses, la négation de l'existence des anciens pagi pendant la période

t. Ces opinions font,apeupr~s,eeUes qu'en t650 avait soutenues

très-savamment et très longuement le jurisconsulte de Vrced(Vre-

dius,) dans la partie de sa grande Historia Comitatus F~ndft'c'j con

sacrée à la pMiode la plus ancienne et qu'il intitula Flandria t'etu~

At'ue ~Ant'co~ dicta prttna Franciti.
M. Brun-Lavainne paraît être arrivé, de son côté, au même résultat

sans consulter Vredine, dont il n'eût pas manqué d'ajouter l'autorité à

toutes celles qu'il fait ratoir à l'appui de son opinion.
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Mérovingienne. et de leur concordance avec les grandes subdivisions

territoriales de l'E~iise,comme
l'a soutenu récemment un jeune écrivain

fort distingué, M. A. J .cous, dans fa Geuoran/tx ~e Gr~ot're de T'aura,
on enlève a l'étude de la géographie an.'ienne de la Gaule ses deux ba-
ses les plus solides, ses deux moyens de contrôle les plus utiles. On

rend à peu près impossible la eonnaistance des anciens territoires

politiques. Par un accord des pins heureux, au contttiire, la stabilité

des institutions ccclésiastiqufs fournit aux études historiques cet in-

appréeiab)e instrument de comparaison. Tous les grands érndits,

géographes, historiens, du xv!t";tdu xvttt* siècle. N. Sansnn.Adr.de

Valois, ttucaitge.Mabiiion,
l'abbé Leheuf.ltonamy, )''Anviiie.ctdenos

jnurs MM. Guérard.Waiekenaer, A. Le Prévost et d'autres savants ont

démontre, par leurs propres travaux, tout le prix de cet élément

d'étude. J"ose espérer, en essayant de suivre les mêmes voies, dé-

montrer de pins en plus quelles ressources infinies se prêtent mutuel-

lement les deux géugraphies politique et ecclésiastique.

Le <errt'<ortum F~ndrenM, portion occidentale dupagus ~mpt~cu~

ou du terri toiredes Menapii, paraltdans les textes hisLoriqut's en même

temps que ceux de Gandetde Courtrai, c'est-a dire ver!' le milieu

du vn' siècle. Q!~oique les termes employés par Saint-Uuen, dans la

Vie de saint Kioi(l. H. c.2), semblent ne désigner que les *)!ies,Mrbtum
~<u mtf~!Ctpt'oruM,let!ensde territoire en ressort évidemment, ainsi

que If montrent d'autres passages du même récit f/att~'entM. ht

~'<an<<rt< t). it, c. Ht et vni).

Un vuit oans un texteu" peu plus nouveau, abrégé de celui de Saint-

Ouen,que Bruges(Bru~t'<e, Br~sstœ) était chef-lieu de ce territoire,

puisque les termes de .KuntCtptunt FtantirefMe y sont remplacés
par ceux de Bru.gense. Adrien de Valois, le P. Wastelain et

presque tous les érudits qui ont examine cette question de géogra-

phie se bout accordes pour considérer le terme de Flandrense
comme

part'ditemfnt
synonyme de Brugense et comme exprimant,

l'un et l'autre, le nom primitif de la même ville. 11 me semble plus

vraisemblable de considérer le premier comme désignant le territoire

et le second comme s'appliquant seulement à sa ville principale.
Quoi qu'il en soit, ce territoire était primitivement très-peu étendu,

et deux siècles après, sous les Carlovingiens, le pagus Ftanafe'~ts,
mentionné dans plusieurs textes, éthit encore distinct des pagi Gan-

se'tjM, Ct~rt'Ct~M, ~empt'sctM et ~/e~e!e<ens:<. Eginhard, en S90,
nomme le F/a~ayense ~t'/tu~. En 850, la chronique de Fontenelie in-

dique la r'a'tarefU!< regio. ).e pagus Flandrensis, on fia"ara, est

mentionné dans lii liste des 3/t'jt~~ttca de i'anuée 853, à part du
Ctttfftc~tM et de deux autres Comita'tM non nommés. !t figurait
antérieurement sous le nom de /'Yan'<ta dans la Vie de saint Urs-

mar, abbé de l.obbes; sous celui de Flanderes dans le partage des
Etats de Louis le Dét~nnnaire.

La Flandre était alors à peu près bornée au pays comprenant les

villes de Mruges, de l'Ëclu~e.de-Dame, de Ghstel près d'Ustende

et d'Ardembourg (primitivement nommé Rodemburgum). Elle com-

prenait surtout le territoire désigné plus tard sous les noms de Fratt-

cona< et du Franc-de-Bruges.
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Ce n'est qu'après l'année 868 et la cession de ces territoires par
Charles le Chauve à son gendre Baudouin tjras-de Fer, que le nom de

Flandres
s'appliqua'

à des pays beaucoup plus étendoset embrassa

peut-être la presque totalité des contrées qui ont porté ce nom pen-
-dant le moyen àge.

Dans les titres, des tx", x* et xt* siècles on voit figurer les Afar-

chioncs ou 3~arc/f~! f/t~Hdrt'cB ou Flandrensium, c'est-à-dire les gar.

diens des frontières de Flandre.

Cependant en 93! et en 976 le pagus Flandrensis est encore in-

dique au point de vue de ses ti'nites primitives'. A cette époque il

avait pour ville principale Ardcmbou'g*. 9.

Quoiqu'il ait été distinct longtemps du na~us~tnnt'f~ et des autres

pagi du diocèse de Tournai, il n'e~t pas dnnteux qu'il u'ait fait pri-
mitivement partie du territoire des tenant).

Les variations des limites de la Flandria, à différentes époques,

sont exposées )e pins complément pussicle dans l'ouvrage deVredius

intitule: Fiandria EtAntca (1650, in-fnl.): tous les textes y sont

cités et comparés avec une grande érnditioh. Ces recherches sont

plus complètes que celles de Gramaye dans ses Antiquitates Flan-

d'ta?, composées près de cinquante ans auparavant.

M. de Bast, qui a fait connaiLre tant de crécif'ux débris d'antiquités

dans la Flandre, a signalé eu 1808 (Rec. d'antt' 2" éd. in-4",

p. t7) une carte figurative de la partie septentrionale et orientale du

pagus Flandrensis par Ni. Verheye van Citters. Cette carte, dit-il,
a été dressée avec beaucoup de sagacité et après des reciterches

immenses; elle donne des notions curieuses sur'la situation de plu-
sieurs endroits de cette contrée au moyeu âge. Je n'ai pu me pro-
curer cette carte qui est peut-être restée manuscrite. On verra plus

loin l'indication des principales cartes de Flandre, dans les limites

les plus étendues de cette province.

Le pagus <!snden~< et la ville de Gandavum sont, plusieurs fois,

mentionnés dès le Y!)" siècle dans la Vie de saint Éloi par saint

Ouen dans la Vie de saint Savon dans la vie de saint Amand par

Baudemcnt, son disciple', et plus tard dans des chartes du tx~ et du
X" siècle'. La ville surtout, ou le château et le monastère qui y fut

construit sur te mont Btandin sont indiqués sous tes noms de muTtt-

ct'pt'~m Gandense, Cfttta ou Gandavense ou Ganda C'tMirum,

i.Mirœns,Op.(!tpt.,t.t,p.M.–M.,p.345.

2.~c<aM.&tg!t,[.tV,p.M5.
3. Les différentes monographies

de
Gramaye

sur les villes et

provinces de Flandre, etc., ont été réunies en un seul volume in-fol.

put))iëat.ouv!tinenj708.

4. D Bouquet, t. Ml. p. 557.

6.j4ciOM.or<<.S.Be)ted..Sœc.,tt,p397.

{!.Chesquieres,~c<ftM.,jBe~t.IV,p.o9ot249.

T.Mirœns,Of).d!f)/t.I,p.t8et39.

S.~ntto<.fr.,a.~n,inD.Bouquet,t.V~p.6t. 1.
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pagus Gan~aeu<(a. 954) fnonasterium Gandavum, ou locus

G«Hda mon<M<. ~MOtt att<t'<;uf<us oocotum M< Gattd<t(a. 967)

~ocM< Gan~ uu Gatt!; opp/d~m Gandacum (an! 880).

Gandense oppidum. Dans ta seconde vie de S. Amand par un au-

teur anonyme, f~and est indiqué pagellum cujus <;o';ft&tttMm est

Gftnjeus (Ga?t~fn~). (Xi" siècie *), por~u~ Ganda, Gantus, Ganda-

t!M. GajtfteM)! (~x* pt x* siècles) `.

.Quoique ce terme de portus, comme l'a remarqué, d'après Mever,

M. de Bast n'ait pas tuujOUH le sens de port de mer, mais quelque-
fois celui dtjcontédétation, il me pafaït plus vraisemblable de lui at-

tribner ici le premier sens, que lui donnent évidemment les annales

Caf iovin~iettnes, celui de port communiquant à la mer par un fleuve,

l'Escaut.
L'aHribution, fréquente dans les plus anciens textes, du terme de

caslrum et d'oppidum à la ville de Gand, indique suffisamment une

place forte dès son origine,
et quoique tes témoignages historiques

ne la fasseEjt pas remonter t'ius iuin que le vn~ FiÈciu, eUe est cer-

tainement antérieure. En effet, le plus ancien biographe de Saint-

Amand et les chroniques de l'abbaye de Saint-ttavon mentionnent

des idotes qui y étaient adorées dès la plus haute antiquité
7n eo castro ))tf!tderat oh'm antiquitas simulacra ne/f!nd(t et

t'do~i) <~McB pro Deo illic a
populo co~o~ur

Amandus idolo jt/ercurt' cfn<r<<o, ara
que ejus ~)/hMrm,ecc~-

«am construxit CujU! loci /ta6~a<orM iniquitas diaboli eo cir-

CMm~uft~Me !<ue;< vehementer irretivit, t<< MMo!<B. arbores et li-

~ntt pro Dt'o colerent, atque /a~a t'e~ idola adorarent.

La mission de saint Amand. à peu près contemporaine de celle de

saint Ëloi, a commencé vers l'année 697. Le paganisme s'était donc
ranimé dans cette partie de la seconde Belgique, pendant plusieurs

siècles, après les prédications de saintPiat, de saint E)euthère et des

autres missionnaires chrétiens du v° et du tt° siècle. Les prédica-
tions de saint Amand fructiiièrent à Gand, comme à Tournai, et les

temples païens furent détruits fana, ~~a' t~M adarare cofuuersn<,

propr!~ de~~fue~~M mnnibus, ad virum Pet unanimiter perfjfnerun~.

!/0t /an(t ~Mtruet)an<t<r.iimL[ttf!<M,Mmmun!cen<tOT'e~M~uam
ex co~a~)0?;e ï'e~f/îo~orunt virorum, fe~to~rMt~ que ~tB~tnaruM,

statim monasreriaaut ecclesias co't<<rue&o< 9.

De nombreux débris d'antiquités ont aussi été signalés par M. de

t. Ann. 8f9., Mir., Op. dipl., t. I, p. tS. Eginhard, irratu!.

M.m.f!r''eH.t<c.,c.Y[![,76.

'Mir.,Op.dtp~t.I.p.'i6.

3. Chron. de Ge~fM ~Varm. in D. Bouquet, t. VIII, p. 94.

4. f'i. S..Aman~' ab. Haftaero (in ~c<. M..Be! t. IV, p, 263).

B.~t'r.,Op.dtp<t.),p.39et't7;t.tV.p.346.

6. Tfe' d'antiq., ëdh., in-4", <808, p. 7 et Lxix.

?. Jet.'M, 0. S. Bened. Sœe. n, p. 397. (Vit, S. ~nt., c. !H, t3).

6.jle<.M.jB<tt,t.iV,p.M9e:49.

9. ft<.S.jlm.,c.Ut, 14.
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Bast et par d'autres archéologues, daus cette ville et sur son ter-

ritoire.

Si la ville de Gand est bien connue dès les temps les plus anciens,

il n'en est pas de même des limites du canton dont elle taisait partie,

et qui a été plus récemment désigné sous le nom de Gantois ou

Goptaott. Kous verrons que ce seront surtout les divisions ecclesias-

tiques qui pourront meure sur la voie de cette détermination.

i)nehi;ureuas,enenet,comrr.e lefiattarensM.commele~mpitcut
et plusieurs autres cantons de l'ancien diocèse ne Tournai, au nombre

des ;MtMattc<t, ni des territoires partagés entre les princes Carto-

vingiens. Cependant,
on le voit iud'qué, dès le vnc siècle, sous le

nom de pagus Ganaaoum dans les vies de S. Amand et de S. Eloi.

En 694 on lit Sciauta inpago Gandcnsesuper ~tuc. Legia (Slooten)
en S!5, lemonast. Blandinium est dit in

pago Gattftetm'
Il n~ure

aussi dans des chartes de S6T et de t0)9 a )030 et en 864 il it

est désigt.é sous le nom de pa~us Gandensis.

L'indication dans cette charte d'un lieu nommé Morka signale

peut- être une limite. La mention la plus récente que je trouve du pa-

gus Gandat'ensM est de l'année 1220

Adr. deYatois* a remarqué que plusieurs textes du tx* siècle

plaçaient la ville de Gand dans le pagus jSrttc/t&a~Msu, ou in

Bragbando. Il s'agit ici évidemment de l'ancien Brabant, et très-

probablement de la portion de la ville située sur la rive droite de

l'Escaut. C'est ce qui a fait ausai indiquer quelquefois l'abbaye de

Saint-Bavon au confluent de ce fleuve et de la Lys monMferfum,

~uod dicilur Ganda in pago ~rac~Dan~se tandis que le monas-

tère Saint-Pierre de Gand, est dit à ta même éunque (an. &t5) in

pago Gandensi. Mais on y voit la preuve da l'indépendance à cette

époque des deux grands territoires de Gand et de Bruges, et de la

moindre extension du
pagus Flandrensis primitif, dont cette der-

nière ville était la cauitale.

LeptysdeWaes ( )~a~t't,Wasa, plus rarementtFa~ao)et les quatre
métiers (quatuor ~MK'sie''ta) comprenant Asnèche, Boehout, Axel et

Hu~t, furent subordonnés au territoire de Gand, lorsqu'il eut le titre

de comté.

Le pagus Gafaensu, dans ses limites les plus étroites, était borné

par l'ancien paotH Flandrensis ou de Bruges a l'ouest; par te p..Mem-

piscus au sud-ouest; par le p. Braclibatensis primitif à l'est; par le

t.Mir.,Op.dt'p!t.p.M.

2.Hir.,f)p.d<p(.,t.),p.t3t.
S.VtiM-Lotteren Ht<(. de l'abb. de S.-Bavon, t855. Chartes de

l'abbaye.
4. Id.

5. Id.

6.A'oiti.G<i!t.,p.Kt.
t. Charte de Fan. ))!9, con9rmation des priviléges de cette abbaye

par Louis le Débonnaire, sur la demande d'Eginhard, qui en fut abbé.

Hir., Op. dtp! t. I, p. 18 et p. 131).
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as

p. CurtfacMMt't au sud et par le p. Wasia au nord. Telles étaient,
comme nous le terrons. les limites de l'~rc/tt'dtucon~de Gand, lors-

qu'il fut constitué diocèse eu 1559.

Le pa~Mt JMenanfeMt't, ~MenMt'~ ~'<uMn<t'f. j/<dmen<!<se.
~e-

te~M~t'y, des anciens textes, le quarn~r de ~e'/oft~o~ ou de ~/f~o~-

tois des cartes modernes, est un des cantons du diocèse deïournai, les

mieux connus et les mieux limites. Situé an midi de la ville de Lille. il

était compris entre la rivière de la Marque à l'est et celle de la haute
Deulle à l'ouest. Le Quartier de Carembant, dont il sera question p!us

loin, était c,ompris dans les mêmes limites, mais il occupait surtout la

partie plus méridionale de ce territoire. 11 es: présumabte que les

deux autres petits canton"
ou Quartiers, de tal~'ppe et du Ferrain,

qui
s"nt situés à l'ouest et au nord de la ville de Lille et qui dépen

aaient de l'ancienne Chateliexie de ce num, faisaient primitivement
partie du Mëlantoiset constituaient par leur ensemble un vaste terri-

toire dont la ville de Lille (Isla, Insula) occupait peu près le

centre.

Cette distribution géographique est très-bien indiquée sur plusieurs

cartes de la Flandre française et particulièrement sur la carte de la
Chàtellenie de Lille, par Maillieu (Paris, t702, en 2 feuilles).

Voici quelques-uns des textes les plus anciens dans lesquels le

Më!ant'tis est indiqué.

vn* siècle, in <en')<or'o ~MfnontetMe. t'co Socilinio

La ville de Seclin (Soct'it'Mtunt.SectttKtm, Stc<mtum' mentionnée

dès le v~r' siècle par saint Ouen, comme le théâtre du
martyre de

saint Piat, vers la fin du u)" siècle, et où saint Ë'oi découvrit le corps

de ce missionnaire vers 650, était la capitale du pa~M .MedMo~-

~Mn proprement dit, comme elle fut le chct-liëu du Pecatta~ua Se-

c<t"tm<«, qui comprenait le ~/e!an<ot.! et le Co/'etnf)<M<.

A. 837. ~<iu'ten<), ou3/fdenen<t, territoire distinct du f~anderM

(Flandres) et du jKempMCtM, dans l'acte de partage de l'Empire Car-

lovingien, entre les fils de Louis le Débonnaire'.

En 864. ~.<he!en<i'~u pagus.

En 867. ScAc/ttunt villa t'~pa~o A/cdejsn~?~?.

Vers l'a. 8~0. /Mpnso ~edm)'n<!Me, «t villa Nivilla (Neuville ou

Enneviile)? et ft~n ~MMte

A. 877. /tt page ~ede!)en<tt)st!!t'~<tm TiMtKet'ntum, cum appendice
villa Templovio. (Charte de Chartes le Chauve '.) Ronchin était dans
le Doyenné de Lille, Templeuve dans celui de Tournai, mais i! s'agit

sans doute d'une tocalhé différente, car Templeuve était dans le can-

ton de Pevèle(tnPat)u<a).

i.~(.S.~<s't(,).U,c.vu.

2. Batuze, Captât, reg. Fr., t. J, p. 686. Ed. de t780. -D. Bou-

quet, t. III p. 4it.

3.Mir.Op.dt~t.))t,p.:9!).–SptCt!t.!t,p.678.–Du-

chesne,B<!<.J''<t.J,p.338.

4. Mir., Op. dipl., t. I, p. t38.
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A. 967. Caneghem in pago ~/eie!enie)Mt

A. 976. y~pago Jfeda~t'.St/~t'yt. (Sainghain près de Bouvine, à

l'extrémité orientale du Doyenne de Seclin').
Dans une charte de t0t9 a io30 il figure sous le nom de .A/e~/tc~t-

<etM« pa~u~ S~etmn <n pago ~e</teien<etMe

Le pagus Corturiacensis, p. Cortracenus, p Curtrtc~tMMt,p. pur-

tracensts, p. Cut'<rt''ens)'t. s'étendait sur les deux rives de la Lys,
autour de la ville de Cnurtrai.

Le !~m de ce territouo est indique, dès le !Y' siècle, dans la No-

titia d~nt<. /mpe'u', i'nccasiûti d'un corps de cavalerie au service

des armées routines daus la Gaule Equites Cortoriacences, soumis

à t'autorité du Magister equitum Galliarum.

Sa capitale est mentionnée dès te vu~ siècle, ditus la vie de S. Éloi,
sous le titre de .Vtftuctptum, comme tes villes de Gand et de Bruges,

Corturiacense. Elle estnommée Curo'tacum, Corirto<,um, sur des

monnaies du ~x° siècle.

A. 853 et A 859. CMfirM!MM(capitut. de Chartes le Chauve').

A. 9tt. yttCuriert'oMtMtpft~omontCetttfron dictus', diplBme de
t'empereur Othon )"\

A. 967. Pagus Cttfirocensh(dipl. du roi Lothaire pour le mo-

nast.deGand'

Dans ces deux titres, le pays de Courtrai est distingué de la Flandre

proprement dite, nommée dans le premier Flandra, et dans le se-

cond pogus FiondreMM.

Vers to3o, dans une lettre d'Othebold, vingt-sixième abbé du mo-

nastère de S.-Baton de Gand, !t Otgine, comtesse de Flandre, présen-

tant l'énumération des
principales propriétés de t'at'haye. le territoire

de Courtrai est encore distingué, sous le nom de ;;ttptM Curfro-

censis, des pagi Ftttntffen~ ro'TtaMnst's, ~ft<efe')<ens<t, Mempis-

CM etGanffensft'. Cette distinction, concernant nne époque relati-
vement moderne et postérieure à l'établissement du comté de Flandre,

estdignc d'attention. Elle doit être surtout attribuée au titre de comté

que Courtrai portait lui-même à cette époque, Cortracenua comila-

<MsubE~bodone'. Néanmoins le pays de Courtrai était une dépendance
du grand pa~'M, ou de la Ct'"t<a< Tornacensi3. C'est

pour
cela que plu-

sieurs localités sont indiquées, tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre de

ces pagi. Tel est le mono~enum Biandinense

).Mir.,Op.dipi.,t.),p.'f7.
2. N. Gat<. christ.. t. IX, col, i080. Eec!. NoM'ome)M!t.

3. Van Loker?n, Hist. de !'<t6t). de S.-BttMK, 1855, in-f. D'après

les chartes de celte abbaye, comme les ciLau'tns de 864 et de 867.

4.Ba)uze,C<i))t<.fe9.,t.!f,p.68(ëd.dei708).

5. Gramaye, Atitiquit. Flandrix (ed de t790), p. 57. Coriuftocmn.

De ce texte Gramaye avait conclu q')e les Centrones de César occu-

paient ta contrée dont Courtrai fut plus tard ta ville principale.
6.Mirœus,Operod<p<t.p.t7.
7. Mirœus, Opero dtpt., t. ), p. 348.

8.BoHand,Fet)f..t.),p.S85.

9. Gramaye, Angiq. Ftandr., p. 88.
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Hartcbeck. l'ancien château de Vive, Tseghem, Caneghem, Hau-
linghem, Ksfoa et plusieurs autres localités sont indiquées comme

faisant partie du pagus Curtracent~.dans charte de 967 citée ci
dessus, Harlebeck en était un des lieux tes plus importants.

Quatre autres plus petits territoires sont encore indiqués par les
chartes, comme pagi ou comtés.

Un pagus SuMorum. qui était une dépendance du p. Curtricisus, a

laissé une trace de son nom dans celui de Sueveghem

Lepoou.t/Mftne'M'x.dans jne partie du diocèse de Bruges dont

Rudenhourg, plus tard Ardenb'~urg, siège de D'fyenné, était le lieu

principal, est mentionné dès le commencement du Ytn° siècle,
vers l'a. 703'.

Le pa~utetcomftafua 77tôro!<an<M, ou de Thourout, territoire uni

à la Flandre ~e! la fin du du tx' siècle

Le pogM 7tro'!<acen«j (Werwick), dont la ville principale a suc-

cédé à une station romaine, ~uov'a'~m
Outre ces dinérents territoires d~ntl'existenee'etlesnoms sont con-

statés dans le 'Jiocese de Tournai, dès le vu)" siècle étptus ancienne-

ment, par tes sources historiques, on en peut reconnaître plusieurs

autres, moins importants la plupart, mais qui ont aussi une origine
assez reculée.

De ces territoires, les uns faisaient partie de la Flandre Flamin-

gante c'étaient te pays de Waes (Wasia), pctg~< H~Mt'miu te pays, ou

la Verge de ~entt). po<yu: ou com«(t<~ ~enenetM).); les Quatre-
Métiers, ou Ambacht, ou Officia: Bouehout.Aasenede. Axel, Hulst;
IV~er~tu~ p<t<?u~ etcomt<tt~ua.paysde laLysfKieuport), le pagus

Ottinga, qui paratt n'avoir existe que passagèrement au x" siede et

avoir enjt)rassé en pa)tietespaot'Cant~et t~o~m.

La Fossa Othonis, indiquée aans quelques chartes, était une ligne
de démarcation que l'empereur Othon !e Grand fit tracer entre la

Neustrie et l'Austrasie.

Les autres pagi, et c'étaient les plus nombreux, composaient la
Flandre \Vat!onne ou Française, avec les trois pays de Tournai, de
Courtrai et le Métantois (;)"gt PbrnaeeMfS, Corturfocomi et

~Meimt/tt! ) dont il a déjà été question. La plupart consti-

tuaient t'ancienne eh~teUenie de Lille, entre l'Escaut à l'est et la Lys
à t'ouest.

Ces territoires, divisés aussi sous le nom de Quartiers, étaient:

La Pevèle, Pa6M;o, séparée du Métantois et du Carembant par le

t.DeBast,HMuettd'ftn<t608,in-4,p.t69.
2. Annales de l'abbaye de S.-Pxrre de Gand, par M. l'abbé Van

de)'utte.

3.j'tc<.SS.B~t.II.p.509,t.!ft,p.236.

4. Schayes, les P<tj/~ 'Bas avant lès Romains, t. Il, p. 459.
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cours de la Marque, qui s'étendait depuis cette rivière jusqu'au
Tournaisis.Etlecomprenaitvi)!gt-si!vi)lages.

LeCaren'bant, ou Careml'an, comitatus Caremban, Carem6ai!<tUt

ager, qui en comorenait onze seulement, entre Lille et Douai.

La Weppe, t~epManum terrttort'um. H''e;'Mft)~t~ agcr, entre

Lille et Armenti&~es, qui était le ph~s peuplé de ces petits pays,

contenait 3~vil!ages,avait pour viltt's principales Wavrin, Armen-

tières.la Bassée,avec les abbayes de Los et Marquette.11 ëtaitséparé

par la Dente des Quartiers de Carernban, de Métantois et de Ferrain.

Le Ferrain dont le nom ne se trouve pas dans les anciens textes,

mais seulement sur des cartes, en comprenait 28 il s'étendait au

N.etat'Ë.de~ourtraisurlesrivièresdeLys,deDeuteetdeMar-
que; il était séparé du Mélantois et du Tournaisis par la haute

Deule, du terrain par la basse Deule;
il s'étendait depuis ces ri-

vières jusqu'à celles de la Lys.

Le Métaotois, dont nous avons déjit parlé, contenait 2) villages, et

une petite région nommée Oulre-l'Escaut eu avait 7 seulement.

Ces territoires figurent sur la plupart des cartes anciennes de

Flandre et de la chàteHenie de Lille; i!s son', décrits dans plusieurs ou-

vrages, entre autres dans la fj<i~o-f7<Mdrtase[cfo et
pro fanade

Bu?.e-

lin, Duuai, <6'~5. in-f.);daMsl'Atlas de Mercator etHond~us.t. )!.i633,

p. 369; dans Blaeu, Description de la France, de sa
Géographie )Ma-

vienne (vers 1640), p. '68. Ils sont indiqués sur les anciennes cartes.
mêu~e sur celle de lie L'isle. puhHée en <70t (voir plus loin).–On peut
aussi consulter sur ['esp(ti/<Mirœus,Op.d<p! t. 1, p. i9.–Vre-

dius, F<oMdr<o E(/<nt':a. Wastelain, Descript.
de la Gaule-Belgi-

que.- Desr~ches, Descript. des anc<en.tpa)/s de la Belgigue.

Warnkoenig, Hist de la Fhttd'e, t. 1.
–.ttaepsaet, û&'McrM, t. fH.

De Bast, Recueil d'aM< 1808, in-4, p. 70 et '~33. BuHettft de l'A-

cadémie de Bruxelles (t840, t. H, p. Ut~

Pagus Pabulenais. Le pays de Pevèle, ou de Puèle, ou dePeule. Sous

le preuner de ces noms sont indiqués dans les chartes depuis le vw siè-

cle les grands pâturages qui s'étendaientcn'~te le Tournaisis à l'est, le

Mélantois a l'ouest, te Ferrain au nord et la Scarpe au sud. Une des
preuves de son antiquité se trouve dans ses propres limites qui sont

toutes naturelles. )1 était séparé du Mélantois par la Marque, de
l'Ostrevant par la Scarpe et l'Elnon. La dénomination de Pevèie se

trouve sur presque toutes les cartes du xvn° etduxtm* siècle. Le

nom de pagus Po~e~t'e, qui est bien plus rare, me paraît désigner la

même contrée. La Pet~e était une région naturelle qui s'étendait au

delà des limites du diocèse de Tournai et de la chatellenie de Lille, et

pénétrait dans le comté d'Artois et le diocèse d'Arras. Orchies, Orca,

regium CM<fum d'une charte de Louis le Débonnaire en était la ca-

pitale, et fut aussi passagèrement chef-lieu d'un Doyenné. Les lieux

principaux étaient J/o"~ in Pabula ou in Pa~cut-t, Mons en Pevèle,
mentionné dans un diplôme du rci Thierry t* en

673, en faveur de

i.MircMS,Op.dtpt.,t.II,p.iM.
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l'abbaye de S.-Vaast. d'Arras. L'abbaye d'Elnon, ou de S.-Arnaud, qui

remonte au vn' siècle, Bouv'Mes, Templeuve, Cisoin, Capelle, Cam-

phin et Marque étaientifussid~ns ce territoire.

En 87 ce pays porte le titre de comté, dans un diplôme de Charles

le Chauve'.)tavait!e même titre dès !'année8<3.

En 877, tnpn~oPooutmst.<H<t)n Bobrogium (Bouvry, près Mar-

chiennes~).

En 877, S. Amandus in Pa6u~.

Le nom de Pabula s'est conservé non-seulement dans une foule

de chartes du moyen âge, de même que celui de Pevèle dans les

chroniques flamandes du X!V°etdu xv* :.iMe, mais il est même resté
dans les désignations locales de territoires.

Le pagus Cartt)on< ou Caromban (Carembant des cartes moder-

nes), est indiqué de;, le v" siècle dans la même charte de Thierry
)<

pour te monastère de S.-Vaast remontant à l'année 673, qui fait
mention de la f'evpte'. 1.

/n pago Cafthon<, j)f<t~<n.
En )039, ttt villn P/[a!e'))pttt in comitatu Carenban ou Carem-

bom. Charte de fondation de cette abbaye'.

ft85, Carvin en Carernb~utt'.

Ce petit territoire formait la
partie

occidentale du pays dePevète.

Outre les localités ci-dessus indtquët's. il comprenait Camphin, Carnin,

Meurchin, Pont-à-Wendin au sud; HerrinetAttennesverste nord.

Un territoire du diocèse primiutde'tournai,dont il est fait une

très-fréquente mention dans les chartesetquia a déjà été plusieurs fois
cité dans ces notes, est te pays de Waes, H~M. U~tt et M~aa'. ttil

était situé dans une portion entièrement différente de ceux de la

Flandre française qui viennentd'ètre indiqués.

Ce pays qu')t ne faut pas confondre avec la WMdft, ou
~fM~uMt

tt''a:da!. mentionné aussi dès le !x°s~èc)e et que représente la Zélande,

était une dépendance de la Flandre, puisque les mêmes lieux sont

indiquée par les ottartes in t~a~jo et tït pago f~otidren~t. 11 formait
une des trois subdivisons de ce grand pagus. !t s'étendait sur l'Ar-

chidiaenné de Flandre qui devint plus tard le diocèse de Cand~ et
il y formait le Doyenné de Wacs. tt pouvait être considéré, ainsi

que le territoire d'Ato.'t, des Quatre-Métiers et les lies de la Zélande,

1. D. Bouquet, t.VftI, p. 634.

'?.Miroeus,0/ï.aty~ti,p.i38.
3.Mira:us.Operadipt.,t.),u.i26.
4. N. Gall. 'r., 1. III, 7ni;(r., col. 65. ~c(e< de la Provo

eccl. de Reims, t. II. p. 49 et 58.
5. Bull. de la Commis d'hisl. de Relg., t. XI, p. 377.

6. Voir sur ce pays Desruches, DeMftp~tOtt des anciens peuples
de Belg. Me Bast: 7!e';tteH d'antiq., èd. de )808, in-4, p. 363, 373,
376.-De Smet,~ottM./u'<. et critiquesur ie~o~ de H''ttM, dans les

~Mt. de l'Acad. dM~c. de Belg., [. XXI, <8't8. M. de Smet indique
comme originede ce nom celui de ~a<im.B,paysincuhe.–S<a<t!<t~ue

du pays de t~aM(enf)am.parM.Van-den-Bogaerde, i825,3yo).in-8.
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comme une sorte de Marche ou de frontière entre la Flandre et la

Hollande.

il était borné au nord par quatre petites contrées distinguées sous le

nom des QtM<re-JJe'Mers (oua<uor Û~icfo, ou ~m6aj/t<) avec lesquels
on l'a souvent confondu, peut-être à tort. I.e pays de Waes faisait par-
tie du diocè.-e de 'tournai et les Quatre-~e~f~ du diocèse d'L'trecht.

Les limites du pays de Wa.'s étaient au sud, l'Escaut et la Durme; à

i'unest, l'Escaut; a ['est. tachatettenicde Gandettepaysde't'ermonde.
ti comprenait t"ut le district moderne de S.-Kicohs, ptub les com-

munes de W~es Munster qui lui doit s"n nom et de Mue'bccke, qui
en ont été dé~act~écs; cette petite ville, sitnée à six lieues d'Anvers et

à six lieues de <:and, était la capitale du Wnes.
La plus ancienne mentiou qu'on connaisse du Waes remonte au

Ytu'sièctefa. 772); mais il était évidemment beaucoup plus ancien,
car it tbrfneuhe petite région naturett'ui.-tin~)éedMns to)is les temps.

A. 870 fn~ago t~asta:
s!~er/[ut'fMf)tS'oMa;)!)Hftnt~u!Btoeaiu)'

re;nMc<t(Ttm.t ou Tamisf). Diptônjede Charte!-te Chauve'.

A. 937. 7ttpaj7') tt~McmtpE.tMCt'o Sc"Mt villa nuncupa<<t Tem-

Mca. Donatiun n'Arn"u)d t", comte deFt.tndre.
La tt~a.oo est aussi indiquée nans des chartes deitM, de jf57,de

t'!20 et dans beaucoup d'autres qu'il serait surabondant d'indiquer,

puisque ce pays s'est conservé jusqu'à nos jours sous le même nom et

presque dans les mêmes limites qu'au vm* siècle.

Tous les territoires qui viennent d'être énumérés et dont le nombre
considérable est en rapport avec l'ancien di"c~sp de Tournai, l'un des
plus vastes de ta~econde Belgique, n'ont pas à beaucoup près une va-

leur ni une étendue épates. Les uns, ce sont tes plus importants, re-
montent dans tes documents jusqu'à la période Mérovingienne, et sont

même plus anciens, si i'on en juge par tes antiquités romaines décou-

vertes sur leurs territoires et dans leurs villes principales. Les autres

n'ont eu qu'une existence passagère. Quelques-uns sont des subdivi-

sions de contrées plus vastes et ont été le plus souvent représentés
par des comitatus qui purtfnt tes mêmes noms. Plusieurs correspon-
dent parfaitement ades subdivisions ecclésiastiques, ainsi que nous
allons le voir d'autres n'embrassent que des petits territoires, sorte

dehan)i<ue, s'étendant autour d'un ancien cbà'eau fort ou d'une ville.

Si l'origine des noms de plusieurs de ces territoires est à peu

près évidente, tels que ceux de la Pevèle et du Waes, il en est d'au-

tres, tels que le Caremban, la Weppe, le Ferrain, le Métantois dont
l'origine me parait complétement inconnue, quoique apppartenant à la

Flandre française.

.~rcAMt'aGonM, Décanats ruraux, ou Chrétientés, ou ~rtA)'pre<rM.

Les divisions eccté.-iastiques
du diocèse de Tournai ont varié suivant

lèsépoqut's.
Comme dans son histoire, il y a deux périodes principales

dans sa géographie la première dura aussi longtemps que le diocèse

i.Mir.,Op.dtp!,t.p.3i.
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embrassa tout le territoire de )a Civitas primitive des Turndeenses et

des jt/tnapft, d'ahord pendant la réunion de ce diocèse à celui de

Koycn (de 5M environ à t)46\ puis pendant t'administration sous un

seul évêque titulaire des deux sièges, jusqu'à sa division en troic

ëvèches (de 046 à )559).

La seconde période se prolonge de t559 à <790.

Examinons successivement te 8 divisions du diocèse et les mutations

produites pendant chacune de ces périodes.

D'après tes poniites tes plus anciens qu'on connaisse, le grand et

antique diocèse dt: Tournai était partagé en trois vastes Archidia-
conés (Tournai. Gand et Bruges), dont chacun d'eux forma plus tard,

'en i5f)9, un diocèse distinct et en onze, puis eh' douze Dëcanats
ruraux ou Arch~prètres.

Mais si les pouiUes ne remontent pas p'.us haut que le commence-

ment du xiv siècte. des visites Arcuidiac"natt;s et d'autres docu-

ments antérieurs dëmontn-nt que cette distribution géographique
est beaucoup plus ancienne. Plus de trois cents ans auparavant on

trouve dans de nombreux test s les traces de divisions à peu près
é~uiva)entes.

« De temps imn'emorial.'dit un archéologue des plus

savants de la Belgique, M. de Bast', le diocèse de Tournai était partagé
en douze Doyennés; c'est ce que prouvent les ptus anciens registres

de t'évechë. »

Longtemps avant de Bast, le P. Boucher* avait énoncé la même

opinion. Les textes positifs que j'ai pu rccuei)tirc"mme témoignais

plus certains de cette assertion la confirment nteinement. Mais, ainsi

que j'en ai fait sou vent ia rt'murque pour d'autres diocèses, te nombre

des Archidiacres uu Doyens, signataires des actes, n'indiquegënëra-
lement pas le nombre rée) des titulaires.

En )UM. un acte émané de t'ë'èque de Tournai présente les signa-

tures de deux Archidiacres et de quatre Decan;

En tu90, dans une charte de l'évéque des diocèses de Tournai et

de Noyon réunis, figurent nn ArchidiHcie et dix Decatti, et dans un

synode de Tournai de la même année on voit cette mention Décatie

omnibus ejhsdem jKt'chs)'a'

Dans un acte de l'année n t': figurent deux Decani, D. ~e )~ot':c/t

(Wacs) et de Gan~aoo (Gand)'.

Dans une charte de )<t6, on voit comme signataires un ~rc/nd.

Tornnc. et deux Decani. On en voit quatre en u2t'.

En it22, cinq ou six Decani sont indiqués.

t.7fMttft!tt'tMt<.fOtn.e<<;au!t)nuY.ëdit.,i80!),p.'t7'
2. Be~t'umfoma~Mm, )6S5, p. 259. –Desruches, 3/e'motre cou-

ronne par l'ACadémie royale des Sciences de Bruxe))es,t77'

3.<;tiërard,C<tr<u!.deS.-Berftn,p.n6et)77.

t.Mir..Operad!p<t.t,p.36t.–M.,t.n,p.957.–ConcH.

GermaTtt'<LX,t'.686.

5.Mir.,Ôp.dt~t.f.p.37<.
6. G~iërard. Cttrtut. deS.-Berttf, p. 230.– Mir., Op. dtp! t. IY, p. 35.

7.Cuérard,t'd.,p.295.
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En H!5, un acte de l'évoque Simon est signé par un Archidiac.

rurnaceM, et un Archidiac. ~Vnoommsit'

En H30, le Decanus Hfos'a: figure encore dans une charte

En tt50,deux Archidiacres signent un acte'.

En H65. on voit deux Archidiacres et le
Doyen

de Courtrai (Deca-

nus Cuf~orcnst' vers la même époque le DectiTHf~ Aldenar-

densis le Decanus Brugensis, leDccattusBetct'nte'tstssont in-

diqués*. s.

En li't et en if 89', on voit deux Archidiacres.

En itM, dans une charte de l'évêque de Tournai, il est fait mention

de Decani c~~t'moruTM'.

En )!83, en )i9t. en n96et en ~9? on voit denx Archidiacres,
dont l'Archidiacre de Flandres, plusieurs Decani et l'un d'eux ainsi

indiqué Gonlerius ~uo~nt c~rt-~t'~noru~ Decanus

La mènje année, le Decanus Cfr<raceM~ et le Decanus S. Petri

Yn~u~tJ

En ~98, dans un différend entre j'éveque de Tournai et l'abbé de

S.-Martin, Bgure, avec deux Archidiacres de Tournai, le Decanus

CArM«ont'«m< Brugensis
De )'!04 ~2~8, les terres de Codvin, éveque de Tournai. touchant

l'excommunication du comte de Flandres, sont adressées à tous les

fonctionnaires ecclésiastiques du diocèse et entre autres Decanis .s

tam ecc~~tofuTn. co~t'e~tuo~um quam C~rts~ant'

En t220, deux Archidiacres c"ntpar.'i-csent dans un acte.

En tMt, figurent te Pe''tttttt!ffeBetc!nto,etteCec.C/tns<. in fnsu!<t.

En 1239, réparait le Decfiffu~ Fast'a?".
Les douze Doyennés de Chrétientés de l'ancien diocèse de

Tournai sont constamment indiqués depuis le x~r siècle jusqu'à la

division de l'évêchéen t5~9. On en voit la mention dans les Rî~s. de

Flandres, t. 69-70. (Biht. imp., fondations faites dans ces douze Doyen-

nés depuis le xin* siècle.

En t26T, la Terra tPa~t'atKt est décrite comme possession de

Févéché de Tournai; elle fut plus tard unie au diocèse de Gand sub

Decanatu ~t~~n.tt'

<.M)r.,Cp.<Hp!t.)t,p.9S3.

2.M.,t.),p. 38~.

3.A'.Gc[!t.chr.,t.t)I./M<<cotM.

4.Mir.,tti..t.U,p.979.

5. Id., t. Il, p. 983.–H.,t. p. 350.

6.M.,t.!H,p. 972.

7.M.,t.I~.p.t3)7.–M.,t.I.p.86.

8.Mir.,Op.dtpi't.IV,p,383et3!)t.–7(<t.!t,p.M':etp.tt9S.

9. Mir., id., t. H, p. t'!0' Cette même désignation est donnée

dansteJVGa~.c~ft.!<tH,coi.2TOett004.

)0.p.tMO.

n.Mir..Op.<J!fpt.,t.IV.p.52S.

t'GoM.c/tr..t.n~tts<r.,co).5f.

i3.Mir..Op.dtpi.,t.i.p.402.

l't.Mir.,Op.dtpt.;t.iY,p.56t.



DE LA fBANCT!. 417

En i24t flgure l'Archidiacre des Flandres. (Cart. D de
l'Ëgttae

de

Tournai.)

Le ~)ec<nta<M< S~utoMUJ, qui fut plus tard du diocèse de Bruges et

devint entièrement hérétique, paraît aussi avoir formé une division

ecclésiastique dès le xm* siècle; mais il ne figure qu'après t5M dans
les pouitlés

En !77, les Archidiacres de Tournai et de (!and figurent dans un

registre intitulé Jura epxcopotM 7brna''etM'~

Pierres Archediakenes de Tornay. Arehediakenes de Gand.

Les trois Archidiacres de Tournai, deGsnd et de Bruges, qui ne

sont pas. le plus souvent, mentionnés dans les listes de Doyennés

ruraux des pouit)ésles plus anriens, figurent au contraire, soit iso-

lement soit réunis, dans un grand nombre d'actes des xm*, x~v* et

XV' siècles.

Avant ~330, le Doyenné de Seclin ne parait pas avoir été encore

séparé de celui de Lille

En ~353. evequede Tn.'rnai,Philippe adresse des instruc-

tions au Decanus C/trM<fnn!(o<<) ~r~mturge~MM. Le Doyenné

rural o'Ardpmburg lit partie du diocèse de Bruges après t559

En
!396,ie ~efon.MBrugentt~signeavec les Archidiacresde Bruges

et de Gand

En ft~, )1 est fait mention du Pecanus ~nrhteceM"

En )'t't7,tei)oyennédeGandestaussiiudiqué dans un acte ecclé-

siastique donné à Gand et probablement émané de l'Archidiacre

Décatit no~tras CAf««a)t~a<<9'.

Dans les ordonnances synodales de l'assemblée réunie à Tournai

en <t80, et qui ont servi de base à la plupart des statuts synodaux

promulgués par les évêques de cediuccsc pendant les deux siècles

suivants, les Decani Cnft~'an.ttf~tï locorum sont fréquemment

indiqués; leurs fonctions sont réglées pour les territoires de leurs

Décanats

En 49 lesdouze Decani Christianitatis Ep«<;opa<tt< rornacen~u

sont mentionnés*.
Dtt.s les synodes de Tournai, en t509 et en t5')0, les statuts pré-

cédents de Ferri de Cluni et de Guillaume d'Arbois, renouvelés

par leurs successeurs les évêques Charles Du H~ut-Bois et Louis

Cuillart, font plusieurs fois mention des Doyennés de Chrétientés

Pro'CtptmtM omnfous Decanis tt0t<fas Cn.)'<t<fatn'<ai~; et autre3

<.Mir.,0)Mr(KMp;t.IV,p.564.

2. !tei6t;nMrg. /n<rod. de PhH. ~fou~Mt, t. H, p. GCCtX.

3Varnhœni(;Mt.deiaMftttf!re,t.H,p.33).

4.A'.GnH.chr.,t.)H,co).MS.

'i.Mir..Opef<t<tfp;t.U,p.694.

6.A'.G<c/t.tH,cn).23t.

?.Mir.,Op.~tpi.,t.)f!,p.6M.
8. Conct'i Germ., t. V, p. 5'!5, 5M, 5'!7, 530, 534. Voir aussi

Le Grouit Summ<t StaiuforMnt Synod. Eccl. Tornacensit, 1726.

9.Cot<cti.Ge)'m.,t.V,p.5M.
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indications analogues'. Dans les deux synodes de )509 et de 1520,

on voit figurer, comme dans celui do t482 et dans ceux de me et

de 1445. dont tes statua étaient analogues les trois Archidiacres, les

douze Doyens de Chrétientés et plusieurs doyens de collégiales*. 1.

Il serait intéress.,nt de constater quelles modifications la sépara-

tion des deux diocèses de Noyon et de Tournai, en t)M, a pu exercer

sur la géographie ecciésia~tique de ce dernier diocèse. Le document

de l'année )MO. que j'ai précédemment cité, montre l'existence de

dix Doyennés plus de cinquante ans avant cette séparation. On est

donc en droit de conclure qu'il n'y eut point alors de changement no-

table. L'administration de plusieurs é'éques duX!)° etduxuf siècle,

surtout celle de Causer ou Wa~ter de Parvis (MtS-nst), qui régla
les limites de beaucoup de par~issfs du littot'al de son diocèse, qui
en créa de nouveLes et qui exerça une grande inHuence sur les évé-

nements de son temps, tout en ne négligeant pas la discipline de

son diocèse, a dû cependant embrassert'organisation ))ëcana)e, comme

ceUe des autres parties de juridiction et de discipline; mais je n'en

ai pas trnu'é de traces. U n'en est aucunement question dans la vie

de ectévêque, pubtiéf en 1853 par M.Dfscamps. vicaire
générât,

dans

le
premier

volume des ~nôtres de la Société ht~cn~s de Tour-

t)ot. Plusieurs documents originaux relatifs à la longue administra-

tion de cet é'èque sont analysés ou sont reproduits dans cette notice

instructive, et il n'y est pas fait une seule fuis niemiou des Doyennés

ruraux.

Tel fut l'état de la géographie ecclésiastique du diocèse de Tour-

nai jusqu'à sa division fn 1559 trois Archidiaconés, dix, puis onze,

puis douze Doyennés ruraux.
C'est cet état qui se trouve constaté d'une manière générale pour

le xtn" siècle 1; et textuellement pour le Xtv~ elle xv~ par un regis-

tre de prébendes et par le document intitulé: ra:M()0!tM duoA'pfm

Decanatuum fMa'ce'M J'ornomnsts, conservés l'un et l'autre dans les

archives de l'évêché de Gand

M. Varnitfenig a donné, d'après ces document! les divisions du

diocèse de Tournai; il fait remarquer que la liste des paroisses

énumérées sous chaque Doyenne rural se trouve dans le plus ancien,

celui de 030, et qu'à cette époque le Doyenné de Seclin n'était point

encore séparé de'elui de Lille. Antérieurement, le P. Boncher. dans
son Be~ttt'" romottum, p. 253, avait publié, d'après un document

analogue, sinon le même, une liste complète des Arctiidiaconés, et

Doyennés, en y ajoutant toutefois, comme M. Varnkcenig. le Doyenné

de Seclin. C'est celle que je reproduis ici et qui a servi de base

principale à mon premier tableau. Desroches (.Mem. couf.port'~cod.

de Bruxelles, m2), a donné cette même division.

1. Actes de la PromnceeccMMaai~ue ~e Reims, t. UI, p. 2, 7, 9, et

t.)t,o.756,760,76s.

2.<7oncfi.Ge''m.,t.Vt,p.73ett50.

3'.Co'tCt<.G<!rm.t.X,p.6S6.

4. Bibt. imp. mss. de Flandre, t. LVtt-LX.

5. Yarnkœmg,[~Mt. f!e la Flandre, t. U, p. 33).
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I. Archidiaconatus ïbi'mace.tSM.

5Décanats ruraux.

t. Decanatus T'ornoeemfs.
2. Helciniensis.

3. Insulensi, seu Lillanus.

4. &c<fn<"f!

5. CortraceMt't.

tt.YtrcAt'ataconaiutGana~tttt'f.

tDécanatsrurauï.

6. Decctnft<Ms /foHart'C!m<.

7.MertfM'f/efHM.
8. Gandensis.

9. t~a~.B.

III. Archidiaconatus Brugensis, vel F~fn)f!f<

3 Décanats ruraux.

tO. Decanatus Brugensis.
n. ~f~m&urgcno't.

f!. OudM~~en~N.

On doit remarquer dans cette liste le classement du BeMna<M<

~o~art'e/t"t~ (ttuu)ers, Houseiaer) dans ~Archidiaconé de Gand,
quoique plus tard (!559) son territoire ait été adjoint, comme Décanat

rural, au nouveau diocèse de Bruges.
Cette particularité a aussi frappé )eP.Coucher.

!) faut aussi noter qu'une partie du Décanct d'Audenarde (Oude-

narde),ouptutotia portion de cette ville située sur la rive droite de

t'Escaut. était soumise à la juridiction du Doyen de Pamèle qui dé-

pendait du diocèse de Cambrai, puis de celui de Malines.

Les trois Archidiaconés, que le P. Bâcher, en t655, disait do

très-antiqueorigine', avaient eté indiqués dans l'ouvrage de Catulle

en t652, sous uue forme un peu différente

I. Archidiaconatus major, ve) !br<tacetUt< (partie française do

la Flandre). J.

II. ~rc/natacona~ua Flandrix. Districtus Ga~aen~t'~ (pour le pays
de Gand).

III. Archidiaconatus Ftanart.B. DM'r'c~ut Brugensis (pour le pays
de Bruges et le pays de Waes jusqu'à l'Escaut).

<Be~t'Mtn romonuttt. p. M3.

2.ï'o<'naceM«Ctot<<t<ttmt<rop.,etc.Bruie))es,t65'in-4,p.t)?.
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La grande modification apportée à la
géographie ecclésiastique des

Pays-Bas, par la créat'on des archevêchés et des évêchés nouveaux en

i559,eutunetrès.grandeinnuenee sur le diocèse de Tournai, et le

réduisit à peu près au tiers de son étendue priïnuive. Toutefois, le

résultat immédiat de cette révolution importante n'amena pas d'autres

changements que la réduction des trois Archidiiiconés à un seul, et des
Déeanats ruraux aux cinq qui composaient le même Archidiaconé de

Tournai. C'est ce qui résutte des bulles de partage et de constitution

des nouveaux diocèses'. 1.
Ces cinq Doyennés étaient, en j559

t. Tournai. 2. Sectin.– 3. Lille. 4. Courtrai. 5. Helchin.

Le premier changement fut opéré en i572 par i'éveque Guitbert

d'Ongnies (ou d'Oignies), qui partagea
en deux le seul Archidiaconé

que la création des nouveaux diocèses eût laissé à Tournai. M établit

L'Archidiaconé Français, auquel il attribua les trois Doyennés de

Tournai, de Lille et de Seclin

L'Archidiaconë Flamand, réduit aux deux Doyennés de Courtrai et

d'Hetchin*. 1.
On voit par le synode de t57' présidé par ce même évêqueCuilbert

d'Ongnies, que le nombre des Doyennes n'avait encore alors subi au-

cune modification, puisque les cinq anciens j~ecttvu CAr~ïont~~

yngurent seuls*. Lecha~itreXIX'des statuts arrêtés dans ce synode
fixe les devoirs des Doyens ruraux, savoir: la visite annuelle des

Doyennés; la convocation, trois fois et plus tard deux fois chaque an-

née des synodes Décanaux; l'obligation de rédiger des registres de

tous les bénéfices ecclésiastiques de chaque Doyenné, registres qui
devaient être renouvelés tous les trois ans.

Dans le synodede 1589. le fonctionnaire ecclésiastique chargé de la

surveillance Archidiaconale des Duyennés français était désigné sous

le titre de Tornaci vicarius generalis, Insulis et Cortraci Decanus

CAt t'~fMtt'~t'~

En t58S,une modification plus importante fut introduite par un

autre évoque de Tournai, Jean de Vendeuiltefou Venduille) qui

exerça une grande inHnence sur l'admi'tistration du diocèse, par de

sages mesures propres à rétablir la discipline, et par la création de

plusieurs établissements utiles.

il vit que les anciens Décanats de son diocèse étaient trop étendus

pour qu'un seul Doyen pût surveiller convenablement les paroisses
confiées a ses soins, et aussi parce que les titulaires étaient,d'ordinaire,

curés de grandes paroisses. H avaitd'abord adjoint à chacun d'eux, peu
de temps après son sacre, en )57!, deux vicaires ou coadjuteurs; mais

cette innovation ne produisit pas le résultat qu'il en attendait il ré-

t.Miraius,Op.dt'p!t.n.
2. N Gott.cAf.,t.)a,cot.24oetMt.–YoirIesynodede 1573.

3.~cfMdet<tPfoc.ecct.de7ie)tns,t.m,p.4'!4.
4. Concil.

Germ., t. Vtf, p. '!69 à !S3. Actes de la ffOf. eccl. de

Reims, L tU, p. 405 et suiv. /d., p. 608.

5. N. GaH. christ., t. UI, /!Mfr.,<;ot. 57.
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A
sdhitdonc, d'après l'avis de ses vicaires généraux, de prrtager en

douze les anciens Doyennés, comme dans le diocèse d'Arras qui ava;t

plus de paroisses, il est vrai; mais ne comptait pas plus d'habi-
tants.

Dans la charte de division des Doyennés qui porte la date du
22 juin t588, et qui fut promulguée dans le synode de t5ft9, en même

temps que de nombreuses prescriptions sur la conduite à tenir par les

Doyens ruraux, t'évoque Jean de Vendeuille assigne à chaque Doyenué
les paroisses qui devaient en faire partie leurs noms y sont donnés

en français. Ces paroisses étaient alors au nombre de deux cent dix.

Ce document intéresse tellement la géographie.ecclésiastique du dio-

cèse de Tournai, que je crois utile d'en reproduire les
passages

les plus
essentiels, avec l'indication des nouveaux Doyennés'.

Quum ~ottUt pa<erM<Dec<M]o<Mno<<ra!d«MMtt,~ufM!t «(«nut

Dec<tntMpOM« commode, e<, u< opof(e<, mpeft'nfendere parocAm «o<
.eommtMtS,pr.rMr<'mcum Decani soleant esse ;m<<orM e< quidem

mogn<M-Mttporf)c/n'afum;p<Kt!opo«n<M<rom
cot)~ecra«onem «n-

guttt Décents a~'un~tntut dMOttXCfM't'o~ seu adjutores, qua e.r fc,
de* 6~e~cto,pT'ot'C7H< ~ructu~ non contemnendus, non <<tn<ut ~ome~

quantum optabamus e<!per(t6<tmu<, idque Mpo<«tt'mum tie caMO

ouodt~t Decani des<ttueren<ur ouc<o?'t~te ~ec~ftao~wo~Mu~t
ffuctum/aet'et'dum. Quam ob fm, re dtK~e))<er e~penM e<cum no<(ro

oicariatu co~muTuc~ de ejusdum consilio fMo~tMm «Tt~M~o~
DManft<u< dividere et dt<BCMt'm<n<!uodee<m DeconatutdMtfttuere,

«M~'cei~uottunttTt dt~fMi ~<reoa(en)f, çuœ ehtpauiopiurM

paroc/HM quam hxc, non tamen plures Aohet animas quarum cura

Aa6ende est. Ouont rMoittttonem nostram, ad e~ec(unt~er(!ucen<M.
tttduodec<mDMan<t<M dtmcestm dt'ctomut, OMt~M<t~Cttt'~ueDe-
canalui suis parochiis in eum ~ut te~uftur modum

t. Deesnotu~'7'ofnocMt'habet. 3t pcn'oc/tt'e).
2. Decanatus S. /itnontft. t7
3. Decanatus BetcMnt'etMts. 20
4. DecatMiM Tourgoiniensis. 10
5. DMano(tM7!ooMMM<t< )!
6. Dec<MM<u'7T'<< i
7. Deeano~M de Quenoy. 20
8. Decana<u< youftnt7tt'en<t< 20
9. DecanaftMCortrace'Mtt. 19

fO.DMonotu~~metttenst! u t

«.DMtMtotut&eHn~tMtt. <6

)2.Deca7t<t<u<Corntn<ett9t< 15

Cousin (H«t. de Tournay, t. IV, p. 3'6,3t7), expose ainsi le par-

tage de t'Archidiaconé de Tournai.

« Quetques années après 1571, le susditévequoGuittebertd'Ongnies

t. Charta J. Venduilli episc. Tornacensis de divisione <ut
en'tcopa-

lus. 22 juin t588. N. Gall. chr., t. t!t, ~Mff. cot. 57 et 58. Mtr.,

Op. dipl., t. IV, p. 496. Concil. Germ., t. Vil.

36
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repartit "Archidiaconé de Tournay en deux (car il estaitvaquant par

)a mort de Jacques ttobert). et ordonna que l'Archidiaconé de Tour-

nay qui a esté dignité en l'Eglise de Tournay, demeurera dignité,

comme du passé, luy assignant pour son district trois Doyennés de

Chrétienté, à savoir: les Doyennés de Tournesis, de Lisle et de Seclin,
avec la 3' partie des sonnies des dits Doyennés; et que l'Archidia-

cône de Flandre à venir sera, en la même église, office perpetuel, et

luy attribua pour son district deux Doyennés, sçavoir est le

Doyenné de Helcin qui est maintenant (t6:o) divise en deux, et

celuy de Courtray, avec la 3~ partie des sonnies de ces Doyennés et

autres émoluments.

Si l'on recherche comment furent formés tes sept nouveaux

Doyennés ruraux de Saint-Amand, de Tourcoing, de tioubaix, du

Quesnoy, de Waurin, de Menin et de Carnin, on peut faire les remar-

ques suivantes le Doyenné de Saint-Amand comprit la
partie méri-

dionale de l'ancien Doyenné de Tournai; ceux de Tourcoing et de
Iloubaix furent furmés aux dépens du vaste Doyenné d'Hetchin, dont
ils prirent laportion occidentale, sur les limites duDoyenné de Lille.

Les Doyennés du Quesnoy et de Waurin furent détachés de celui de

Lille, non moins étendu que celui d'Helchin, et dont fut aussi déta-

ché le petit Dnyenné de Carnin; enfin le Doyenné dé Me~in, qui, plus
tard, fut désigné sous le nom de Doyenné de Wervick, fut formé aux

dépens de ce!n) de Courtrai.

Le synode de l'année t6M, qui renouvelle la plupart des prescrip-
tions antérieures sur les obligations des Doyens ruraux, alors nom-

més indifféremment .4rc/n';)t\Mf))/fert et Decani C/n'Mt«Mtt<ott~, n'in-

dique point leur nombre à cette épcqne

Malgré la nécessité du partage des anciens Doyennés, tel que l'avait

opéré t'éveque de Vendeuille, il ne fut pas de longue durée,
surtout par l'effet des modifications territoriales résultant de causes

politiques, conquêtes et traités. Ces nouvelles divisions furent en

partieabolies, en partie modifiées vers le milieu du xvn* siècle.

En eB'ct, en tM5. Buzelin (dans sa Gallo-Flandria, p. 255), indique
le partage du diocèse de Tournai en six Doyennés seulement, sans

ten~rcumpte delà division opérée par Jean de Vendeuille, et en ajou-
tant qu'il n'y en avait primitivement que cinq, le Doyenné de'Lille

comprenant le territoire qui forma depuis celui de Seclin.

Voici cette division donnée par Buzélin

D«!t<!«t<r')nM-cpectH'c/n<H:

i. Be~n'nensem Flandrorum.

2. CortfOMtMen).

3. 77~c/t'?)en~e~t Gallorum.

4. 7'o'nacenœnt.

5. 7fMu!enMm.

6. Sicliniensem.

i.Conc<Germ.,t.VtI),p.4'!5etsuiv.
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Dans un synode de l'année~643, on voit figurer, en cet ordre, les

deux Archidiacres et les huit Doyens ruraux 1
~fcAttttttconu~ornafentt't.
~rc/n'dt'oconu~~andrta?."

`

t.DecattutT'ornocMn..
2. Cortracensft. )

3. ~eicAtn'eMM Gallorum. <

4. Helchiniensis Fiandrorum. t Dt'<<ft'c<UMttt Chr«-

5. jlmaHdt7ïeM!'5 (S.-Amand). j hayn~h~ Pecottt.

6. ~trot!t'(tce'Mt<.

7. Secliniensis. r

8. Ulmensis.

Dans ce m~me synode (tit. xvM.,0.6) on lit la prescription em"

vante de l'évêque:
.Archidiaconos nostros (monemus) ut ~u~t&ë~ in auo respective

districtu, assumpto secum Decano C/trts~o~t~ loci, t't's~e< mo-

nasleria monialium tM)s<f<B dt'ŒCMtt.

Ces mêmes divisions se retrouvent dans un synode de Fannëe
i649'.

Un antre synode de l'année t660' présente un Doyenné nouveau,
celui de Menin, qni remplace le Doyenné de Wervick, et devait com-

prendre le même territoire.

1. Decaîto~ Christianitatis roftmcenst'N.

2. Insulensis.

3. Cortracensis.

4. SMHnMrut's.'

5. S. Amandi.

6. ~fene!meMSt~.

7. Helchiniensis F<<Mtt!rorum.

8. ~e~cAît~enst'sGa~ofutn.

Dans ce même synode, on voit l'indication de f'.<t)'cMfH<M. major, r,

tju~o Tornacensis, et des producteurs districluum Flandrix Val-
<OtttcB.

La carte de la seconde Belgique, publiée par N. Sanson en t66~,
n'indique plus que six Doyennes f Tournai et le Tournais~; Se-

ciin 3. Lille; 4. Courtrai; 5 et'B. les deux Helchin.

Sur la carte du diocèse de Tournai, par Cappelier, en t69~, et sur

l'édition de )709, les deux Doyennés de S.-Amand et de Wervick re-

paraissent, et l'on compte huit Doyennés ruraux dans le diccese,
savoir

Les cinq Doyennés primitifs: t. Tournai; 2. Helchin; 3. Lille;

f.Conct'G<'rtn.,t.IX,p.6M.

a.Conct!.Germ.,t.)X,p.692.

3.CottCti.G<!rm.,t.)X,p.676.
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4. Seclin; 5. Courtrai; et trois autres 6. Saint-Amand, déjà créé

en t588 7. Wervick, qui remplaça celui de Menin créé à la même

époque; 8. les deux Doyennés formés aux dépens de celui d'Hetchin

(Heiehin Wallon et Heichir. Fiamand).

Le Doyenné de Tourcoing fut réuni à celui d'Helchir. Wallon ceux

du Quesnoy et de Waurin rentrèrent, en grande partie, dans le

Doyenné de Lille; celui de Carniu fut probablement rendu au Doyenné

d'Helchin.

En t6<5 figurent dans un synode'

~fcMd'oc. prtmartM, Mtt major.

Archidiac. Fiandrix.
f. Decanus Christ. Tornacensis.

2. 7nsutm~.

3. CoT'<rac<!Mt<.

t. ftroct'acm<«.
5. Betc~")<eMttF!an<tt'ofMnt.
6. Mmen~.

Dans un synode de i673 flgurent les deux Archidiacres ~t. major

ft Fiandrtœ, et les huit Doyens de Chrétientés 1:

<. Decanm Christ. Tornacensis.

2. Cor<racen<t<.

3. NmeneM (ou /Mu!e!H« 7).
4. Sectiniensis.

5. Heic/unteTMM WoHonum.
6. Vtroot'ocenfM.
7. Helchiniensis Fiandrorum.

8. S. ~mondt.

Un autre synode de t6!7 présente dans l'ordre euirant les Decani
<ft<<rt'c<UMnt ChrMf'ant<a(M~

t. Decanus Cf'W<<<an«o<t< ï'ornocmttt.
2. ~Mu!en<«.

3. Cor<racen<«.

4. S. Amandi.

5. &ch'!t«!nst'9.

C. Helchiniensis f~TtdfOfum.

t. Helchiniensis Gallorum.

En (6~9 on voit, outre les deux Archidiacres

t. Decanut Chn'tt. Tbfnaeentt't.

2. Insuiensis.

1. Concil. Germ., t. tX, p. t:.

ï.7d.,p.44.
3. Id., p. St.

4. Id., p. 6:.
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S.DecattMS.~manSt.

4. Sec~ttt'etMt:.

5. Helchiniensis Cattorwn.

6. Helchiniensis Flandrorum.

7. Viroviacensis.

Le Doyenné dj Wervick manque à la liste de <67t le Doy. de Cour-

trai àceHedet67S; les Doyennés de Lille et d'Helchin Flamand man-

quent à celle de t678, parce que chacun de ces fonctionnaires était

absent des synodes'
En t679, sont présents au synode':

l. Decanus Christ. Tornacensis.

2. Cortracensis.

3. S. Amandiniensfs.

t. Secit'nt'eno'j.

5. Helchiniensis GoHoftMtt.
6. ~tfoot'ocenctt.

Les statuts synodaux des années 1679. -1680.- 1681.-1683, pré-

sentent, pour le Dajenué rural de Courtrai, une subdivision que je
n'ai remarquée, dans ce diocèse, àaucune autre époque et dans aucun

autre document. Ce Doyenné y est séparé en deux parties, l'une <'n

deçà de la Lys, ou partie méridionale dépendant de la France, l'autre
au delà dela Lys, ou partie septentrionale soumise au roi d'Espagne.

Voici l'état inscrit au synode de )680

/rcAttHajConut major.

7/. Archidiaconus Flandria.

t. Decanus Chr<<(ton«a(« T'ornacen~u.

2. Insulensis.

3. Cor<racetM<< citra Lisam (pastor portionis meftatO-
nalis oppidi Cof~faccn~t' J.

4. Cor<ractn<f< ultra Lisam (pa<<or portionis «?<<<)-
trionalis oppidi Cor(racen'M).

5. S. Amandi t'n Pabula.

6.' districlus Secliniensis.

7. districtus ftroot'ftcen~tt.
8. districtus He!c/ttn<en<t< Fta'afct'uttt.
9. at'~î'tctu~ Helchiniensis Gallorum.

Cet état de choses subit encore de nouveaux changements pendant
le xv~n* siècle.

La liste des Doyennés ruraux et des paroisses du diocèse de Tour-

i.CotCt!.Germ.,t.!X,p.679.

x.Conctf.Gefm.,t.X,coi.Met <()'
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nai a été publiée plusieurs fois pendant le xvur siècle. Je possède un

de ces états, imprimé alasuited'unvotumein-i8intitu)é

Petit dictionnaire historique et géographique de la C/tfMeHemede

Lille. Édit. nouvelle, t733. A Lille, in-t9 de 36 pages.
P.

34,
est cette liste sous le titre suivant

Les cure! du diocèse de Tournay, divisées selon leurs Doj/ettnM,

avec leurs patrons:

t. Doyenné d; Tournay, y compris tes sept cures de la ville et les

six qu'on nomme suburbicaires. 54 paroisses.
2. de L'«e. 52
3. d'B~cht'n Wallon. 28
4. d'/ye~un ~~MKttnd. t8
5. deSech'n. 32
6. de Saint-Amand )7
7. de Courtr(t; 20
8. deM~rctdt. i2

Nombre totat. 223 paroisses.

Une liste publiée par Expilly, en )766, Dict. geo~r. des Gaules,

tV, 966, indique dix Doyennés dans l'ordre suivant

t. Ville, suburbicaires et Doyenné de Tournay. 36 paroisses.
2. Doyenné de

!.it~e.
3t

3. d'Orchies. t9
~t. de Lommes. 2t
5. d'EtchinWatton(parerreuraHott). 24
6. d'E)chin Flamand. )S
7. de Seclin 25
8. deSaint-Amand. )7
9. de Courtray. 20

to. de Wervick. t2

On voit ici paraître pour la première fois le Doyenné d'Orchies;

cette ville, située à l'extrémité occidentale du diocèse, dépendait an-

térieurement du Doyenné de Tournai et T"urnaisis; il forma, au

xvin* siècle, le siège d'un nouveau Doyenné rural. ).e Doyenné de

hommes, désigné dans les titres duxvn~ siècle (synodes de t643, <665,

1673) sous le nom latin deD. Nmen~M, fut un démend)rement du

Doyennéde Lille. Le chef-lieu, situé à quelques lieues à l'oncst de

Lille, comprit la partie occidentale du territoire decet ancien Doyenné.

Ce Doyenné n'a eu qu'une existence très-passagère.

La carte la plus récente du diocèse, publiée en i7S9, présente les
dix Doyennés.

La modification capitale apportée en 1559 à l'organisation géogra-
phique du diocèse de Tournai, et les changements qui en furent la

conséquence pour la portion qui continua de former ce diocèse, furent

accompagnés de changements non moins importants dans 1~ division
Décanate des deux anciens Archidiaconés de Gand et de Bruger, deve-

nus les diocèses des mêmes noms. Les Doyennés de chacun d'eux fu-
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rent au moins doublés. Si l'on veut avoir la division Décanale la

plus complète des très-grands territoires qui formèrent, depuis les

temps les plus anciens jusqu'en <559. le diocèse de Tournai, on doit

ajouter à la liste donnée ci dessus des douze Doyennés crées par

J. de Vendeuille en f588 dans la partie réduite de ce diocèse, les

deux tableaux suivants, représentant ks divisions géographiqNes des
diocèses de Gand et de Bruges, à pe't près à la même époque

Diocèse de Gand, ou ancien ArchidiaeonëdeGand': 1

t. ~t-ch!p<-M&<ero(Mur6t< 10 paroisses.
2. Dec<MM<Ms furai'< EMr~AemxMM. 2!
3. WMt.E. M
4. BtfhiCMX. 2t
5. rftteromoodttnut. 2t

6. ji!d<!n<tr~eMM. M
7. jDonMnu< 25
8. ft~<onM. 22

Diocèse de Bruges, ou ancien ArchidiacoDé de Bruges

1. ~fcA'prM6)<<era<M ur6t~.
2. Decanatus fum~~ Bru~en~ 9 paroisses.
3. Oudenburgensis. <5
4. TTtoroJtefKt~ 17

5. G/n.!(eHeMtt. 20

6. Rollariensis. 15
7. ~trdeK6<tf~eM«. n
S. Dammensts. )5

Un autreDoyenné parait avoir été ajouté au diocèse de Bruges.

Avant t559 i'Archidiaeonë de Gand n'était partage qu'en quatre
Doyennés Gand Roullers, Audenarde et pays de Waes.

L'Archidiaconë de Bruges en comptait seulement trois Bruges,
Oudenbourgh et Ardenbourgh.

En résume, le diocèse entier de Tournai, avant <559, était divisé
en douze Doyennés ruraux; le territoire du mëtne diocèse, après la

création de deux évêchés nouveaux, en comprit, dans ses anciennes

limites, vingt-sept ou vingt-huit. Avant 1559, il comprenait plus de
500 paroisses il fut réduit à 2M après 1559.

Ou verra les Jétails des nouvelles divisions dans les notes des

diocèses de Gand et de Bru~s.

Rapports entre les Àrchidiaconés et les Pa~t.

La concordance entre les trois grands Archidiaconés de l'anciçn
diocèse de Tournai et les trois principaux pagi du territoire de cette

Ctutfa~ mentionnés avant tous les autres, par le témoignage
le plus

i. Sanderus, ~'tandrt'Ot!tu«ra(tt.Co)on.Ag<)M).in-f',t. p. tM.

,2.M.,p.aw.
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anthentique, me paratt aussi réelle que dans le diocèse de Cambrai.

Cependant, quoique le texte qui en fait labase ait été cité fort souvent,
cette concordance ne semble pas avoir étéjusqu'ici remarquée par les
nombreux géographes, antiquaires et historiens qui se sont occupés
des rapports et des limites des territoires de la seconde Belgique.
La question des~fenapu et des Nervii, si brûlante et devenue toute

municipale et presque personnelle, entre les défenseurs de l'antériorité

relative des deux diocèses, avait absorbé leur attention, et l'avait dé-
tournée d'autres rapports plus simples, moins compromettants, et

beaucoup plus utiles pour l'histoire de la
géographie.

Le document authentique le plus ancien 'après les sources ro-
maines, dans lequel il soit fait mention des divers territoires

compris entre les limites de ce diocèse, est la vie de S. Ëloij évoque de
Tournai et de Noyon, par S. Ouen, évoque de Rouen, son contempo-
rain et son ami, document précieux dont il a été déjà fait plusieurs
fois mention '.Les événements qu'il constate remontent a la première
moitié duvn* siècle (588-659J; le fait particulier dont il est question,
est de l'année 640. L'auteur qui les a retracés, en témoin oculaire,
était mort en 683. Il n'y a ni interpolation dans ce texte, ni .contesta-

tion aucune à son sujet.
Il est nécessaire de rappeler textuellement le passage qui me

semble fournir pour ce diocèse un argument solide en faveur des rap-

ports des pagi avec lesArchidiaconés.Il concerne l'étecLion de S. Eloi

a la dignité épiscopale, faite suivant les usages de l'Église aux vif et

vin* siècles, par le clergé et par le peuple réunis.

E~trun<.S.E<t'f)'um.<t< prseMet Ecclesix ~OMonMtgoM)'
MfMt~uerunt cusfodeïn urbium seu municipiorum, htj foco&u~M,
~ermtmdeM' M'!tce< ~ua°

Mt me<roMi«.urM, Tornacensi oero ~Uee

~uondo~ regalis ea;<t<t'< ctt'tto~, NotJtomaoen~t quoquè et Flan-

drenst, Gandensi eh'am et Cor<urtocm~t. 06 hoc itaque eum oei
maximè t'nAt't ~oct~ dederunt pastorem quod incolx ejusdem regionis,

magto ~dhuc M parle, getMt'Hfatt's errore deitne6an<ur

Aucun diocèse n'est indiqué ('ans ce texte; plusieurs villes, sous le

titre d'urbes et de
muntopto,

avec leurs territoires, y sont seulement

énumérées. Ce sont les suivantes

Vermandense. Tornacense. ~Vootomogtn«. F~cmdrmM.

Gandenre et Corturiaceme.

Le premier et le troisième de ces noms de villes et de territoires

indiquent les deux villes et les deux pagi de Vermand et de Noyon qui
constituèrent le diocèse dont le siège fut successivement dans cha-
cune de ces localités, et que saint Médard avait occupé jusqu'en 5tS,
moins de cinquante ans avant saint Eloi.

Quart aux quatre autres noms, ils indiquent des territoires bien

i. Voir Ies notes du diocèse de Noyon, ou de Vermand.

2.F'<<tS.EH{;<t<t6~udoefto,).H,c.));inSptC'h~t.H,ëd.in-f.,

p. 90, et tome V de l'éd. in-4. -D. Bouquet, tome III, p. 557. Sur la

vie de S. Ë~oi, on peut aussi consulter la savante dissertation du
P. Ghesquièces. Act. M. Belgii, t. Ht p. 9t et la traduction de cette

vie, par M.C. Barthëiemy, is47, in-8.
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connus celui de Tournai puis celui de Bruges.qui, d'âpres d'autres

textes un peu postérieurs, correspond au terntoire dont les habitants
les plus anciens sont désignés sons le nom de f~Mtdrcn~M, pays fort

différent des Flandres du moyen âge et des temps modernes; celui

de Cand et enfin celui
de Courtrai.

On voit par un autre passage de la même biographie que la sur-

veillance épiscopale de saint Éloi s'étendait aussi sur les habitants
du territoire d'Anvers (~ndocerpentM), qui plus tard fut assigné au
diocèse de Cambrai, des Frisons, des Suevi et autres Barbari du litto-

ral, qui constituèrent plus tard, en grande partie, le diocèse d'Utrecht

Pour ces pays saint Eloi était un évêque régionnaire, un chef de
mission, comme le fut saint Amand et comme le furent, plusieurs
siècles plus tard, les saints et courageux Willibrod et Winfried.

Le biographe de saint Ëloi n'attribue point le titre d'ëvêché à la
réunion des quatre territoires du premier texte. Cependant près d'un

siècle auparavant, même en mettant de coté la question tant contro-

versée du siège de Superior, évoque des Nervii, ta ville de Tournai

constituait un diocèse distinct, qui avait eu, avant saint Etni. deux

autres évoques au moins, saint Eleuthère (502 à 546) et saint Médard,
son ami, son confrère, et son successeur. Celui-ci avait, le premier,
réuni sous son administration, ou plutôt sous l'influence de sa-prédi-

cation, les Civitates de Vermand ou de Noyon et celte de Tournai

La cause du silence de saint Ouen sur la qualification épiscopale à

donner à ces territoires est évidente: la foi chrétienne qui n'avait pé-
nétré que dans une partie de ces contrées, y avait été fort altérée, et

la plus grande partie était encore, ou était redevenue païenne. Outre
le passage ci-dessus, on peut invoquer le texte des prédications Il
de saint Eloi lui-même aux habitants, texte qui a été reproduit par
saint Ouen et

qui
énumere tant de superstitions païennes conservées

les unes d'origine Gallo-Germanique, telles que le culte des pierres,
des arbres et dea fontaines,les autres d'origine romaine, telles que

l'adoration de Diane, de Minerve, et une foule d'autres coutumes ido-
lâtres. Les efforts de la prédication de saint Éloi sont en outre con-
statés en ces termes par saint Ouen

J)fu!<um in Flandris laboravit; Andoverpis pugnavit, multos que
efforM mnoertt'i*.

Si la subordination des autres villes et territoires à un seul et

même diocèse, celui de Tournai, n'est pas indiquée par le texte
de saint buen, elle ressort, sans la moindre incertitude, de leur

seule mention. Les villes ou municipia dont il fut alors établi le Custos,

). Id., t. tï, c. )n. Flandrenses, Andoverpenses, Frisiones et Sue'"

et Barbari, quique circa mafM liglora d<~entM.

2. L. II, c. xv.
3. Une autre date de l'épiscopat de saint Ëteuthëre est celle assignée

par le P. Boucher (Belg. rom., L. X); d'autres historiens antérieurs

font remonter son ëpiscopat à l'a. 484, et sa mort a l'a. 532, l'épiscopat

de saint Médard embrasserait alors les années 532 à 545.

4. 7d.,t. H, c. YHt.
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en même temps qu'il était prépose à ta ville de Vermand, sorte de

Métropole de tous les pays sur lesquels s'étendait la surveillance
paptorafe de saint Ouen, indiquent précisément les grands territoires

qui constituèrent 1évêché primitif de Tournai.

~j)'abotd,
le chef-lieu lui-même avec sa qualité de Civitas, qui lui

était'appliquée à plus d'un titre, politique et religieux Tornacensi

~UeB çuoMdom regalis ea titit Civitas.

On voit par un autre passage de la vie de saint Ëloi().!f,c.xxxt)t),

que la surveillance du clergé
de Tournai devait être, par suite de sa

réunion à un autre écèché, confiée à un fonctionnaire ecclésiastique

particulier Balderado Ecclesix Tornacensit abbati.

Puis, f~'dren~e qui représenLc Bruges et son territoire.
Et enfin, Gandense, désignant la ville et le territoire de Gand.

Ce sont bien là les trois grands Archidiaconés du diocèse qui con-
servèrent plus tard leurs limites primitives, à l'époque de la division

de ce di< cèse en trois autres ()559). De tei!e sorte qu'on peut supposer,
avec une très-grande apparence de vérité, que les trois diocèses de

Tournai, de Bruges et de Gand, tels qu'ils furent formés au XYf si&-

cle, reproduisent
à

peu près exactement, en tenant compte toutefois

de plusieurs plus petits territoires subordonnés, les trois grands

pays ou territoires primitifs de cette partie de la seconde Belgique,
le Tornacesium, le Ftnndrense ou Brugense et le Gandocenss.

Reste un autre territoire, également ancien, cité par saint Onen,etqui
ne devintpoint la base d'un Archidiaconë,le territoire du municipium
Curtracense. Mais il forma le plus important Doyenné turat du dio-

cèse. de même que le territoire du bourg de Seclin Vicus Soct'Hnt'us

célèbre par la découverte du corps de s<iint. Piat et d'autres martyrs du

tv" siècle, devint chef-lieu d'un territoire mentionné aussi dès le vfpar

saint Ouen. Le rerr~o7'tU7ït~denŒM~n5e,que nous avons vu s'être

conservé jusqu'à nous sous le nom peu altéré de Mélantois, est devenu

le centre d'un autre Doyenné rural non moinsimportant.

Il en fut de même du'pays de Waes, qui forma un Doyenné rural

entièrement identique avec le Pagus du même nom. Les siéges de
la plupart des autres Doyennés, et surtout Wervick, Hodenbourg.
Thonrouet, Menin, étaient aussi au nombre des plus anciennes villes

du diocèse.qui donnèrent à la fois leur nom à de petits comtés et aux

Doyennés ruraux.

Séparation des évêchés de Tournai et de Noyon en U46.

Nous avons déjà vu, dans l'histoire du diocèse de Noyon, comment,
dès le Vt* siècle, ces deux Ctct~ates' distinctes sous l'administration

romaine, distinctes dans la première organisation des Églises de la

Gaule, furent réunies sous le gouvernement d'un seul évêque, saint

Méda.'d, plus de deux siècles après l'introduction du christianisme

en ces contrées. L'action des rois Francs fut évidente dans cette
réunion. Soumettre à la surveillance d'un seul chef ecclésiastique

deux pays aussi éloignés et séparés l'un de l'autre par le vaste dio-

,I.H.,).II,C.YH.
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cèse de Cambrai, c'était aider à la concentration du pouvoir dans

ces mêmes contrées sous l'autorité d'un seul chef politique. Aussi

le roi Clotaire, fils de Ouvis. favorisa-t-il cette union. L'affaiblis-

sement et la persécntion de la foi chrétienne, après la mission de

saint Piat, considéré comme l'apôtre du Tournaisi: vers la tin du
m' siècle, n'y furent

pas
non plus étrangères. Cet affaiblissement

avait été si
complet, qu avait entraîné l'abandon de la ville par les

nouveaux convertis, et la translation du siége de la chrétienté au

village de Blandain. Cette persécution continua sous i'éuiscopatde
saint Ëleuthère, et durait encore lorsque saint Médard, dejà évoque
de Vermand, dont le siège.venait d'être transferé à Noyon, fut élu
évêque de Tournai, vers le milieu du Vf siècle.

Depuis cette époque jusque vers le milieu du x~° siècle, c'est-à-

dire pendant près de six cents ans, les deux diocèses demeurèrent
soumis à l'autorité unique de t'évoque de Koyon. Mai~ cette réunion,

si contraire aux intérêts et aux exigences
du cuite et de la surveil-

lance dans d'aussi vastes territoires, n'occasionna pas le moindre

changement dans tes anciens territoires politiques, non plus que
dans tes divisions Archidiaconates et Decanates. On ne peut, il est
vrai, fixer la date rigoureuse de celles-ci, mais on voit les mêmes avant

et après la séparation, en ii~6. On sait en outre que l'administration

ecclésiastique des deux diocèses é~ait coniplétement distincte; les

revenus, les charges, le Chapitre cathédral, i'OtOciatité, tout était dis-

tinct. L'époque titulaire ne mettait point de préséance dans t'énoncé
de ses deux titres, et on tit dans les chartes, tantôt ~Vo«tome'~«

et Tornacensis, tantôt 7'omacen~ et A~out'omcm~ ep~conu~.
néanmoins, le clergé etle peuple du diocèse de Tournai tentèrent

plus d'une fois d'obtenir la disjonction des deux diocèses, longtemps
avant de pouvoir y réussir. L'éloignement des deux siégea, l'ac-

croissement de la population, les différences des gouvernements

politiques des deux diocèses semblaient nécessiter cette séparation.

Durant les premières années du xn' siècle, la maladie de t'é\'èque
Balderic, dont certaines décisions avaient été contraires au clergé
de Tournai, parut offrir au Chapitre de cette ville une occasion dont

il essaya de profiter. Deux papes, Urbain tt, puis Pascal H, furent
favorables à ses instances que justifiaient les anciennes coutumes,
depuis si longtemps violées, et les besoins actuels de lEgtise. Mais

la résistance de l'archevêque de Reims et t'imer' ention d'Ives, évoque

de Chartres, en faveur de l'évêque de Noyon, le maintinrent encore

dans la possession des deux sièges.
Vainement le clergé de Tournai avait obtenu de Pascal TI de pro-

céder a l'élection d'un évèque, et avait choisi Herbert, Archidiacre

de Térouanne; l'archevêque de Heims refusa de le consacrer. Sous

'le pontificat d'Innocent 1), la collégiale de Tournai profita de la sus-

pension de t'éteque Simon pour obtenir de nouveau le droit d'élire

un é'èque. Les choix se portèrent sur Absalon, abbé de Saint-Amand.

Ilais Simon rentra en grâce auprès du souverain pontife, il obtint

qu'on retardât la confirmation, et que le fait et le droit d'élection

sent soumis à une assemblée d'évoqués.
Ce ne fut que sous le pape Eugène ttf, et à la

pressante sollicita-

tion de saint Bernard, avec lequel ce pape avaitvécu à Clairvaux, que
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la séparation des deux diocèses fut enfin autorisée et définitivement
réalisée en t t6-m7. Plusieurs lettres furent écrites à ce sujet par
le pape au clergé et aux fidèles de Tournai, ainsi qu'au roi de France,
Louis VII, et au nouvel éveque de Tournai, Anselme, abbé de Saint-

Vincent de Laon, élu par le clergé de Tournai, sur la désignation de

saint Bernard et du pape. L'influence du comte de Flandre fut aussi

très-grande pour la séparation des deuxévêcbés

Chapitres et abbayes du diocèse de Tournai.

Chapitres

Capt<. Tornacense. (Chapitre de la cathédrale.)

Capti. Curtrace'tM. (Eglise collégiale de Sainte-Marie, de Courtrai.)

Capit. Insulense. (Église collégiale de Saint-Pierre, de Lille, fondée

en )055.)

Capit. S. Dottt'Ctant(Donatiani)tn Brugis, (Église collégiale de

S.-Donat, de Bruges.)

Capfi. S.JtfaW~ in Brugis. (Eglise collégiale de Sainte-Marie, de

Bruges.)

Capit. de Be:)e~e~e. (Eglise collégiale de S.-Sauveur, d'HarIehecke.)

Cap't. S. Pharaildis in Gandavo. Sainte-Pharailde, à Gand; Chap.

transféré à l'église de S. Nicolas.

Capit. StcHnt'etMe. (Eglise collégiale de S.-Piat, de Seclin.)

Copt<. de Thoralto. Chap. de Thourout.

Capit. S. Bavonis. (Eglise collégiale de S.-Bavon, de Gand, deve-

nue abbaye, puis cathédrale du diocèse de Gand en t559.)

Il faut ajouter le Capit. ~~ttgemfenM(Afnigheim);
le Capit. Fa-

yempt<M<tMe(Falempin) et plusieurs qui furent convertis en abbayes;

le Capit. Eb~hMnt'MM, fondé près d'Audenarde en fn9 le Cap't.

reneremondenM (Termonde); la collégiale de S.-Pierre d'Anthoing, et

celle de S.-Pierre de Commines.

Abbayes.

t°. Abbayes de l'ArcMdiaconé de Tournai qui continuèrent

de faire partie du même diocèse après tS69.

Ordre de S.-Benoit.

~6ba)/M d'homme! Saint-Amand-en-Pevèle (S. Amandus in Pa-

bulâ, primitiv. jfon. E~onen<e). L'une des abbayes les plus illustres,

f. Voir, sur ce fait de l'histoire ecdësiastique de la seconde Bel-

gique:~<ttpftM.CoHec<t.H,coI.93.–JVot).7'/tM.ottecd.,t.ni.

~Vofraffo rM<ourattot)M,

t.

of)b. S. ~fsrtt'nt fornacentu (a!) Hert-

manno), in Spt'ctt., t. n, éd. in-fol., p. 9~. M, M.; in-t, t. XII.

–Mirœus, Op. dtp:t.H.p. H5t, tt57, H6S.–Sanderus,F!an-

dr<o t!tu!<ro<o, t. m, p. M7. N. Gait. chrtst.. t. Ht, ce!. 2tt. t.

2. D'âpres un document de (33t (Varin, J.rchtCM (tdmMMtr. de

~e<t))t,H,i!,p.63e.~
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des anciens diocèses des Pays-Bas catholiques; fondée entre Tournai

et Vatenciennes, entre t'Etnon et ia Scarpe, vers 639 par S. Amand,
alors évëque réeionnaire. e

Saint-Martin (S. ~/or<tttM ?'ornŒce'Ut~); fondée à Tournai, par
S. Eloi, en 652.

Abbaye de femmM; Notre-Dame de la Pat!, à SaiNt-Amand(.Bea«
Mari de face); fondée pendant le xyn" siècle.

Ordre de S.u~Mtut.

Abbayes d'Aomme):
Cisoing (Cisonium), à 3 lieues de Lille; fon-

dée comme collégiale au fx* siècle, convertie en abbaye au Xf°.
Falen'pin (~t~mpt'num, ~wp~uw), près de Sëclin fondée en

1039 comme collégiale, puis bientôt après (1049) abbaye.
Saint-Nicolas des Prés (S. Nicolaus à Pratis) fondée vers n25 à

Tournai.

Abbaye de /entmet Notre-Dame des Prés-tes-Tournai, ou le Pré-

Porcien, ou N.-D. de Bon-Consei) (B. ~art'o de Pra<t)); fondée en

<Mt prës d'Haspres, transférée en 1236 prè!< de Tournai.

Ordre de Citeaux.

Abbaye d'hommes; Loos ou Loz(ZatM B. Maria'), fille de Clair.-

Taux; fondée en ti46 ou t<52 près de Lit!e.

Abbayes de (emmes Wevetghem ()~e))e~em<eMM, ou Wevolge-

mium abb.),'fille de C)air\'aux; fondée en 1214, sur le bord de la

Lys, entre CourtraietMenin.

Marquette (~ar~ue«o, j)/aryfe«.E, auparavant Bon-Repos, Reclina-

tortu'n, ou Bona requies B. ~f. Virginis), fille de Clairvaux; fondée

en <2M près Lille.

Groningue, Groeningen (Groningensis a66o<t'<[) fondé? à Conrtrai

en 1238.

2* Abbayes de t'Arehidiaconé de Gand, qui furent réunies
en <559 au nouvel évêché de ce nom.

Ordre de S.-BenoX.

Abbayes d'hommes Saint-Bavon de Gand (S. Bave Gandaoentx);

fondée en 631 par S. Amand, comme collégiale, puis abbaye régutiere.
'Ce célèbre monastère devint en )559 la cathédrale, la collégiale prin-
cipale du nouveau diocèse de Gand.

Blandin, ou Saint-Pierre de Gand (Blandinium Blandt,nberg,
S. Petrus Gandat;en«'*); fondée sur le mont Blandin, près de Gand,

par S. Amand, vers 63f'.

Ordre de S. -~u~u~tt'n.

~Mouede ~emmet: Sainte-Marguerite de Groenenbriéte(S. Mar-

garita Gfonem&rt~n)u); fondée a Gand vers i3S9.

37
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Ordre de Citeaux.

J4ooa~ed'hoMTKe~:ïtaudeto, Bauloo (Paude~oa, B~ë'~o); fondée à

Sinay, dans le pays de Waes, en n9t, transportée à Gand, après les

troubles religieux, vers la tin duxvt'siccie.

Abbayes de femmes Bilock ~Bi/otM; portus B. ~art'a:\n)ie de

Clairvaux fondée à Gand en t20t, comme hôpital, puis eu t227 comme

abbaye.

Doriselle (Don'se~a) fondée à Evcrgheim au commencement du

x;i~ siècle.

Suiveck (S«tM;(ft, Sut6eca); fondée en 1223 à Tenremonde, trans-

férée en 1228 dans le bourg de Suiveck.

Rooscmhercb, ou Waësmonster (~on!î(jsaj um) fondée en 1226

près, puis dans Tenrpmonde.

Oost-Eecklo (Oistertoa); fondée vers t20o dans le bourg d'Aelschoet,

presEc)on,ai)ieuede'!and.

Terhagen, ou abb. des Hayes (Hagensis ah6a<t'o).; fondée en 1230

dans la ville de Gand.

Magdendal ~<ttH«)!r0't)um); fondée ou transférée à Audenarde

en ~233.

Nonenheuschp, Nieulhenbopsef6. ~foriŒ de JVouo Dosco. Nonnem

boscus, Silva-Nonnarum) fondée vers t242 prés de Gand.

Ordre de Prémontré.

Dronghem. Drongène (ï'runct'~tMm, J'ruocyttttt'um), sur la Lys
près de Gand d'abord ordre de S.-Benoit, puis de S.-Augustin, enfin

dePrémnntré.FondéeavanHetx'sieele.

II existe aussi dans t'Archidiaeor.é, devenu diocèse de
Gand, comme

dans ceiui de Bruges,
un

grand nombre d~ couvents de femmes, d'ori-

gine moderne, en particulier des ordres de Saiute-Claire et de Sainte-

tihgite.

3". Abbayes de t'Archidiaeonë de Bruges qui forma
eni559lenouveiévéché.decenom.

Ordre de S.-Benoit.

Abbayes
d'hommes

Oudenbourg (Aldevtburgum),
entre Bruges et

Ostende fondée vers t056 ou tOS4.

Saint-André-tes-Bruges (S. ~«drM.sprope Brugas); fondée en nos.

Abbaye de (emmes Sainte-Gudolene de Ghistelle (S. Godohnff

Gts<ei!t)M< fondée vers t090. d'ahord près Bruges, puis transférée

près Ghistelle, à 2 lieues d'Ostende. Reformée en tt50.

Ordre de S.-Augustin.

Abbayes d'homme! Eeschout(Querc<tttm),prës, et plus tard dans

Bruges fondée d'abord comme collégiale en t0:0, puis comme ab-

bayeversnM.
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Sostendale,Soenstendael (Du!cb<!o!H<); fondée en t*:t5 presMid-
delbourg en Flandre.

Abbaye de /emmM Saint-Trudon d'Odegheim, près Bruges; fondée

d'abord à Bruges.

Ordre de C!teŒu~

Abbaye d'Aomme! Donst, Doest, Ter Doebt (mon. Thosanum, cft-

;)*t!<tde T'/tomn); fondée, au xn° siècle, à Lisseweghe.dans le r'~anc-

de-Bruges.
Abbayes de /emmes. (Sparmalia, ou Noua Jerusalem); fon-

dée vers tMO, &H~n(!ev)iet, à l'ouest de Bruges.

Hemetsdaeteou Hesendae)(V{tHt:,ouDomus cœ!t); fondée en t237

àEessene, dans le Frauc-de-Bmges, non loin de Dixmude.

Ordre de Stt!n<e-C~Ot)'e.

Abbaye des Urbanistes de Bruges, fondée en t260,
à Bruges.

Sources de l'histoire et de la géographie eccht'ash'~ues du

diocèse de 1ournai.

Pouillés.

J'ai pu consulter, ainsi qu'on l'a vu, un
grand

nombre de listes des

Doyennëerurauxdu diocèse de Tnurna~dressées soit avant, soit

après la division du diocèse. Oi~ en trouve plusieurs dans les sta-

tuts synodaux du xv~ et du xvn' siècle, ou dans d'autres recueils

que je vais indiquer; mais je ne sache pas qu'il ait été publié jusqu'à
ce jour un véritable pouï~e de ce diocèse qui soit antérieur à t559. H

enaétépubiiéptusieursdet'ëveehéreduit.
M. le vicaire gcnërat Decamps, dont j'ai déjà eu occasion de citer un

savant mémoire sur la vie de l'évèque Watter de Marvis, annonça

en )853 à la Société historique de Tournai' qu'il s'occupait d'un

travail ayant pour objet la reconstitution de l'ancien diocèse de Tour-

nai et l'indication des modifications que sa
circonscription

a subies

à différentes époques. Ce travail devra être accompagne d'une carte.

Si cet ouvrage, qui aurait de l'importance, surtout par la mise en
œuvre des documents originaux conservés dans tes archives des
évechés de Tourna!, de Gand et de Bruges, eût été publié, m'eut

sans doute évité une grande partie des longues recherches qu'a exi-

gées l'étude de la géographie de ce diocèse.
Les deux pountés manuscrits et inédits l'un et l'autre, dontje vais

donner l'indication, sont, tous deux, antérieurs à 559, et présentent,

1. L'abbaye des Dunes (d'abord de l'ordre de S.-Benoit, puis de Ct-

teaux), fondée vers tiOT, près de Fumes, n'avait point fait partie du
diocèse de Tournai elle dépendit successivement des ëvechés de Té-

rouanne, d'Ypres et de Bruges.

2. Bulletin, t. m, p. 39.
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en conséquence, l'état du diocèse de Tournai dans sa plus grande
étendue et avec toutes ses divisions primitives.

Le premier est du Xtv° siècle, et constate un état de choses plus an-

cien encore. H est conservé dans les archives du Hainaut à Mons; il

figure dans l'Inventaire analytique et chronologique de ces archives

publié en <652 (1 vol. in-t°) par l'archiviste M. A. Lacroix. J'ai déjà in-

diqué ce mss. dans les notes du diocèse de Cambrai, sous ce titre

7'aTftitonM oene/ic'orMm diocesis CameroMMt's, j'u~ta antiquam
~~aw, cum eorum co~atoft&us. Il comprend, outre les bénétices
ecclésiastiques du diocèse de Cambrai, ceux des diocèses de Tournai,
Térouanne, Liège et Arras.

Le second pouillé est conservé aux archives de l'évèehé de Gand; il

en existe même deux copies. II a été signalé pour la première fois par
M. L. A. Varnkcenig, dans son excellente Histoire de la Flardre et
de ses institutions'.

Ce document du xv~ siècle, est intitulé

!'Œ~a<0))M duodecim Decanatuum dyocesis Tornacensis. Voici
l'ordre indiqué dans ce registre de prébendes, et que j'ai adopté dans
le tableau de ce diocèse

Trois Archidiaconés et douze Doyennés

J. ~rc/n~Mcon~ de Tournai.

t. Doyennés Tournai (et Tournaisis).
2. Helchin.
3. Lille.

.t. Seclin.

5. Courtrai.

H.rchidtacotM de Gand.

6. Doyennés Roulers.

7. Audenarde.

S. Gand.

9. Pays de Waes.

lit. Architiiaconé de Brugej.'

10.Doyennés Bruges.
u. Ardenbourg.
n. Oudenbourg.
Cette division est, comme on.le voit, essentiellement différente de

la division postérieure à <559, indiquée par la bulle de constitution,
et par les cartes de l'évéché en <694 et en 1709. Sur celles-ci on ne voit

<-Ëdit.fr.,t836,t. !I,p.33t.Un autre pouillé de Tournai se trouve

an dëp&t provincial des archives de Gand, fonds de
l'abbaye

de Saint-

Pierre, n° 20. Il consiste' en un petit registre commence en t330, et

continué jusqu'en 1~35, qui contient aussi le diocèse de Térouanne.

Id., p. 333.
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plus figurer que les
cinq Doyennes de l'Arcbidiaeoné de Tournai, qui

furentensuite
augmentes d'un sixième, puis subdivisés en dix autres

et momentanément en douze.
Doyennés de Tournai et de Tournaisis. -D. deS.-Amand.

d'Helchin Wallon.-D. d't;e!chin Flamand.

de Lille.

de Seclin.

de Courtrai. D. de Wervick.

La carte du diocèse, la plus récente, donne l'indication des autres

Doyennés qui furent ajoutes encnre plus tard.

J'ai, ci-dessus, retracé les modincationssuccessivementintroduites

après) 559, danalenomhreetl'ordre des Archidiaconésetdes Doyennés
de ce

diocèse, surtout d'après les statuts synodaux du x\u" siècle

Les principaux synodes de Tournai, dans lesquels on trouve des

listes de~ Doyennés ruraux, sont ceux des années <663.– <664.–<665.

)673.–t677. ~678.– ~679. t680.– )66t. 1683. )688.

Au commencement du xvm° siècle, a été publié un pouillé du diocèse

moderne sous ce titre

Les cures de t'jÉ~cAe de Tournay, avec !e«r< patrons. Tournas,

t7~,in-S".

Dans une sorte de Calendrier historique de la même époqne, inti-

tu)é Le petit dictionnaire historique et géographique de la CA<!«<-

lenie de Lille, se trouve une liste des cures du diocèse de Tournay,
divisées selon leurs Pot/ennM, avec leurs patrons.

Il existe plusieurs éditions de ce petit ouvrage. Celle que je possède
a été publiée à Lille en n33 et forme un volume in-~8 de 36 p., avec

l'indication d'édition nouvelle. J'ai donné précédemment la liste qu'il
contient.

Expiily a inséré une liste semblable dans le supplément du tome IV

de son Dictionnaire oeo~rapMoMe de.! Gaules, p. 966 (t?66).
J. B. de Castillion, prévôt du cuapitre de Sainte-Pharailde, à Gand,

auteur de la Sacra Be~t't chronologia (Bruxelles, )7<9, in-8"), etqui

devint éveque de Bruges, en t7t3. a laissé plusieurs manuscrits

historiques concernant l'histoire de l'évcehé de Gand. Ces manuscrits

sont conservés dans la bibliothèque de cette ville; le plus important

pour la
géographie ecclésiastique du diocèse est intitulé

Faroc/n.B episcopatus GfmdtMenM!.

Castillion, qui mourut en tjss.avaitétéfecrétairedel'évëchéde
Gand. Le manuscrit dont il est ici question présente un véritable

pouillé du diocèse, tel qu'il était après )559, et alors (nM) divisé en

dix Doyennés ruraux et contenant 194 paroisses.

1. Les actes de ces synodes sont tous insérés dans les ~c~M de
la proc. eccl. de Rei7ns, t. )V. et la Collection des Concilia Germa-

t. X, u. t.–9. tS.–M.–St. 85. –95.– 99.– tOS.
t09.–«'.

2. Cft<o!. me<hodt~ue des manu.!cr«t de !a Bt'K. de !o ville de

Gand, p. 12, n° 53,par M. le baron de Saint-Génois. Gand, t6t9-t852,
t vol. in-9'.



TOPOGRAPHIE ZCCI.ESMSTIQUE43~

Ces notes détaillées sont en latin, alphabétiquement classées, et

présentent la contenance des terres de chaque paroisse, le nombre
des habitants, l'indication des seigneurs,les revenus, les décimateurs.

Elles forment un volume in-t" de t60 pages.
Un autre recueil mss. de la même bibliothèque (n" 54, < vol.

in-f° de )8t feuillets) contient le registre, écrit jour par jour, des
actes de plusieurs évoques de Tournai pendant le xvn" siècle, jus-
qu'en t67' Ces analyses sont rédigées partiellement

en latin, en fla-

mand et en français.
·

Il existe à la Bibliothèque impériale, dans le recueil des mss. de

Flandres (section des mss. deCotbert) plusieurs copies de pièces re-
latives au diocèse de Tournai (tomes LXV à LXX). Les divisions

ecclésiastiques des anciens diocèses en douze Doyennés y sont indi-

quées; mais on n'y voit pas de modifications à i'état géographique

constaté, pour les différentes périodes, par t°s documents que j'ai
indiqués ci-dessus.

Cartes.

Cartes du diocèse de Tournai.

Les cartes de ce diocèse, tel qu'il fut réduit en <559, sont nom-

breuses j'en connais au moins dix. Je n'en ai pas vu une seule qui
le reproduise dans toute son étendue primitive. 11 est probable que
la carte rédigée par Nicaise Lcfève, chanoine de Commines fjv'c.Fa-

bius), et par Wendelin, jointe par le P. Boucher à sa dissertation
de Nerviorum eliiscopo (vers )65u), représente l'ancien diocèse. Je
n'ai pu la consulter ni à Paris ni en Belgique.

Le diocèse nouveau tient sa place dans !es cartes ecclésiastiques

générales de la seconde et de la troisième Belgique

Dans celle de Sanson, d'abord, Belgiça secundo, t66i:,
Dans la carte de la Belgica ier< ProoMtCt'ft ecc<est'<MttCft Came-

raMtts~, par Kotin, jointe au tome m du A'. Gallia c/n'Mf!C[f)o, )735;
Dans la petite cane de la même Province ecclésiastique, par Bail-

lieul, insérée dans le f volume de t'Etat des Bëne~ces, de dom Beau-

nier,3*édit.(in-4', 1743.

Mais, comme sur ces cartes générales le diocèse de Tournai ne fi-

gure que dans l'état où il était après sa réduction, il faut le complé-
ter par les portions de territoi'es attribuées aux deux diocèses de

Gand et de Bruges, dans les cartes de la Province ecclésiastique do
Malines ou quatDème Belgique, et consuiter aussi les cartes distinctes
de ces évéchés, qui serontindiquées en leur lieu.

Toutefois, ces der-
nières cartes présentent surtout les subdivisions nombreuses qui y
furent établies après la séparation.

Voici ta liste chronologique des cartes du diocèse de Tournai, tel
qu'il fut réduit en 1559

t. La plus ancienne que je connaisse est de l'année t6io. Elle est
conservée dans la riche collection du département des cartes de la Bi-~

Miothèque impériale. Elle est ainsi intitulée

Tornaci
A'cr'orumept'Mop(UMperan(n;uus, <o<tt que ïbrtMCMt"

at;M;–oJ.B.~rtm<to~}!t<t!erptenM..

On y lit cette dédicace en style antique
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7?eMrcttdtMî'?nodomino D. 3~'c/taeH Desne episcopo Tornacensi
Jûftm. Baptista Vrientius ./tn<oerp. Tabulam a « (lelinealam lib.

mer. dedic. conMcra,t oue.–A't<t'erpt'a! ()6fo),nonM martii.

i f. pet. in-fol.
Les six Doyennés primitifs y sont indiqués avec leurs limites.

t. Deca'tatm ïbfnacMtt.

2. Secliniensis.

3. 7TMu~eï~t5.

4. Cnrtra.censis.

5. Helchiniensis Gallorum.

6. Helchiniensis Fiandrofum.

L'auteur de cette carte adoptait, comme on le voit par son titre, l'o-

pinion dominante parmi lesérudits flamands du xvf siècle, que le dio-

cèse de Tournai avait fait partie du territoire des Nervii.

2. Le diocèse de Tournai est tiguré, avec ses limites, ses six divi-

sions Décanales etles petits territoires civils que nous avons précé-
demment indiques, sur une belle carte de l'Atlas de G. Blaeu, inti-

tutëe

Ga!to-Ftanftr;'(t, in qua Css<e!!(ttttœ /,t'!<ttM, Dwcena et Orchiesia,
cum

ffe))eTtdenitb«f!, ~ec non J'orKacMttt e< Tornacesium: auctore

~/ar<tno Doué Gaf<o-f/andro. Guljelmus Btoeu excudit. i f. gr.

in-fo)., ornée des armoiries des principales villes de la Flandre Fran-

çaise. EUe est insérée dans le IV. volume, livre IX, page 165 de la

géographie Blaviane, in-fol., Amsterdam, t667.

Les noms des Dëcanats y sont seuls indiqués en latin; l'ensemble

de la carte présente tous les autres noms de divisions et de lieux

en français. Elle est mal orientée; le nord est à la droite de la

feuille.

Cette carte a été aussi tirée a part du grand
AHas de Blacu. Elle est

certainement antérieure à la date de l'ouvrage je la crois plus an-

cienne que celle de Sanson.

Je connais plusieurs exemplaires de cette carte, que je possède.

3. La carte suivante sans indication de date. ni de lieu, m d'au-

teur., me semble aussi l'avoir précédée. Elle est intitulée

La Flandre /fonca'se, conte'tant la Châtelleme du Doyenné de

Lisle, (~ouj'~rfïï/, T~c/tt~ c~ Sec~n, avec les territoires ou QuaT~tCT'N

de!ttBoMM,ou C"fe)tb(t;t<jMe't<m<AoM, Ferrain, Ce~pM,e< <MJ'<3;
h'<j~<s de Lens et de Pou.o~ et leurs dépendances.

Elle est aux armes de Franco et contient une légende
relative à la

population
des petits territoires. Les noms des Doyennés y sont

)nscr,its en.français. L'orientation est régulière. Je ne l'ai vue qu'au

~cabinet des cartes L2 la MNiothequt; impëriate.

4. N. Sansun. contrairement à son habitude, n'a pas consacré une

/:arte spéciale au diocèse de Tournait) nel'apasmemcréuniauxdeux

/)ioceses
de Cand et de pr.ugcs, qui en furent détachés: mais aux deux

~lioceses de
S.-Ôtner et d'âpres démembrés de i'éyëchë de Té-

rquanne.
La carte de N. Sanson porte pour titre

~ort;tt, Gorduni et Pleumosit in ~ort'Tt~ Les ere<c/)'c~ de S.



TOPOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUE440

Omer, Ipres et Tournay. Partie occtdenfate du comte de Flan-

dres où sont la Ftondre ~oHone et les Quartiers du Plat-Pays,

du Franconat et d'/pres, dans la Flandre feufone. Par N. San-

son d'jdooect~e, géogr. ordinaire du rot/. A Paris, chez l'auteur,

t657, t f.

Il existe plusieurs éditions de cette carte, et entre autres, une don-

née par Robert en 1739.

Les diocèses de Gand et de Bruges forment une autre carte de
N. Sanson sous ce titre

Centrones et Grudii in JHort'y~. Les éveschés de Gand et de

Brugges. Partie occtdenf;t!e du comte de Flandres, où sont la

F~t?tdre Impériale et les quartiers de Gand et du Franconat, dans

la Flandre Teutone. Paris, 1657, in-fol., et deux autres éditions de

1689 et de t739.

Les titres de ces deux cartes montrent que N. Sanson, tout ha-

bile géographe qu'i) était, avait résolu la dinicutté des cinq petits peu-

ples mentionnes par césar comme subordonnés aux jVerott. dans un

sens contraire aux textes en les assimilant aux .MbrMtt, qui corres-

pondaient, au contraire, a un diocèse parfaitement délimité, celui de
Térouanne.

5. Une carte fort supérieure
à celle de Sanson est la carte publiée a

la fin du xv)!" siècle par un curé du diocèse de Tournai, Bernard

Cappelier. En voici le titre

Ze diocèse de
7'ournai/ présenté à Mgr l'Illustrissime et Révéren-

dissime J~. François de Caillebot de La Salle, eue~ue de Tournay et

abbé de Rebez, par ton très-humble et frM-ooeMMTtt serviteur Ber-
nard Cappelier. pasteur de S.-Léger. A raris, chez le sieur Jaillot,

t69tou t695, t f. in-fol.

Il en existeplusieurs autres éditions datées de t:os, <709 et 1726. Je

possède celles de t695 et de )!09. On a quelquefois indiqué cette
carte sous le nom seul de Jaillot, qui en fut l'éditeur et non l'au-

teur.

Sur l'édition de )694 et t695 seulement, on voit paraître la trace

de l'augmentation du nombre des Doyennés, par cette légende placée
au haut de la carte, à droite

Remarques. Ce diocèse est à présent divisé en huit Doiennez (sic),
et contient 2M paroisses, savoir dans le Doienné de Tournay, 44

–do7,!Ke,5t;– de Courtrft)/, 2 1 d'Helchin Wallon, 28;

d'Helchin Flamand, t8 de Seclin, 3t de S.-Amand, 17;- de

Wervick, 12.

Le Doyenné de S.-Amand venait d'être détaché de celui de Tour-

nai, et le Doyenné de Werviek de celui de Courtrai.

6. La carte suivante parait être la plus complète et rédigée sur la

plus grande échelle. Je ne puis en parler que d'après des indications

bibliographiques. Elle n'existe point dans les collections de la Biblio-

thèque impériale, et j'ai vainement cherché à me la
procurer.

Carte du diocèse de ro«rtM<, dédiée à S. A. ~gr Guillaume-Flo-

rentin-Jean-Félix, prince de So!m-S(t!m et du S.-Empire. Evêque
de Tournai. Par son tre<-h. et très-oh.serviteur .B. de Bouge,
géomètre et géographe. Bruxelles, 1789. Quatre feuilles gravées par
Jeanne C. et Pb.-J. Maillart.
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Il parait y avoir deux éditions, ou tirages de cette carte du xvm* siè-

cle, dont l'une ne porte que tes prénoms de l'auteur, J. B. D. B.; et

l'autre porterait, outre son nom, cette indication Divisé en dt'~

Doyennés. De Bouge est connu par d'autres travaux et gravures de

cartes relatifs à la Belgique.
Cette carte est entièrement différente de celles de Cappelier, de

Sanson et de Martin Doué (Gallo-Flandria) mais toutes ne repré-
sentent le diocèse qu'après tM9, c'est-a-dire après la création des
évéchés de Gand et de Bruges, aux dépens de son territoire primitif.

Cartes de Flandre e< des Pays-Bas catholiques.

Après les cartes du diocèse, il convient d'indiquer les cartes de la

Flandre car cette grande province, si souvent morcelée et dont la

possession a été si longtemps disputée entre les puissances qui lui
étaient limitrophes, était presque entièrement comprise dans le terri-

toire de l'ancien diocèse de Tournai, quelques divisions que lui
eussent faitsubir le sortdes armes et tes traités, en Flandre Wallone ou

Gallicane (Lille, Douai, Orchies,etc.), en Flandre Teutone, Flandre

Flamingante (Gand, Bruges, Ypres, etc.), Flandre impériale ou Espa-
gnole et Flandre Propriétaire, indépendante (Atust, Tenremonde,
Ninove, etc.)

On peut distinguer plusieurs groupes et époques de ces cartes de la

Flandre et des Pays-Bas catholiques.
Les plus anciennes, du moins à ma connaissance, ont été publiées

en Itatie, à Home et à Venise, vers le milieu du xvî° siècle (t555-

1567), par un artiste belge, Jacque Bos. Ce fait est intéressant pour

l'histoire de la gravure des cartes de géographie. Toutefois, ce ne

peut être que d'après Iesétudesorigina)esdesgéographesetcosmogra-
phes des Pays-Bafi. Les croquis de cartes qui accompagnent les vues

des villes insérées'dans les grands traités de cosmographie de Sé-

bastien Munster' et de Belleforest prouvent que vers la même époque,
à Francfort, à Mayence, il Cotogne', cette sorte de gravure était pa-

reillement pratiquée; ta Flandre etles autres provinces des Pays-Bas
ne durent pas être tout à fait négligées par les graveurs

allemands.

C'est toutefois à une époque un peu postérieure a la seconde moitié

du xvi* siècle que se rapportentles travaux géographiques exécutés
dans les Pays-Bas, soit à Anvers, soit à Amsterdam, a si grands t'rais,
sur une si

grande
échelle et avec tant de savoir par Gérard Mercator,

cosmographe du due de Juliers, Abraham Ortelius, Jean Surhon, Josse

d'Hondt, qui signe Hondius, aussi célèbre graveur que géographe, et

par d'autres. Nous avons plusieurs cartes de Flandre, et des États voi-

sins, publiées par eux.

Viennent ensuite au commencement du xvn" siècle, dans le même

pays, les travaux et les publications, plus considérables encore, faits à

I. Les principales éditions de la Cosmographia universalis, deSéb.

Munster, sont de ~544 (la première), t553 (la plus belle), i550, t55ï,

)554,<M9,f574,f5T8,ti92.t5!)8,)6M.
2. L'/<tneraftum Belgicum (in-~ Col. Agr., 1587) contient vingt-

deux cartes de la Belgique.
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Amsterdam par les Blaeu, surtout par Cuillaume, par les Jansson et plus

tard par Just. Dancke' ts. Ils se font remarquer par plus d'exactitude,
de savoir et souvent par une perfeeti'.n de trait etd'ornementation qui

rappelle les beaux de.-sins gra'és à la même époque.

Les cartes françaises relatives à la Flandre et à d'autres provinces
voisines sont postérieures. Celles de N. Sanson furent très-médiocres

et tout à faitinférieures à ses cartes des provinces, et surtout des dio-
cèses de Frauce. Les cartes de Duval, de Defer, de .taitbtt, de De Lisle,

deNolin. de Hobert de Yaugondy sont fort supérieures. D'Anville et

son école savante ne sont venus que plus tard, durant la seconde
moitié du xvm* siècle.

Voici la liste des plus importantes de ces cartes de Flandre et des

Pays-Bas catholiques. Elles
pèchtnt,

la plupart, par l'exactitude des

levées topographiques et ne peuvent sonnrir, à aucun titre, de rap-
prochement avec les grandes cartes de Hollande et de Belgique, exé-

cutées avec une si grande perfection depuis la findu dernier siècle.

Mais au point de vue de la géographie historique, qui est le but de
nos recherches, elles ont un grand intérêt, puisqu'elle'! seules nous

ont conservé deux des éléments essentiels de ces sortes d'études, les

divisions anciennes des territoires et les formes vulgaires ou anti-

ques de beaucoup de noms de lieux

'Avant d'examiner les nombreuses cartes de la Flandre, depuis le
XV)* siècle, il convient d'en signaler une qui représente la Flandre au

moyen âge. Cette carte, que je n'ai jamais vu citer, malgré son in-

térêt, est conservée dans le riche cabinet des cartes de la Bibliothèque

impériale. Elle est intitulée

A'OM ontMUtB Fht"(!ftcB geographica <<ttu!a, qualis SMO Balduino

/e)'rco et Juditha, pn'mfs ejusdem pfoeMtciœ comigibus, fuit. ~u(h.

Nicasio Fabio, canonico Cominiensi.

Dédiée par l'auteur à Aubert, Le Mire, protonotaire apostolique,

doyen de l'église cathédrale d'Anvers et vicaire général, l f. in-f.

s. d.

Cette carte n'est pas datée, mais elle est évidemment de la pre-
mière moitié du xvn* siècle. Elle est mal orientée. Le nord est à

droite. Son auteur était ami du jésuite Boucher, auteur du Belgium

romfMmm, et avait composé pour lui une autre carte fort importante

sur les anciens diocèses de Belgique, carte que je connais seulement

par la citation qu'en a fait le P. Boucher lui-même dans son livre

imprimé en i655. Aubert Le Mire, auquel est dédiée la carte de la

Flandre au moyen âge, était mort en t645- Elle est donc antérieure

à t650.

Une longue légende latine est placée sur la droite de la carte et
peut être ainsi analysée

Cette carte présente tout le pays limité entre l'Océan Germa-

que, l'Escaut et la Somme. Quoique du temps de César les ~ort'nt
s'étendissent sur tout ce territoire, jusqu'aux bouches occidentales de

l'Escaut, cependant ils fureut repoussés au loin par les ~enoptt qui,

l. J'ai vu toutes les cartes dont'je donne ici les titres, moins trois on

quatre, et j'en possède le plus grand nombre.
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vers l'an 500 ou 600, donnèrent leur nom au territoire entier de la

Fendre (pagus ~:na;;«CMS, ou jtfempttcus). L'auteur cite l'autorité

de
Ctnvier,

du P. Boucher et de Chifflet.

On voit ïndiqnés sur cette carte les territoires suivants

tt'MM~ S«xottt'cum.– Pagus Flandrensis (sur le littoral Pagus

Ge~o?'i'ttcu~(postea BoTtont'a, poster Por~u~ /cï'u~).-rPa~uN ~e-
napxcu~. Pagus t~a~da. alias ~<MŒ. Pagus Cortoriacensis.

P(~MÏ ~/C~S~7Ht'M~.

Les 3/ort'n) sont placés entre Gessoriacum, Jft'ntH'tttcunt et Dika-

semutha. Tervana est au centre.

Les Menapii sont entre Vtrotx'ftcum, la mer et l'Escaut; ils
corn-,

prennent les pagi Fian~ren~M, Corteriacensis, JV<</te~)t<t'Mts,jtyena-

pï'~cus et t~fï~dû. Le pagus l'ornacensis est tai.ssé en dehors de
leur territoire. Leur limite est à C~on~rn et près j)/orctentt.c. Les
divisions du Cameracesium, du jS~ac/tbM~uw et de l'Hainonia ne

sont pas indiquées.
L'auteur était parfaitement au fait des questions soulevées dès

avant lui sur la géographie ancienne du diocèse de Tournai et des
incertitudes qu'elte présentait, time parait avoir adopté les résultats
les plus vraisemblables, d'après l'examen des sources.

f/tiMdt'ïas recens exacla ~ue descriptio ~tc/toc~t~ Tramezini

/bfmî's. ex Pontiftcis WŒ ac Veneti senatus, in proxirnum decen-

Ki'um privilegio. 1555, t f. in-f., gravée par Jacobus Bossius, belga
(Jac. Boss).

Cette carte précieuse existe à la Dihtiothëque impériale, ainsi que
les quatre suivantes. Elle est ainsi divisée, de t'E. à t'O. et du

N. au S.

Beverenses. tffMt'etMM. Bofn/Kmtt. Teneramundani.

.Al,)stenses. Gorduni (autour de Gand).- Plus an nord Quatuor

!Att))erM/a<M. Terra libera (le Franc-de-Bruges). T'erft'tortum

Aldenardense.- Terr. CofiraMnm.– ?<r'r. ~f)/pref)M.– [/<ttcer~<<a<

~er~um(t''urncs~ (~jttuer~t~ Soj'buj'f/eTMï'uM. Uiaiversitas

&fgonorum. t/Mtcep'ftfos Balliolanorum. Territorium Insu-

~ttMm (et pays de Pevèle). Terr. Duacense.

Les Nervii y sont indiquée prèa de 7'ornrtcum, entre Lille et

l'Escaut..

Exactissima Ftonftft~ descriptio. Dominus Zenoi ea:<;ede!'a<

(sic) ~enefn' t559. ~d~~ïHtm
Bï'6~'o<&.

divi Marci. 1 t'. in-f.

L'écheUe est la même que celle de ta'carto précédente, mais l'in-

scripUon diffère. Il y est fait mention du territoire possédé eh t'tandre

par Chartes-Quint.

–G<t!itiBBe<9t'c.B.7!om~, i558.tf.in-f.–H., t559.

–'f~crt'p~t'o ~o<t'MJ Ga~t~Re~t'Ct'c.–Pt/rr/to Ligorio Neapoli-

tano nuctore. Hom.B, f558. ~t'c.'MH.'h's Tramezini /brm):Xe6o<-

tianus de Regibus Clodiensis ~ct'dï'o~~ (sic~.

On lit, en outre, à gauche de lit cane :<

La nova e vera descrittiont deHft Gallia Belgica. i f. in-f.

Gallia Be~t'M, t563. t f. in-f. Id., t56T.

P<r<<;t~t'ere de.!crtp<tf)f de Ftandt'es. Carte insérée dans l'édi-

tion française de la Descriplion de tout P(t;B<M, par G.uichar-

din. Anvers, in-f.
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F<<MdrMs Comitatus descriptio. Ad autographum Gerardi

Mercatoris in hanc formulam contrahebat, parergaque addebat

~n.0t-te;t'us.t590,tf. in-fot.

A l'angle gauche de la partie supérieure de cette feuillc est une pe-
tite carte de l'ancien État d'une portion de la Flandre maritime au com-

mencement du xiv siècle. Elle est ainsi intitulée Facies hujus
/fac<u~ sub Guidone Dampetra, Flandrie Comite, qui oottt anno
M.CCC.fJJJ.

Cette carte de Flandre offre l'intérêt particulier d'avoir été rédigée

d'après le dessin autographe de G. Mercator. Elle présente les petits
territoires du Métaumis et de Peute(Pevète).

-Flandre /mpe!toteet et Propriétaire.-Dansl'Atlas deMercator,éd.

deHoudius, p. 369. L'édit. originale de t'Attas de Mercator est de m5. 5.

–~a~drt'aCoTm~u~pfrGeï'araumAferc~orent. i f. datéedet 630.

Cette date prouve que la carte fut
publiée après la mort de fauteur.

qui eut lieu en i59~. Il y a d'autres éditions de cette carte qui portent
les dates de i598. t603. t609. t6t3. Elle est divisée en Am-

bacht, en Dlant et en Cliâtellenies.
–F<onf<t<t (sic), Gallix Bf~tcz proot'ncM.Cotûtt.~srtpp. Me.

Joann. Bus. f. f. pet. in-4 (sans divisions) :probaNement fait partie de

la Cosmographie de Séb. Munster ou de t'/tt'TMr. Belg. (i587).
-Celeberrimi ~OTH~ttB Comitatus Typus. Amstelodami ex-

cudebat Petrus KœrtM)!, anno t60S. ) f. in-fol.

Les principales divisions territoriales s'y trouvent, partie en fla-

mand (Ambacht), partie en hollandais (Dtand), partie en français (le

Mëtanthois, etc). Reprod. dans l'éd. de t6)7 de la Germania tn~ftor
dep.Kaer..

Flandria, ditissimus, fertilissimus et omœtu'sstmu!! totius orbis

Comitatus, etc. ~f~o~~s e< Henricus Florentii à Langren fra-
Ires sculpserunt. t f. in-fol. (sans date, mais du commencement du

xvn* siècle).
Les~teux frères Van Langren sont auteurs de plusieurs autres tra-

vaux géographiques relatifs aux Pays-Bas. Le plus connu, Michel

Florent, auteur de la carte du diocèse de Malines (1644), était cosmo-

graphe des archiducs, puis de Philippe tV.

-Une portion du grand Atlas de Mereator, publié par~Hondius, est

intitulée:

Be!o« inferioris Geograp~nca? ta&M!;B,per Gerardum Mercatorem

illustr. d~ct'N Ju~'œ, Ctt~t'tB etc., cosmocTftp~um.
La préface de Hondius, jointe à cette édition est de t609. mais il y

a été ajouté des cartes postérieures. Ainsi, le
Bet~t'um,

ou Germania

inferior, est daté de ~63!. Le Brabant'est date de ~629. Les cinq
cartes suivantes sont extraites de ce recueil, publié par H. d'Hondt
(tlondius) le nts.après la mort de Mercator (t633-16'n). J.

Flandria Gallica, cot)(t'ne!M Castellanias Insulensem, Duacen-

sem, Orchinianensem, f~î~eM domtTu~mgtts ror~acense. Ams-

tetddami. par H. Hondius.

La même, sous le même titre, par J. Jansson.

Comitatus J~anfirtas nova tabula.-Viro doc<t'xstwo D. Joanni

d'Hondt cognato suo mtdtct'Ms doct. pfn«Mt'mo
lub. mertto que

dedical H. Hondius. < f. in-fol. s. 1. m d.
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La même copiée par Danckerts.

–Par<~anaW~orten<aK~;7'<MCOt)a<um,<Mt(!amCaa<an<, e<c.,
civitates Gandavum, Brugas, S!tMam, Oostendam, alias que con-

<t'nent.m<ie!oaamt, ~umpft&M Henrici Bonao. t f. in-fol. sans

date.

Se trouve aussi dans l'Atlas de Mercator, éd. de Hondius.

FtanarttE pars occt'a<n<a/<s, continens Ambactas, st'oe Officia

Burour~t, Bergas, fumas, Cassete, ~eHa!, Ypf-B; quo-
ftMtt Ctt)!ta<M pra°ctpua° Aas sunt Oostenda, Neoportus, Grevelinga,

Dunkerka, Berga S. IVinoci, tpra, Cassetum, Poperinga, etc.

~tïïs~~o~fMïtî, sumptibus Henricl Hondii. t f. in-fol. s. d.

Flandre /ranfaMe. f;anar<.B pars occidentalis. Amstelod.,
t630. Hondius y. f. in-fol. Reprod parJ. Jansson (s. d.).

Une carte de la Flandre est jointe à l'ouvrage de Buzelin, Gallo-

Flandria sacra et profana (Duaci, 1625, in-fol.), l'un des recueils

tes plus importants, surtout pour l'histoire ecclésiastique de ces
pays.

-La collection de cartes des Flandres et de leurs territoires, la plus

eomp)ète, !a plus originale, est celle que G. Dtaeu a insérée dans le
quatrième'volume de sa Geogfftp/ne Blaviane, trad. française de son

ïTMaffumAfunat, contenait te IX*iivre de l'Europe. In-fot. Amster-

dam, 1667. Ces cartes, au nombre de plus de vingt, sont de différents

auteurs et graveurs, parmi lesquels figurent Ant. Sandérus. Michel

Finrent Van Langren etles frères Blaeu; en voici la liste

Flandria et Zeelandia comitatus, t f. p. 46.

On
y voit le Quartier Mélanthois,-le Quartier Pevèle, -le Quartier

Ferratn, le Tornesis. -le Quartier de Weppes, le Carembant.
~'pMcopa<m Gandavensis, p. 62. Cette carte est dédiée à l'évê-

que de Gand, Antoine Triest, par Jean et CorneiUe Btaeu. Ce person-

nage
fut évoque de !6t! à t657.

C/to«eHen<e du ettu~oourg aeGana,partes mêmes; p. 64 avec une

vue de l'église cottëgiate de Sainte-Pharailde et d'autres monuments.

C/ta~MKttte d'Aldenarde. Castellania Aldenardensis, parAnt. San-

derus, p. 68.

Bpi'scopatM Brugensis, dédiée a l'évêque nieotas de Houdion (t64t-

)649), p. 75.

/fa~coMa<M;tu~o Ae< Vrye (le Franc-de-Bruges), p. 78.

.Iprensis epMcopa<Ms, p. 9). Dédiée à l'évêque Judocq Bouckaerd,
par Btaeu (t6t~-t6M).

JVocaetMacta tabula ~reo~rapAfcaSa~ et CasteHanta' Ipren-
sis. -La C/ta<ieHentea'}~)rM,anno<6'n,par Ant. Sandérus. La

carte est entourëo de vues des monuments des principales villes de

cette chàLettenic.

Castellanim Corturiacensis tabula, dédiée par Ant. Sandérus à

Ph. Triest, gouverneur de la chastettenie de Courtrai, et à d'autres
membres de l'administration, p. ~02.

PaMf~anaf's 7'eu<o<tt'c.socctatn<aHor,p. <09.
Ditio Casletana in Com)<a<M Flandrix, dédiée à l'illustre La-

morald de Homes, vicomte de Furnes, par Ant, Sandérus. –~m<<e-

lod., sumptibus B. Bona«, p. H2.

38
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Castellania Furnensis, p. tt9.

7'effttortMmBeroenie (chastellenie de Bergue). parjac. de La
Fontaine ~Vobt~ou! oc a~tp~mtmn domtrm urbt& ft<* <er'rt<oï't't

Bero<tMM magt'sfraft&M hosce primus suo: au~M DD.C.Q. Jacobus

de La Fontat"e, p. t'

Fta'tdr).B partes dux quarum altera Pfoprt'etart'a, altera 7m-

perialis uu~o dicilur, p. t33. Par G. etj. Blaeu. Voici la dédicace

A'o<). t<ren.
pfudett<f.!ttmo que o~ro D. Jacobo t~t'th e~ereXu) or-

dinum Beif/t'ca! /'cBd<rai.B EpAot-o et CoHC~" militaris t"d' ac

pr.B~tdMrtorMm miMum m urbe '~mstetodamenst );ftE/i'c<o. ~'ro
de patria ac Reip. hujus salute prxclare merito et tndtM merenti.

DD. Guil. et J. B<aeu.

Par le mot Proprtetatre, on désignait )a partie de la Flandre qui

ne reconnaissait t'auturite ni de la France, ni de l'Empire.
Territoire de Dendermonde, p. 139.

Bornhem baronie, etc. Ca~cHant'a*, sive Baronaf. Bornhemii

acura~ade~t?teafto.p. 141.
A'oca et accurata comitatus e< ditionis ~t/ostanas in Flandria

7mpertatt(at;u<a.DëdiëeparAnt. Sandérus aux magistrats d'Atust,

p. t49.

Kaerte Van de Vier Ambachten (les quatre Ambachts de la Flan-

dre). Gérard Coeck, scuip., p. t53.
Wasia.' 17and van Waes (pays de Waes), par Ant. Sandérus,

p.:5t.

Le petit domaine de la J~ece. Ditiuneula in confiniis Ma;t-

drt'a~Ga~tcan~a; vulgo Le pays
de ~.a~Ke sub dominio ab-

batis S. Vedasti ad Atrebatum. Vedasto du Plouich auctore,

p. )63.

Il a é question de ce petit territoire dans les notes sur les cartes

du diocèse d'Arras.
Gallo-Flandria in qua Co~<e~a~!tB Lilana, Duacena et Or-

chiesia cum d<'pendettftt)us; me<; non Turnacum et Tornticesium.

Auctore Martine Doué Gallo-Flandro. G«ti. Blaeu e~cMdt~.

Cette carte, déjà citée, présente les divisions Déeanates du diocèce
do Tournai*. 1.

t. Ce nom rappelle un dej plus illustres de l'histoire des Pays-Bas.

2. Dans ce même volume du f/tMtrunt ~undf, ou de la Géographie

Blavianne sont les cartes du Brabant, qui comprennent les terri-

toire." de Louv&m.deBruxeiics. d'An vers, de Moines, formantautant

de cartes distinctes, ainsi que ).< duchés de Limbourj;, de Luxem-

bourg,
les comtes d'Artois, de Hainaut, de Namur, ~uremoude, le.

Cambrésis, etc. Les cartes de la Hollande ou du Belgium /cs-

deratum forment le X" livre du même volume de cette Géographie

universelle deBiae:). On sait que les descriptions qui forment la

plus grande partie de cette colossale publication, composée de qua-
torze vu)umes in-folio, sont souvent très-instructives et consistent en

mémoires originaux ef~voyés aux éditeurs par des savants de diffé-
rents pays. L'un des fils de Blaeu publia en deux volumes in-folio

un The'dtfe de B<t9~t<e; où il inséra une partie de ces cartes.
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~e~t't regt! accuratissima fabula. Auctore Nicolao Wischer,
a. d. 1 f. in-f.

Be!gtt;;aM mendtona! par Nicolas Wiseher; avec table a)-

pbabëtique des lieux des t'ays-Bas indiqués sur la carte.

Ces deux cartes sont, tantôt sans date, tantôt datées de )650 et de

t663.

F~andn'cE Comitatus, par Nie. Wischer, s. d. Cxvn" siècle). Ams-

teiod. Très-jotie carte, finement gravée.
Une édition de cette carte a été publiée'en t693, par N. Defer,

sous ce titre /.e comté de Flandre dressé sur les mémoires de t~tt-

cher, par N. Pefer. Paris, t693. ) f. f. in-f. Elle est mal gravée et sans

valeur.

Comitatus F/attdftœ tabula, in lucem edit, a Frederico de tF«,
~m~ierodantt: gr. par Abraham Deur, 1 f. in-f.'s. d.

–Comt'<a~ F~andt* ttoua tabula. .4m~te~odf~mt, excudit

Cornelio Done/eWs, t'!U/piOfe. ) f. pet. in-f. s. d., d'une gravure très-

fine et très-bien executée. Reproduite, à Paris. chez P. Mariette.

Novissima 7''<andrt'.B romitatus tabula, cum omnibus pfa'~ec-
turis, etc., et suis adjacentib. provinciis. Per Theodorum Battc-

ttet' ~ms'etodamenMm. f. in-f. s. d.'
ProM~ct'as ~t~tt rept't d~<'nc<cB c~ quo <Mn< hodie dt'DMœ

modo inter Regem Go~a?, RMpMJita5 et Ordines P?*out'Ttcïaï'u~oede-
ralarum tabula t~oot's~tma et accuratMomo. Auctore Justo Danc-

yftrtx, j4m!<e<oda)m. ) f. in-f.

Ces trois canes, de Danckertz, sont du xv~* sèicle.

Les dix-sept provinces des Paï/a~, co~ttu~ sous le nom de

Ilollande et Flandre.ŒrP. Du ~.d'~Mect'i/e~eb~r.ord.du

/!o< Paris, (656. in-f.

Carte ge'ntffth des Pays-Bas catholiques. Paft's, par E. Vouil-

lemont. t667. t f. in-f. (Très-mai gravée.)
Picardie et Pays-Bas catholiques; par N. Sanson, d'Abhevitje,

géogr. du Roy. <667. t f. in-f.

Comitatus F<and«iB nova tabula. A Paris, chez Manette, 1 f.
in-f. s. d. t du xvn° siècle). Les subdivisions y sont indiquées.

Con't'<a<u< FtanuricE noca <of)ui<t. Cafte generafe de Sandre.

–JoHat'nea:cua<<. )667. 1 f. in-f. (Très.ma) gravée. Koms altérés.)

–Com«atu<F<andrttB descriptio, a T. C. Lotter, t f. in-f* (vers
167 5 ou 1690).

La Flandre Française, dressée sur les memoffes les plus nou-

ceau~, par le sieur Sanson. Paris, Jaillot. t f. t67X.– Jd. 1674. Sans

divisions.
Les provinces des Pays-Bas catholiques, vulgairement connues

sous le nom de Sandre. Par le sieur Sanson, géographe du Roy.

Paris, )67t. ) f.d., sous ce titre: Carte générale des Pays-Bas ca-

tholiques, etc.

Le comté de Flandre, par P. Du Val, géographe du Roy. Paris,
1675. < f. in-f.

Divisée en Flandre Française, Flandre Espagnole, Flandre Hollan-

daise. Sans autres divisions. Mai gravée.
–jt.ct Ftandre GaHf'ca'te, conquise par le 7!ot/; c'es<-a-dt're la

province ou la chastellenie.de Lille, divisée en cinq puNrtt'ere, Carem-
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6an, Pevèle, Mélanthois, Ferrain et Weppes. j!,e Tournaisis et le bail-

liage de Douai, avec les connus des comtés de Flandre, Artois et

Hainaut. Par P. Du Val, géojraphe ord. du Roy. A Paris, chez

i'auteur, t6!6. t f. in-f.

Carte très-nette, sur laquelle sont reportées les armoiries de chaque

ville, près de son nom; on y trouve aussi l'indication des haots-jus-
ticiers de la Châtellenie de Lille et de Tournai.

~e comté de Flandre, par le traité de Nimègue. t678. t f. in-f.

Provinces méridionales des Pays-Bas connues sous le nom de

Flandre, divisées selon les <rat'<e'sde~V)megue;–par P. Du Val. Paris,
1679. 1 f. in-f.

Les provinces des Pays-Bas catholiques, distinguées suivant

qu'elles sont présentement partagées
entre le Roy de France, le Roy

d'Espagne et les Ë<a<s-Gene'rou~ des Prot)tnce;i-[/tKjs. Par GuiU.

Sanson. Paris, chez Jaillot, t689. 2 f. in-f*.

La partie méridionale des Pays-Bas connue sous le nom de

Flandre.- Par le P. Coronelli corrt'oe'ee< augmentée par le sieur

de'emon<; dédiée a~r le duc d'Orléans, par J. B. Nolin. Paris,
1690. 1 f. in-f.

-Le comte de Flandre, par le R. P. Ptaeide, augustin déchausse,

géographe du Roy. A Paris, chez la veuve du sieur Du Val. Dédiée à

Mgr le marquis de Torcy, secrétaire d'État. 1 f. in-f. (1690.)

Légende Le comté de Flandre, comme il est présentement possédé

par différents souverains, se divise en

Ffançat'M, qui fait partie des conquêtes de S. M. au Pays-

Bas, comprend la partie méridionale de la

Flandre Teutone et la Wallone entière.

Espagnole, qui contient les châtellenies de Gand, Oude-

narde, Courtray, à la réserve de Menin et sa

FLANDRE
Verge, le territoire de Bruges,

la Flandre Im-
fLANDRE

périale, excepté les quatre juridictions de

Hutst, Axel, Assenede, Boschoute.

BoHandatte, qui consiste dans une partie, la plus septen-

trionale, de la Flandre Teutone et dans les

quatre juridictions, ou Ambachts de la Flandre

Impériale.

A cette carte est jointe un petit volume in-12 de 48 pages, Paris,
1692, intitulé Alphabet des lieux mentionnés dans la carte de
Flandre, par le R. P. Placide. En tête de cet alphabet géographique
sont indiquées d'autres divisions de la Flandre savoir la Flandre
Wallone, le bailliage de Tournay, la Flandre tmpériate.

-Les dix-sept provinces des Pays-Bas. Dédiées à Mgr Ht'mseHn,
ex-conseiller du Roy, par le P. Placide, augustin déchaussé, géo-

graphe ordinaire du Roy. Paris, chez la veuve Du Val, ts92. t f. in-f.

La partie mertdt'otta~ des Pays-Bas, connue sous le nom de

Flandre: divisée en p~us~ur~ provinces qui sont possédées par les

Roy deFrance et d'Espagne, etpar les Etats Gênera~ des Provinces-
Unies 0 ollandois. Par le P. Coronelli; corrigée et augmentée par
le sieur de Tillemont; dédiée Som~K.jRo! Mgr le duc d'Orléans,
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frère unique du Roy, par son très-obéissant serviteur J. B. jVoKn.

A Paris, chez J.B.No)in,)690.tf. f. in-f.

Cette carte s'étend beaucoup au delà des territoires de Flandre.
Les /ron«eres de France et des Pays-Bas, où M trouvent te<

comtes de Flandre, Artois, Hainaut, Namur e< Zélande, le duché
de Bra6ant,'ie marquisat du S. Empire et la seigneurie de Malines,

qui font partie des At~/prootnces.aoec !eCamores<s,ie le gouverne-
ment de Picardie e< partte de ceux de ~s<e-de-Fronce e< de Cham-

pagne. Dressées, dedtfeN et prMen<eea à Mgr Dftup/nn, par <. <
et <o. Mro. et géogr. N. De Fer. A Paris, t69t.

Ce titre est à gauche de la carte. Le titre suivant est a droite

Le Bas-Rhein où se trouvent les duchés de Zttiremoour~, Limbourg

et Gueldres Espagnole, qui font partie dMX~7/pfot)tnce! de~ Paft-B<M:
~eoecAedette~e, !<~E«t<s des archevêques et e'/ec<turt de Cologne,
Trèves e< ~cn/ence, avec les duchés de Berg et Juliers, h Palatinat et

Electorat du Rhein, Basse-Alsace, province de la Saare, partie de la

Lorraine, etc.
Le comte de Flandre, divisé en ses parties, Quartiers et juri-

dictions, selon les mémoires de Sandérus e< de plusieurs autret, par
le et'eur Tillemon (sic).– Parts, chez J. B. Nolin, <6M. i f. in-f.

Bonne carte sur laquelle sont indiquées les divisions sui-
vantes

t. Flandre Teutone, ou Flamingante, onFtamande, comprenant les

Terres-Franches, le plat pays du Franconat, les baillipges ou Ambachts

et châtellenies de Gravcttaes, Bourbourg, Dunkerque, Berg et Furnes.

Ypres, Cassel, Bailleul, Varneton.

Bruges; le Franc ou Franconat, Landt van de Vrye.
Gant., Courtray, Oudenarde.

Flandre Impériale les quatre OfBces; Atost.

3. Flandre Wallone ou Gallicane, comprenant les chàteUecies de
Lille, de Douay, d'Orehies, avec le Tournesis.

-Plusieurs cartes de Flandre furent publiées à la fin du xvtt' siècle

à l'occasion des guerres de Louis XtV et au point de vue militaire. Les

plus importantes sont celtes de Guillaume et Adrien'Sanson en

2femttes;cenesdeYauthieretdeMout!artSanson(t69t).
Celle de Nolin, intitulée Le thedtre de la guerre en Flandre, en

4 feuilles, est des meilleures.

Les provinces des Pays-Bas catholiques distinguées ~ut'oant

û'tt'e~et sont pr~entewent partagées entre le Roy de rance le Roy
d'Espagne et les Éta ts-Généraux des Provinces-Unies. Par le sieur

Sanson, oeogr. o~d. du Roy. Dédiées au Roy par son <h., t.-o. et

t.-f. sujet et serv. Bub<r< Jat'Moi. Paris. t695. 1 f. in-f.

Les dix-sept provinces des Pft~-ofM, iutoonf qu'elles sont pos-
~odeM par les Roys de France et d'Espagne, et les États-Généraux

des Provinces- Unies, dressées sur les tnemotrM les plus n~u~eouy.

Par le sieur Sanson, geogr. ord. du Roy. A Paris, chez H. Jaittot,
t695.tf.in-f.

t.e comté de Ftandre.dtctse' en ses chfu(e!!<nt'e< e< ts'Htoges, etc.;
le

Franc-de-Bruges
et le pays de Waes. Dédié au Roy par ton très-

/um6!e, très-obéissant, <res-~de!e sujet e< serviteur Hubert Jottio<,
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géographe de Sa Majesté. A Paris, ï69S. En deux feuilles partie
orientaie et partie occidentale,

Belle et bonne carte avec )es.anciennes divisions politiques ou Quar-

tiers, iaWepe, i~.Mëianthois, etc.,LesBaiHiages~esC)tateneNieset
les

Verges.
Il existe plusieurs éditions de cette carte. <6S.7 et t729.

Les prootftces des
PaM-Bas catholiques. Par N. Sanson et

~a'«o(,i695.

Provinces-Unies des Pays-Bas, avec leurs acquisitions dans la

Flandre le Brabant, le Limbourg et le Lyége (sic). Par le sieur S<Mt-

son. Dédiées au Roy par. H. Jaillot.
Paris,

t700. < f.

-Les prot't'ncM
des Pays-Bas cathot'~uM, parDe l'Isle. Paris,

i702. < C.)n-f.

Cqrte t~e! Payt-Baf cai/tO~ues, dressée sur un grand nombre

de, cartes particulitres (aites sur les itcu~ où les limites son t exac-

<emett< mar~ue'M suivant les aerttt'er~ traités. Par Guill. De )'is)e,

géographe
du Roy, de l'Académie royale des sciences. A Paris, 1702.

if.tn-f.

Sur
d'autres exemplaires dela même date, Del'Isle ne

prend pas le

titre de géographe du roi. Bonne carte.

Car<e du comté de Flandre, dre~~e'e~Ut' différents morceaux levés

sur <M lieux, ~TM par les observations astronomiques. Par Guill.

De l'Isle, de ~cad. roy. des ~ctcncM. A Paris, chez l'auteur, no4.

t f. in-f. Gravée, par Liébaus le fils.

Les divisions politiques y sont indiquées très-bonne carte.

Id., éd. d" < 745, chez Phi). Buache, gendre de l'autenr.

Carte parft'CMh'ere
des duchés de Brabant et d< Limbourg, des

comtés de Flandre et d'Artois, de //a~ta~< e< de ~Va~tur, du mar-

OMtsa<aeSttn<-Paui. de la Mtoneun'e
de ~Yo~'nfs e< aet'etecAe'ae

Zt'e~e. Dre~c'e sur les mémoires de Aft'c/'e~-7'o''eït<t'u~ Langram,

t~Mc/nr e< autres, par N. De Fer, geog!aphe de S. M. catholique et

de M. le Dauphin.AParis,t!06tf.gr.in-f.<ioubte,oMon<
Carte. se'f craie des Pays-Bas coiAo~aues, par ~M~. Ff<c. En

i5 feuilles in-f. t706 et annèes suiv.

Point de divisions, ni politiques, ni religieuses.
Une édition postérieure parut sous ce titre

Carte des prot;!?tces des Pays-Bas, dressée :u" les mémoires

d'E. FrtM. En )5 feuilles. n44.

Les provinces des, Pa;/t-BM catholiques, distinguées .!m'onn<
qu'elles sont pre's''n<emeM~ partagées entre le Roy de France, le Roy

a'E~pa.ane, tM.Eit~GeneraM.r des Pfnot'ncts-~nt'es; par le sieur

Santon, ae'oa. o'd. du Roy. Dédiées au Roy par s, f. t.-y. sujet et

MfOtteur ~Noert ~(t~Hot, Rëog. ord. de S. M. Paris, H07. t f. in-t.

Le comté de.f/aT'dre, divisé en ses châtellenie.s, bailliages, etc.;

le Franc-dt-Bruges et le pays de Waes. Par Hubert JaiUot. Paris, t7C9.

2f.:n-f.

Carte particulière de la chastellenie de Lille, oit sont les

ouaWt'ers de. H''eppM, Ferrain, Pevele, Mélanthois et 6'ara'noant; les

bat~t'aMM d'ouay.de Tournay et dépens, ~a~eraeae Menin; partie e

de la chastelleizie de Courtray., d'Ypres, de Bailleul et d OMdenarde.

partie du gouoernetnent d'~rras. Dressée et mise ou jour par le sieur
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Baillieu, géographe. A Paris, chez le. sieurs Baillieu, <707. (2 f. et

peut-être davantage.)
!7ted<re de la guerre Flandre Françoise et

partie
d'Artois.

Dressé sur les me'mot')'e< les plus nouveaux. Dédié a jt/or le duc de

Villars, maréchal de France, général des armées du Roy en Flan-
dre. P(M'Vo~tn/e/t~.Paris,chez la veuve de J. B. Nolin, géogr.

ord.duRoy.t709.

Les provinces appelées Pats-BT~, connues sous tes noms de

Flandre et de Holla-,ide, divisées suivant qu'elles sont possédées au-

jourd'hui par Yfo)/s de France et d'E~p~pno et les Élats-Généraux

des PfOt'tncES-t/m'eN. Par N. De Fér, géosr. de S. M. caLholiq~ue et de

Mgr le Dauphin. Paris, i?io. t f. in-f.

-Provinces des Pot't-BM, divisées suivant les traités d'Utrecht,

de Rastadt et J'~4nMr<, faits en t7t3, 1714 et )7i6. Par N. De Fer,

gëogr.deS.M.cathciique.Paris,<Tt6.!n-f.
Une légende, placée au bas de la carte, désigne

les villes du comté

de Flandre, du ctmte de Hainaut, du duché de Brabant, du comté de

Namur, du duché de I~uxembourg, du duché de Limhourg, de la

haute Gueldres, possédées par le Koy, par t'Empereur d'Autriche, par
les Etats-Généraux de Ho)!ande et par le roi de f'ru~se.

-Les Pays-Bas. Par J. B. BoufgMtgnon-C'~nttHe. Paris, <7)9.

t-f. petit in-f. c'est l'une des premières cartes de ce cétebre géo-

graphe.
La Flandre, le Hainaut, le Brabant, l'Artois, une partie de la

Picardie et du Luxembourg. Paris, chez i6 sieur Le Rouge, géogr.

duHoy.n45.tf.in-f.

La môme carte avec cet autre titre: Cowpa~nedeZout's~V~en i?45

et les Pays-Bas catholiques.

Pat/s-~aa catholiques où sont
dt'ïJ~Uf'e~

les limites de France

qui comprennent cornue d'~T<o< paf<<e des comtés de F<<Mtdree<

deV~aynau~ et du duché de -Lua;e?n~ou?' Par le s. Robert, géogr.
ord. du roy.Pans.i75t.if. f. in-lol.

Comte de Flandre, où se trouvent distingués les Bailliages de

7!er~-S<- ~moa;, de Furnes, de BoufoOMr. de Bailleul et de .Onua)/;
les C/t<t<eHen<M de Cassel, de Lille, d'yj)fe~, de Cour<ra; d'Oude-

narde. le Tournesis, le Franc-de.J~fuoe~, le Hurgraviat de Gand, le

pays de tt~aes, la seigneurie de Dendormonde, le C')nt<e d'Alost. Par

le s. /to6ef< de
)~augondt/ fils, géog. ord. du ruy. Paris, 1752. t carte

gr. in fol.
Bonne carte avec les divisions.

-Carte des Pays-Bas s catholiques t;u~o!'femen< connus sous le nom

de Flnndre, où sont d!n~uef&' les oc~ttt'st'OT~ e~ eon~ue~es du roy
Louis A' dans ces provinces, telles ou'e/~ épatent ~ous~o domt'no-

«on de ce!)r!'nce, <ou* celle du roi d'Espagne, de
feoeoue

le Liége,
de, ~/a~-Gc'nefOU~,e/c.; en )690.~usou'd la ~'ot.K de Tit~u.~c/f, con-

clue en <697; <mujeMt'e <tua:o6xeroa<ton.! de jtMf. de i'~Cttdem!efoj/.
des sciences et M celles dc~ meilleurs géographes du pays. Par le

chevalier de ~eaMratn, géographe ordinaire du roy. (Pâtis), i755, t f.

pet.in-fot. ttyadcséOit. plus anc. de cette cai-te et de la siiivante.

Carte des Pays-Bas catholiques, connus sous le nom de Flan-

dre, divisés entre ;a. couronne de France, la maison d'Autriche e<'



TOPOGRAPHtE ECCLÉSIASTIQUE4S2

les Provinces- OmfM; <freMee sur les observations de JMf. de l'Acadé-

mie roy. des sciences. par J. B. Nolin. Paris, i f. in-fol., )!56.

Avec une description des Pays-Bas catholiques inscrite sur les
deux marges de la carte.

)) a été publié, durant la seconde moitié du xvtn* siècle, d'antres

cartes de la Flandreet des
Pays-Bas catholiques,

mais elles ne présen-
tent plus d'intérêt historique. Les principaux atlas modernes de géo-
graphie historique en contiennent pareillement, mais ce ne sont que
des

reproductions
réduites et incomplètes des anciennes cartes.

On doit cependant citer avecétoge et consulter avec fruit la grande

carte des Pays-Bas c<tt/)K~MM, par le générât comte de Ferraris, en

25 feuilles; ainsi que les cartes modernes publiées sous la direction
de M. Van der Maelen, dont l'établissement géographique à Bruxelles

est un des plus importants de l'Europe.
En réunissant les indications que j'ai données dans les notes des dio-

cèses d'Arras et de Cambrai, celles qui se trouveront dans les notes

des diocèses de Térouanne et de Liège, à celles du diocèse de
Tournai, on aura. si je ne me trompe, le tableau le plus complet de

]a cartographie historique des parties de la seconde Belgique, repré-
sentées par ces anciens diocèses. La Flandre, dans sa plus grande
étendue, était, en effet, partagée (après < 559) entre les diocèses de

Tournai, d'Arras, de Cambrai, de Gand, de Bruges, d'Ypres, de Saint-

Omer et de Malines. On trouvera aussi dans les notes des dio-

cèses de Reims et de Chàlons pour la Champagne; de Noyon, de

Soissons, d'Amiens et de Besuvais, pour la Picardie, l'indication des

cartes relatives à. ces deux grandes provinces. Ce point de vue, trop
négligé jusqu'ici, me parait une des bases indispensables des études

de géographie historique, qui commencent à se ranimer en France.

Sources de l'histoire et de la géographie du diocèse de Tournai,
autres que

les
poui~es et les cartes.

Une bibliographie complète de l'histoire des pays compris dans

l'ancien évèché de Tournai exigerait un tel développement qu'elle
dépasserait, au delà de toute mesure, les bornes de ces recherches.
Les sources de son histoire sont plus nombreuses encore et plus

va-

riées que celles de sa géographie. Les portions delà Flandre qui en

dépendaient constituaient la plus importante et la plus considérable

partie de cette grande province et de ce vaste diocèse, de même que
le Hainaut etle Brabant formaient une des parties les plus notables
de l'ancien diocèse de Cambrai. Une revue des écrits concernant

son histoire embrasserait donc presque toute l'histoire de Flandre et
même de la Belgique actuelle.

Au milieu d'un si
grand

nombre de matériaux, j'indiquerai d'abord

les publications (Memoires. Documents et Bulletins) de r~cade~e

des sciènce3 de Belgique et de la CommtM!0)troi/tt!e d'/n~Otre;–

celles de plusieurs académies universitaires et particulièrement
de

l'Université de Gand; les Mémoires des Sociétés savantes de Lille,

de Tournai, de Gand, de Bruges, et quelques autres; on peut con-

sulter les suivants comme étant des plus riches en documents histo-

riques
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Commission historique du département du Nord, à Lille elle a

commencé en i84i la publication d'un Bulletin périodique dont il y

a plusieurs volumes..
Société de. sciences, ~e«re< et or<t du département du Nord, à Lille.

Cette Société plus ancienne, et qui a déjà mis au jour plus de vingt t

volumes, a publié beaucoup plus de mémoires scientifiques que de

recherches historiques sur la Flandre française c'est toutefois dans

ce recueil, ainsi que dans ceux des Sociétés de Douai et de Cam-

brai, que M. Le Glay a inséré une partie de ses notices sur des

dépôts d'archives ecclésiastiques et sur plusieurs autres sujets inté-
ressant l'histoire de la partie française du diocèse de Tournai.

Société historique et littéraire de Tournai.-Bulletin, 5 volumes

in-8det8Mat858. –~femotre<,6vol.in-e,t853 a<859.CetteSociétë

et celle de Bruges ont fait connattre le plus grand nombre de docu-

ments importants pour l'histoire de l'évêché de Tournai. Dans deux

des volumes de la première de ces sociétés a été publiée une

chronique importante, le Miroir de. guerres de Tournai, signalée
et analysée pour la première fois par M. P. De Gaule, le savant
et zélé éditeur, pour la Société de l'histoire de France, de la Vie de

S.Zout'tparTiUemont.
Société d'émulation pour l'étude de l'hisoire et det an<t'qu«M de

la Flandre occidentale (à Bruges). Annales in-4 avec plan-
ches. Bruges, 1839-1858.

On trouve dans cette importante collection, qui se compose déjà
de plus de dix volumes, plusieurs chroniques, cartulaires et descrip-
tions

d'églises
et d'abbayes. (Voir tes notes du diocèse de Bruges.)

Sociéte royale des beaux-arts et de la littérature (de Gand). An-

tta!M puMiées in-8, depuis t84t.

Plusieurs Revues Uttéraires et historiques de ce pays et particuliè-
rement le précieux recueil périodique publié depuis plus de trente
ans à Gand sous différents titres et en dernier lieu sous celui de

~feMager des sciences /ntior<~ue<, ou Nouvelles archives historiques.
Je rappellerai aussi les Archives historiques et littéraires du nord

de la France et du midi de la Belgiqt,e, publiées depuis i 8!i9 à Valen-
ciennes par MM. A. t.eroy et A. Dinaux, déjà mentionnées dans les

notes du diocèse de Cambrai. On y trouve un grand nombre de no-

tices et de documents intéressants.

Les Archives ï'OM''nttt«et'ne< Autor~uM et littéraires, dont le

tome 1" a été mis au jour en )844
par

M. Fr. Hennebert, ont été bien-

tôt remplacées par les publicattons de la Société historique de
Tournai dont il fut l'un des fondateurs.

Il faut citer les nombreuses chroniques politiques de Flandre, ré-
digées en latin, en flamand, ou en français, continuées par diffé-
rents auteurs depuis le x<* siècle jusqu'au xvr. L'une des pins
connues est celle publiée par Denis Sauvage.

Les principaux chroniqueurs français des xv° et xvf siècles
sont originaires de Flandre, et c'est l'histoire, de ce pays qu'ils ont
surtout pris pour base de leurs récits des relations générales des
peuples et des souverains à cette époque. Tels sont Froissart, Mons-
trelet, J. de Wavrin, G. Chastsiain, Commines, J. Molinet, Jacques de
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Meyer, etc. Ce sont ces chroniques qui ont été mises si habilement

en oeuvre, de nos jours, dans des travaux historiques dont la célébrité

a
presque dépasse celle des sources originales eties-mèmes.

Les Cartulaires, chroniques et histoires d'abbayes et de Chapitres,
les histoires générâtes et particulières de provinces et de villes,
les biographies et vies de saints, d'évéques, d'abbés et d'autres per-
sonnages historiques, rentrent davantage dans le caractère de cet
ouvrage.

Telles seraient les sources de documents, presque inépuisables, à

étudier pour la connaissance des événements historiques dont ce

diocèse a été le théâtre.
En restreignant même ces indications, comme je l'ai fait )e plus

souvent pour d'autres diocèses, aux documents plus particulièrement
ecclésiastiques, il se présente une autre difficulté qui ne consiste plus

seulement dans l'abondance des matériaux, mais qui résulte de ce

que
le plus grand nombre des documents sont inédits et que lestitres

ces archives eectésiastiqueii sont plus sommairement indiqués dans
les notices publiées sur ces archives que ne t'ont été les titres des ar-

chives civiles. Il faut, toutefois, excepterla grande collection diploma-

tique d'Aubert Le Mire f~trŒus) et de Foppens, les recuots de Sau-

ders (Sanderus), qui en ont fait connaître in extenso. de fort impor-

tants, ainsi que les ouvrages de Gramaye.de Vreed (Vredius), de
Buzelin, du P. Boucher et de Ghesquières, dont les importants travaux

ont été précédemment indiqués.
Plusieurs desou'ragesaconsutter pour l'histoire du diocèse de Tour-

nai ayant déjà été signées dans les notes des diocèses deNoyon,d'Arras
et de Cambrai, il suffira de les'rappeler ici, en notant les parties de

ces ouvrages consacrées à t'évèché de Tournai et à ses dépendances

primitives.

J'indiquerai d'abord les principaux ouvrages, imprimés, ou ma-

nuscrits, exclusivement relatifs à l'histoire et à la géographie ec

ctésiast~ques du diocèse

Puis les histoires particulières de villes; et, dans chacune d'elles,
tes histoires d'églises et d'abbayes;

Les historiens de Flandre qui, à un point de vue
plus généra), peu-

vent encore éclaircir quelques questions de cette histoire;
Enfin les descriptions de, dépôts d'archives;– les synodes; -les

hagiographes.

L'histoire ecclésiastique du Pays-Bas. par feu Guillaume Gazet;

à Valenciennes, t6f4, in-4; p. 206 as!: L'ordre et suyte des évesques
de

ïbU!!M~ p. 36) à 403 ~cMcAe< de Gand e< de Bruges.

J. Buzelin ierfM episcoporum Tornacansium usque ad a. t6'!0
(dans la Goito-~hndrto) du m6me auteur, in-f. Duaci, t695, in-f".

A Raissii Duacenais., Belgica c~rt~to~o, sive synopsis succes-

tt'onum et
jjfMto'um episcopo-um ~e~tnas proctnct.B. Duact, )63~

iti-4. P. 909 à M' T'ornftceMM .pcf~t'a. P. 25 à t6 Gat-

d'tteeMt~ « Bru~entu Ecclesix.
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A. Catulli Tornacum, civitas metropolis e~ cathedra epMcopa~~

Nerviorum. ~fu.ret~, 1651-1652, in-4.

Sacra Belgii chronologia, studio J. B. Z. deCastiIlion. Gandavi,

i7t9, in-8. -P. 385 à 425 Series epMcoporum ïbrnomMtum.

P. 509 à 524 Series epMcop. Gandavensium et .BrM9MK<um.

V. Gatttft ctft's<ta<M. T. m (i656), p. 1066 v. à t075 r, ~br-

nacenses epMco~t. t. n, p. 436 v. a 43J r.-Id., p.592 v. à 59t r

Bruyanses GŒMdoucmM episcopi.

N. Gf!Mt~c7n-t!<tfma, t. U) (1725), col. 207 & 3<9. /tM<fMm., col.

43 à 78. Ëcc~tŒ 7'omocens~.
7~ t. V (i79t). col. i58 à 302~nsh- col. 325 à 374. Ecclesix

GfMtdat'en!tS e< Brugensis.

Un chapitre particulier est consacré au diocèse de Tournai, dans la

Description de la Gaule Belgique du P. Wastelain, éd. in-4.'

Recherches sur l'ancien diocèse de Tournai, par M. Brun-Lavainne.

Lille, t85t, br. in-s, extr. de la Revue du Nord.

La biographie des divers évêques de Tournai, de Gand et de

Bruges, et la description des monuments religieux, se trouvent aussi

dans plusieurs des histoires iucates de ces villes qui seront indiquées

plus loin, et plus particulièrement pour .Tournai dans le's ouvrages de

Cousin, de Poutrain, deM.Lemaistred'Anstainjf.etsurtontdaBste

grand et savant ouvrage de Sanderus, Flandria t'Hu<(rota. Il ne faut

pas oublier que pour les deux autres diocèses, leur histoire est con-
fondue avec ceUé de l'ëveché de Tournai jusqu'à la séparation de

leurs territoires, en t5i9.

Indépendamment de ces mentions générales de l'histoire des ëvê-

ques et des établissements religieux du diocèse de Tournai, il a été

composé plusieurs ouvrages exclusivement relatifs à l'histoire ecclé-

siastique ou civile de cette ville et de ce diocèse: tes uns sont impri-

més, d'autres sont restés manuscrits. Les histoires de Tournai les

plus importantes et dont plusieurs sont remarquables, soit par la
valeur des recherches, soit par leur étendue extraordinaire sont les
suivantes

Histoire de Tournay, ou quatre HcrM des chroniques, annales

ou dfOM'Mtfftt.OM du c/n'M<t'<]tM)!me de l'évéclté de Toumay; par

M. Jean Cousin,Tournesien, chanoine de l'église cathédrale de Tour-

nay. Douai, t6i9-t62b. en quatre livres formant deux volnmes in-4*.

(! livré ou volume, 360 pp.; Il*, 258 pp.; 111', 3 n pp.;)V,37t pp.)

Malgré les erreurs et. la crédulité qu'on remarque dans cette histoire,

comme dans la plupart des histoires de villes et
d'églises, écrites à cette

époque, c'est encore l'ouvrage le plus complet pour les connaissances

de l'histoire ecclésiastique des premiers siècles dans ce diocèse.

Histoire de la ville..et C!<e de Tournai, capitale des ~erft'ft et
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premiersiége de la monarchie /)'anc<me; contenant le récit de ses

<oenement< les plus mémorables sous chaque règne des dt~ereniM

domtna'tOM, où elle a passé depuis que ht /fom<nns la conquirent

por débotté des Nerviens, 56 ans avant la naissance de Jésus-
Christ, jusqu'à l'année 1749. Avec l'histoire particulière de ses ac-

crot'Mements, de ses magistrats, de ses châtelains de ses avoués, de

se< gouverneurs, et du langage qu'on y parle dan< les dt~erett~
siècles un Essai de son HM<Otre ecclésiastique et quelques suple-
mens (sic). A'ta Haye (Tourna)), t766. 2 vol. in-4" de 803 et 50 pp.

Cet ouvrage est anonyme; mais l'auteur était un bourgeois de Tour-

nai, nomme Poutrain, et qui est indiqué à tort sous le nom de Poulain
dans taBtM. hist. de France. Ed. de Fontette, n° 39M9. -En tête de

l'ouvrage se trouve une dissertation de près de soixante pages sur la
question des Nerviens. L'auteur se prononce, comme l'indique son
titre, pour l'extension de leur territoire sur celui de Tournai. Il a donne,
à la tin du premier volume (p. 373 à 417), une description des objets
trouvés dans le tombeau de Childéric, aussi complète que celle de Chi-

flet (t655). L'ouvrage sur le Tournaisis, qu'il avait annoncé comme

supplément de son histoire, n'a jamais vu le jour.

Essai historique ef chronologique pour servir à l'histoire de
Tournai, par Hoverlant de Beauwelaere, ex-législateur, Tournai,
an xm (t:05)-i834. in (cent dix-sept) volumes in-i2, dont trois vo-

lumes de tables, et un atlas in-f. Cet ouvrage estprobablement le
plus

considérable qui ait été publié sur l'histoire d'aucune viile, mats il

s'en faut beaucoup qu'il soit le plus utile et le plus instructif. Suivant

un
plan qui était bon, l'auteur traite successivement de l'histoire de

la ville à ses différentes périodes, en envisageant les événements, les

institutions et les monuments politiques et religieux. Dana la seconde

partie de l'ouvrage est retracée l'histoire des autres villes et des vil-

lages du Tournaisis. Cà et là sont textuellement cités ou analysés de

nombreux documents, extraits des archives de la ville, et inédits pour
la plupart. Malheureusement, à ces indications utiles M. Hoverlant a

ajouté, en les distribuant avec le désordre le plus étrange quant aux

faits et aux dates, une foule de documents modernes et tout à fait per-

sonnels, lettres,contrats de famille, souvenirs politiques et privés,etc.
entremêlés de déclamations et de récriminations souvent injurieuses.
Il en résulte la confusion la plus embarrassante pour la recherche des

faits. En retranchant au moins les trois,quarts de ce livre peu ordi-

naire, il resterait encore un recueil de renseignements intéressants
pour l'histoire de la ville de Tournai et du Tournaisis.

),e nombre de cent dix-sept volumes est bien le nombre réel des

volumes publiés; mais .la bibliothèque impériale et celle dd Louvre

n'en possèdent que soixante-cinq, imprimés de 1805 a i8t3. Une

seconde série, aussi étendue que la première, a été continuée'de i8M

à i834, sur le même plan et avec le même défaut de méthode. Quand

l'auteur commença cette nouvelle série, il n'avait plus, dit-il, que deux

1. Une partie de l'ouvrage a pour titre Essai chronologique, etc.
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souscripteurs. M. Hoverlant est, en outre, l'auteur d'un mémoire sur

l'état de la servitude au royaume des Pays-Bas. Courtrai, t6)9. 2 vol.

in-8.–)lestmortent84<).

Histoire de Tournai e< du Tournaisis députa les temps le, plus
reculés jusqu'à nos jours; par M. /t. G. CAo«n. Tournai, i84o.

:vol..in-s.

Ephémérides Tournaisiennes; par Fr. Bennebert, archiviste de la

ville de Tournai, t84i, in-8.

Mélangés pour servir à l'histoire des hommes et des choses de

Tournai et du Tournaisis par le même. Plusieurs fascicules. Tour-

nai, 1857.

A'o«ce sur l'âge de la cathédrale de fouf-tKn par M. Dumortier,
dans ses Mélanges d'histoire et d'archéologie, t8~t.

Recherches sur l'histoire << l'architecture de l'église cathédrale

de JVo<re-Dctme de Tournai par M. )e Maistre d'Anstaing. Tournai,
<8M-tSt3. 2 vol. in-8; ouvrage important, déjà cité.

Vitraux de la cathédrale de Tournai, dessinés par J. B. Ca-

pronicr, avec uo texte historique et descriptif par MM. Descamps,
vicaire général, et Le Maistre d'Anstaing. Bruxelles, )8t7. t4 pi. in-f.

et t6 p. de texte.

Dans ces vitraux du xv siècle, restaurés et complétés au Xtx*,
se voient de nombreux sujets historiques relatifs à Tournai. L'un

des dix tableaux distribués dans les sept fenêtres de l'abside septen-
trionale retrace les négociations concernant la séparation des évéchëa

de Tournai et de Noyon en t4t6; ta démarche des députés du clergé de

Tournai t'intervention' de saint Bernard auprès du pape Innocent U

et de t'évoque de Noyon; leur voyage à ttome l'audience du pape;
!'é)ection et le sacre du nouvel évoque Anselme; les "erments du

chàtelain, de l'avoué et du magistrat. Ces vitraux ayant été restaurés
de nos jours, il est à craindre qu'on ait retracé les scènes bi~n plus

complétement que ta représentation primitive ne les montrait

Ce monument religieux, le plus important du style roman en Bel-

que, a été le sujet de nombreuses recnerches. Il est aussi décrit dans

l'ouvrage de M. Schayes Bt~otre de l'architecture en Belgique,

2 vol. iu-12 (s. d.).

Parmi tes histoires, chroniques et cartulaires d'abbayes, d'églises
et de villes du diocèse de Tournai, autres que ceux dont il vient
d'etrequestion,onpeutindiquerlessuivants:

Chronicon Herimanni de reatauratione ao6a<. S. Martini Torna-

cetM.(xH°s.).SptCt!e~.ded'Aehéry.Ed. in-f., t. !I,p.M8;–éd. in-t,

t.Xtt.p.379.

Plusieurs annales de S-.Bavon de
Gand de.S.-Amand (Elnonense)

et d'autres abbayes du diocèse de Tournai, ont été pubtiées dans les

grandes collections de D. Bouquet et de M Pertz. La plupart font

aussi partie au Corpus chronic. F~Mdrt'a! indiqué ci-dessous.

Annales aobait'as S. Petri Blandiniensis; éd. par M. Van de

Putte,G&nd,t8t'in-4dexxnetM8pp.'

t. Bull. de la Soc. hist. e< H«. de fournat', t. )It, t852, p. 309.

39
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M. Van de Pntte est auteur de plusieurs autres publications de docu-

ments historiques, faites à Bruges, in-4 et in-e.

-Chronique de S.-Bavon à Gand, par Jean deThielrode,i2s8;

d'après le mss. original appartenant à M. ).animons, biblioth. de

l'Université de cette ville. Gand, t835; in-8. La publication en est due

a l'auteur de l'ouvrage suivant.

S.Histoire de !'ctM<i;/e de S.-B~fon, et de la cr</pi< de S.-Jean d

Gand; par A. Van Lokeren. Gand, t855; in-t de xv), 257, t73 pp. jet
35 pl. L'introduction de ce bel et savant ouvrage fait connaitre tes

manuscrits relatifs surtnutaS.-Bavon, qui sont conservés dans les

dinérenLs dépôts publics de la ville de Gand. L'auteur donne des

analyses d'un très-grand nombre de chartes concernant cette abbaye.
Postérieurement à cette publication on a commencé à mettre au

jour un Cartulaire de S.-Bavon je n'ai pu le consulter et je ne sais

s'itestterminé.

Histoire chronologique des évêques et du Chapitre exempt, de
l'église cathédrale de S.co~ à Gand; 'suivie d'tttt recueil des
epttsphe~ modernes et anciennes de cette ~Hse (par A. 'HeUin). ¡.

Gand)tt7S';in-s.

Supplément généalogique, /ns«)rt~tte; add<<t0'n e< correcttOM ft
fNttfot'ftchrono~~t~ue des échues, etc. Gand, i!77 in-8.

–C/n'om'f'ot monasterii Aldenburyensis. Ed. J. B. Malou. Brugis,
<8t0, in-4. L'auteur, bien connu par son érudition, est évèque de
Bruges. · <'

Chronique de l'abbaye de S.-André (près Bruges) d'après un

mss. inédit (d'Arnold Goethals); publié par M. Octave Delepierre.

Bruges, 1839. Cet ouvrage est suivi de mélanges sur Bruges.
Ctfontcon. moM~ert't 5..ilndrea~'u:E<a BrMga~(Ben. ord.); par

A. Goethals. Gandavi, tS~t; in-t.

Co~Mdt'umc/trono~'gtCttmepncopofU7~~u~eMt'Mm,nccno~

pfeEposttorMm, decanorum et cfmctttcoruttt eccl. cathedr. S. Do-

ttttMantBfugemM.'par'Foppens. Brugis, !75< (ou n3t); in-8 de 272p.

–DMcrtptt'on historique de !'ea!Meco!Ma"etp<[rotMtft!ede'~vb-
<fc-Domed Bruges, avec une AtstOtrec~roHOtoatoue de tous !e.<t'eu~
e< suivie d'unrecueil des épitaphesanciennes et modernes de cette église;

par M. Beaucourt de Noortvelde, natif de Bruges, avocat fiscal du grand
Thonlieu de t'fmpérittrice-Reine apostolique, etc. A Bruges, n73; in-4.

–Xelepierre, J 0.,Frec~det'onHe[<MdeBrMoes~'tt~M'otf commm-

Cen<e)t(tmxvn°stech,1635; in-8.

Histoire du diocèse de ~ruoe< vol. in-f°. (Biographies etpor-

'traitsdesévèques.)
La Sceiëté d'émulation de Bruges a publié, depuis )839, plu-

sieurs chroniques d'abbayes et d'églises de la partie du diocese de
Tournai qui forma, en fM9, le diocèse de Bruges.

v
–La ville de Gand a fourni la matière de descriptions intéressantes,

aux points de vue historique et topographique, à Guicharditi, à Gra-
maye, à Buzelin, à Sanderus. Beaucoup plus récemment, elle a été le

sujet de ptus'enrs ouvrages remarquables par le savoir de leur auteur,
M.Ch.L.nierirx.Rnvoici)a)iste:

La iopograp/n'e de fanct'e'tne ville de Gand, précédée de quelques



DE LA fRANCB. M9

observations-sur les archives de cette ct'He et d'un projet aire

imprimer les chartes, lois et prt'ct'M~M ju~ou's !'<tn <300. Cand,
t8os;in-t'

~/emotfM sur la ville de Gand. Gand, )8tt; 2 vol. in-8:

Appendice aux mémoires sur la ville de Gand, avec son plan (o-

po.9rapht<~tte.Gand,)8t6;in-8.
Jfe'motre~ sur les lois, les coutumes et les pftu~e~ea des Gantois

depuis nns<tu<t0tt de leur commuttejuf~u'a la révolution de )H6.

Gand, t6)7.t9t8; 2<o). in-8. Cet ouvrage s'arrête à l'a. )296.

GeHdt charter boetje. (Recueil de chartes, principalement des

abbayes de S.-Pierre et de S.-Ba*on.) Gand, i8ït; in-8.

–M.Varnkœnig a publié sur la ville de Gand un ouvrage important,
quoique peu volumineux Histoire constitutionnelle et administra-

tive de la ville de Gand et de la châtellenie du ~t'et'T bourg j'us~tt'd
l'année i3o5. Brux., t646;in-9, trad. fr. de Gheldoff. Cet ouvrage
fait suite à rHM<Ot'fe de Flandre du n~ëme auteur.

L'ffMfot'rc de ~t ville et du Franc-de-Bruges et l'Histoire de la ot'He
et châtellenie d'Ypres, publiées dans l'éd. allemande de cet ouvrage,
devaient aussi être traduites; j'ignore si elles t'ont été.

Laville de ).ii)e, capitale de la Fiandre wallonne et de la partie
française du diocèse de Tournai, a été le sujet de nombreuses publi-
cations. Les plus importantes sont

Histoire de Lille, ancienne -capt<a~e de Flandre /f~~po~e, de-

puis son origine jusqu'en iS30; par M. Lucien deRosny. i vol. in-8.

Paris, Techener, tS3S.

Btttotre de Lille, par M. Derode. Utte, <6~8 3 vol. in-8.

j4~os topographique et historique de la ville de Lille, de sa ban-

lieue et de ses environs, depuis !'am mille, j'u~u'd no~jouft, dres<9

sur ~e~ documents les plus authentiques; par M. Brun-Lavainne,
archiv. de la mairie de Lille. Lille, in-f. de 13 feuilles, tt ptanset
30 autres planches de monuments, armoiries, sceaux, etc. i voL in~f.

Lille, 1834-1836.
Roisin FranchMet, lois << coutumes de la ville de Lille. ~t(.

Cten mM. à l'usage du siége échevinal de cette ville, contenant un

grand nombre de chartes et de titres historiques concernant la

Fendre; publié avecdes notes et un glossaire, par M-Brun-Lavainne.

Lille, tS42; in-4. Ce volume renferme un grand nombre de docu-
ments originaux très-intéressants.

Notice sur f'fMCt'enne collégiale de S.-Pierre de Lille, dans
ses rapports avec les institutions /e'odoie! et communales; par
M. Tailliar (Commission hist. du dep. du Nord, Bulletin, t. III,

p. 2M-370).
M. Tailliar a publié plusieurs autres ouvrages très-savants sur

l'affranchissement des Communes dans le nord de ta'France et le

midi de la Belgique.

Histoires, chroniques, cof<utatfe< et autres documents mM.

Parmi les nombreux manuscrits concernant l'histoire ecclésiastique
du diocèse de Tournai, on peut remarquer les suivants
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B<)<o<feMC<Mt(M«~M de foumof.jM~u'en 1600; par le P. Fr.

Gaultran. 3 vol. in-f. (Arch, de Tournai.)

-Mém. pour l'histoirede Tournai jusqu'en <Tt!; par J. Lcgroux.

3 vol. in-4. (Arch. de Tournai.) J.

-Chroniques de l'Église de Tournai jusqu'en i615, un voL copie

du xvm* siècle.(Arch.de Tournai.)

Chronique des événements arrivés à Tournai, de ) 556 à 1570; par

Nicolas le sous-Doyen.ivo!.in-f.(Arch.deTournai.)

~femotfe~ pour servir <t l'hist. part. de Tournai. 3 vol. in-f.

attribués au chanoine L. Delarue. (Arch.de Tournai.)

Nt<<0t're des ece~tte* de Tournai, depuis Théodose ju~u'd
~eon de Vendeuille, composée par Ferd. de Cardevacque, seigneur de

Beaumont, gentilhomme d'Artois (mort en i6t4) (hist. citée par San-

derus).

Series epXcopofMm T'ortXtftnttum; auctore Nicolao du Fief;
in-4. Bib!. de Bourgogne à Bruxelles.

Chronicon de episcopis Tornacensibus. Mss. du Fief; publ. par
M. de Reiffenberg, t. ) de la Chronique de Phil. Mouskès, p. 532.

Ces deux indications se rapportent probablement une seule chro-

nique. D'autres mss. de du Fief existent dans la bibl. de la ville de

Tournai.

Sur plusieurs autres mss. concernant la ville de Tournai, con-

servés dans )a Mb), de cette ville, voir le Bull. de la Commission his-

torique de Belgique, t. p. 26. Voir aussi le Catalogue de cette

bib).parM.)eU.Wi)baaï.i853,in-8.
Recueil de plusieurs titres concernant les évêques e< !fe~c/'e de

Tournai. Bib). impér., dépt des mss. Collection très-considérable de

documents, concernant pfincipatement la Flandre et formée par

Colbert )ni-m6me, à l'occasion de la réunion à la France des pays
conquis en Flandre sous Louis XIV.

Les'tomes LXIII à LXXIII sont relatifs au diocèse de Tournai, ainsi

que le XLIX- en
partie.

En voici le contenu

T. XLIX. Subsides ecclésiastiques des Pays-Bas, depuis l'an t436

]Nsqu'en<650.
T. LXIII. Amortissement des églises et béguinages de Lille, exemp-

tion du clergé du diocèse de Tournai, en is3T.
T. LXtV. Temporel de l'évêché de Tournai, de l'église cathédrale

et des couvents de la même ville.

T. f,XV. LXV), LXVII, I.XVtH. Recueil historique, ecciêsiastique,
de plusieurs pièces et actes concernant les évêques et Pëvêché de

Tournai, transcrits sur tes originaux gardés parmi les archives
du trésor des chartes de l'évêche de Tournai, depuis

l'an 1077 jus-
qu'eni6!2.

T. LXIX-LXX. Fondations faites dans les douze Doyennés de l'an-

cien diocèse de Tournai depuis iexm" siècle, etc.

T. LXXI. Amortissement des églises du diocèse de Tournai, église

de Seclin, et autres du même diocèse. ·

T. LXXII. Recueil concernant tes preuves de la juridiction des évê-

ques de Tournai, sur l'abbaye de Saint-Amand.

T. LXXIII. Recueil des titres de l'abbaye de Cisoin, depuis le

tï* siècle jusqu'au xv° siècle inclusivement.
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Les Bénédictins, auteurs du N. Gallia christ. (t. HL p. 207) disent

avoir beaucoup emprunté, pour la vie des évêques de Tournai, aux

manuscrits de Colbert de la BiM.du Roi.

Il existe à la Bibl. impér. une autre collection de i8o volumes

in-f. mss., relatifs également à l'histoire de la
Belgique et formée, aux

frais de l'État, après la bataille de Fontenoy, vers le milieu du
xvm* siècle, par C. d'Esnans, conseiller au parlement de

Besançon. Les
volumes XVI, XVII et XX) contiennent des inventaires des registres
et des cartulaires des villes de Gand, Bruges, Tournai et des ËtaLs de

Flandre. Les vol. LXXIX et !,XXX sont composés de copies de pièces
relatives au comté de Flandre. Les vol. CXVH à CXLH concernent

Tournai et le Tournaisis. M. Gachard, qui a étudié cette collection en

1827 et la tit connaître par une notice publiée en t838, assure que les

copies de pièces sont le plus généralement très-défectueuses.

Entre autres cartulaires d'abbayes de l'éveché de Tournai.la Bib).

imper, en possède un qui n'e~t pas sans importance, celui de l'abbaye
de Saint-Amand. (C. Elnonense).

De nombreux cartulaires, ohituaires et autres documents ecclé-

siastiques se trou~ ~nt dans les dépôts suivants

Archives du royaume de Belgique';
Archives de Tournai (Archives municipales et ecclésiastiques);

Archives de Gand (Archives de la Flandre orientale, ue la ville et de

t'évèché);

Archives de Bruges (Arch. de la Flandre occidentale, arch. munici-

pales et archives épiscopales);

Archives générales du département du Nord

Voici les titres des pius importants de ces documents

Les titres et papiers det'é*ecbé de Tournai et de l'abbaye de S.-Martin

i. Voir plusieurs savants rapports de M. Gachard, directeurgénéral

des Archives du roy. de Belgique à M. le ministre de l'intérieur sur la

situation des archives générales du royaume et des archives de t'Ëtat

il Gand, à Mons et à Tournai; Bruxelles, t838 à 1846, in-8. Plusieurs

vol.in-f. de l'inventaire général de ces archives sont publiés. Ces
intéressants rapports concernent plutôt la partie politique et admi-
nistrative que la partie ecclésiastique de ces dépôts. Voir aussi

une première ~Vo<tce<ur<e<afcMMs de T'ourMat, par M. Gachard, qui
les avait en partie classées de t82ïa )8M.(CoM.detnon.tnedt'<t.ete.,

t. I.Brux., i833; in-8. ) Voir un rapport du même savant sur les docu-

ments relatifs à ta Flandre, conservés dans les archives de Lille; in-8,

ms, t84 p.
2. M. ),e Glay a .publie plusieurs rapports très-instructifs sur les

archives d'établissements religieux de la partie de ta Flandre française

qui dépendait du diocèse de Tournai, tels que les abbayes de Cisoin

()85t),de S.-Amand en Pevèle (1854), le
Chapitre de

S.-Pierre de Litte

( t856), etc. -M. Le Glay a aussi décrit les principaux fonds ecclésias-

tiques des Archives générales du département
du Nord confiées à ses

soins. (Notice
sur les archives du département du Nord, 1839.- J?t«.

et descr. de. arc~. gen. du dép. du Nord. Partie hirtor., i8t9.
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de cette ville sont, en très-grande partie, conservés dans les archives

du royaume à Bruxelles. On y voit un cartulaire de l'abbaye de

S.-Martin, remontant au xn" siècle et deux autres du xnr; un registre
intitulé Jura episcopatus l'ornacensis, plus de ~00 autres registres

et chartes de i'évêchë de Tournai. Une plus petite partie des titres

mss. de i'évêché de Tournai se trouve dans la bibl. de Bourgogne

(Bibt.roy. de Bruxelles). Les manuscrits de l'ancien Chapitre de la

cathédrale de Tournai appartiennent
à la ville. Plusieurs eartulaires

existentdans les archives du Chapitre, dontM.Voisin, vicaire gênera),

est conservateur, ainsi que dans la bibliothèque du séminaire.

Les archives de la ville de Tournai sont trè;–riches en documents
émanants des rois de France; cette ville dépendit en effet de la France

jusqu'en )52<. M. Hennebert en a dressé un inventaire.

Le mss. du Toriiactim illustratum de Sanderus existe aussi à

Tournai.

Plusieurs cartulaires. obitnaires, etc., de l'abbaye de S.-Martin de

Tournai et un mss. intitulé Acta ept~coporume~a~a~um ror~Œc~-

«Mm sont conservés dans la riche bibliothèque de sir T.
Philipps

à

Middiehil

La bibliothèque roy. de la Haye possède, dans le fonas Gérard, un

assez grand uc.nbre de mss. importants pour l'histoire de Flandre

Dans la bibliothèque de la ville et de l'Université de Gand on

conserve plusieurs mss. non moins importants qui proviennent des

abbayes de S.-Pierre (C. Blandiniense), et de S.-Bavon (C. Gandense).

Ces mss. sont ënumérés et décrits dans le Catalogue méthodique

ett-CMOtMMdesmss. de cette bibliothèque par M. le comte J. de S.-

Génois (Gand, 1849-1852, p. 72 et suiv.). Outre les pouillés que j'ai

indiqués ci-dessus, on y remarque surtout

N. 55. Privilegia S. Bavonis. C'est un recueil en deux volumes in-

formant ensemble près de mille pages, de tons les actes concernant

l'érection de l'église de S.-Bavon à Gand en collégiale, en l5~i, et

contenant les bulles d'érection de l'évèché; la buHe d'exemption du

pape Jules II; les actes de protestation contre cette bulle, etc.

56. Un Nécrologe de l'église S.-Jean, aujourd'hui S.-Bavon.

60 à 65. Statuta an<t?uft et nova Capituli S. P/KM-cuM~. Chro-

nteom S. Pharaildis.- Varia Capituli S. fAŒfat'MM. Privilegia
Capituli S. P/tof<nMM. Documents recueillis en partie parJ. B. de

Castillion.

66. Varia de abbatia de Baudeloo.

67. Obituaire de cette même abbaye de Baudeloo, à Gand.

68. Ep«io/œ ad abbatem de Baudeloo (t65t-i?6t)..

82 et suiv. Plusieurs chroniques de S.-Bavon, en latin, et d'autres

chroniques de Flandre rédigées en flamand.

t. C. R. de là Comm. r. d'hist. de Belg., t. VI, p. 293 et M4.

2. Voy. la liste donnée par M. de ReitTenberg dans te.BttH.df~Soc.

de l'hist, de F' <937,t" partie, t. II.
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Plusieurs manuscrits relatifs à l'histoire ecclésiastique de Gand,

par le P. de Jonghe, l'auteur du Belgium dominicatum (l7t9).
N. tieet suiv. Une collection importante de documents et de mé-

moires concernant l'histoire ecclésiastique et civile de Bruges, re-
cueillis et rédigés par Ch. Custis, historiographe de cette ville,
mort en t752. Ces mémoires de Custis sur la v)lle de Bruges ne for-

ment pas moins de 2t volumes in-4. Le n. <)t (en 6 vol.), est plus

spécialement relatif l'histoire ecclésiastique.

Les archives épiscopales de Gand, celles de la cathédrale de
S.-Bavon et de l'abbaye de S.-Pierre forment autant de fonds dis.
tincts, fort appauvris parla translation ancienne aux archives gé-
nérales de Bruxelles d'une grande partie de ces dépôts, mais qui con-

tiennent encore de nombreux documents.

Les archives de la Flandre orientale à Gand renferment, comme la

bibliothèque de cette ville, un assez grand nombre de manuscrit,

historiques. C'est pareillement à M. J. de Saint-Génois qu'on en doit

la description Ce dépôt d'archives est un des plus riches en chartes

et autres documents originaux. On sait que la collection des chartes

des comtes de Flandre, autrefois déposée au château de Ituppelmonde,

etréunieen )830 au dépôt des archives de Gand, est laplus précieuse

de toutes celles des provinces de la Belgique. Elle a été aussi in-
ventoriée et analysée par son savant conservateur M. J. de Saint-

Génois La plupart des manuscrits historiques des archives de la

Flandre orientale proviennent de l'abbaye deS.-Pierre a Gandet de l'ib-

baye de Ninove. Quelques-uns d'entre eux, sous forme de chroniques,

sont rédiges en langue flamande. Plusieurs nécrologes ou martyro-
loges des églises de S.-Pierre et de S.-Jean, des abbayes de Ninove,
d'Afni~hem, sont rédigés en latin, ainsi que des annales de ces éta-

blissements religieux. Les cartulaires de ces dépots sont plus gé-
néralement des recueils d'actes et de priviléges civils que de dona-

tions ou de constitutions ecclésiastiques. Cependant on y conserve

plusieurs cartulaires, statuts, chroniques, et de nombreuses chartes

de S.-Bavon.

Les archives de révech~de Gand possèdent aussi de nombreux do-
cuments concernant les établissements religieux du diocèse.

Le dépôt des archives de la Flandre occidentale, à Bruges, est plus
riche en documents politiques et municipaux qu'en pièces ecclésias-

tiques. On y trouve, néanmoins, une partie des anciennes archives de

plusieurs! abbayes. Il a été décrit par M. Oct. Delepierre'.

t. Messager des sciences de Gand, t. ni, i835;t. V, t837; t. XI,

<8tt;t.xm,t!)t3.
2. /fM)e'ti<nfe analytique <te< chartes des <omte< <te MatMtfe, ~m-

trefois déposées au château <<eRuppelmonde. Gand, tS43-t846; t vol.

in-4

3. Précis analytique des document que renferme le dép6t des ar-

c'ttoet(fe~F!a7K<reooctd<n<a!e<tBr<t9M; parM.O.Deiepierre, t~to-

i642 3 vol. in-8. On trouve aussi dans ce recueil un inventaire des
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Les archives de Flandre tiennent une place notable dans le riche

dépôt des archives de ta chambre des comptes de Lille. Il en existe des

inventaires rédigés par les savants archivistes de la famille de Gode-

froi et continués par M. Le Glay.

Une partie de ces inventaires fut publiée par le comte de Saint-

Génois, vers le commencement de ce siècle, sous le titre suivant

Monuments anciens essentiellement utiles à la France aux pro-

vinces de Not'nau~ Flandre, Brabant, Namur, Artois, ~.)'e~e, ~fo~-

lande, Zélande, Frtse,Co!ogne et au<rMp<t!/sh'mt(rophesd<t'Empt'fe.

2 vol. in-f., de 1071 pp.; Paris et Lille [vers t804). Cet ouvrage,
qui fut détruit avant d'être termine, est fort rare.

La bibliothèque publique de la ville de Lille possède, entre autres

documents d'histoire ecclésiastique, un cartu'.aire de l'église de S.-

Pierre de cette ville. Les archives du département du Nord en possèdent

plusieurs autres des abb. de S.-Amand, de Loos, de Marquette. (Ce~o~.

g. des car<M!. des arch. (ie'p. f847, p. 8.)

~nno!M e< Chroniques de Flandre publiées.

Indépendamment des anciennes chroniques de Flandre, répandues
en mss. dans toutes les grandes bibliothèques d'Europe et dontles

plus connues sont la ChfOtHÇMe dite de Saint-Sauvage, du nom de son

premier éditeur et la Flandria Genevosa (a. 792-1213), éditée en i?~3

et en t761) il existe un fort grand nombre de chroniques concernant

la Flandre en général, et !e diocèse de Tournai en particLiier. Plu-
sieurs sont encore inédites, mais la plupart ont été insérées, depuis
peu d'années, dans l'importante CoHecttfn de Chroniques belges tne-

dites
publiée par ordre du gouvernement de Belgique et par les soins

de la Commission royale d'histoire. Cette Commission, dont le savant

archiviste de l'Etat, M. Gachard, est
secrétaire, a mis au jour un bien

plus grand nombre de volumes; mais nous ne devons mentionner ici

que ceux qui sont relatifs à la Flandre.

Corpus cAfontCOfttm Mandfts.

Tome 1 (Bruxelles, 1837, in-4 de ux et M4 pp., édité en partie par

M. Yarnkœnig, en partie par M. le chanoine de Smet, qui a aussi mis

au jour les deux volumes suivants).

~mit~ttt'Mt'mrt genealogia, Forestariorum e< comitum Flan-

drt'a*, extrait du liber Floridus mss. de S.-Bavon à

Gand. Page 1

2. ~Vomt'na comttMm ~ondrttE. Extr. d'un mss. de S.-Bertin,

aujourd'hui à Boulogne-sur-mer. 7

pièces concernant k ville de Bruges qui M)nt conservées dans les Ar-

chives génér. du dép. du Nord, à Lille. En <8t3 a commencé une

nouvelle série, qui se compose de 8 volumes, au moins, à laquelle

a travaillé aussi M. Priem.



DE LA FRANCE. 465

3. BreefMt'ma genenlogia Flandrensium eom«u<Page 9

4. Alia orectorj7enKt!oj!tff FofMt. et com. F<. D'après un mss.

de Cysoing, aujourd'hui dans la bibl. de la ville de Lille. il

5. Calalogus et chronica principum f~andrts. D'après divers
mss. 19

6. C/trottt'coM contttuM ~ondrfMt'um. D'après plusieurs mss.

de Bruxelles d'Arras de Bruges, de Lille, de S.-Orner. 34

7. Chronicon FtandrtiB script. ab Hadr. de /iud<, mon. Du-

nensi. D'après le mss. autographe conservé aux aiehives'du

royaume à Bruxeites. 261

8. Annales Fratris Minoris Gandavensis. D'après une copie dé-

posée aux archives de la Flandre orientale à (!and. 369

9. ~nn<t<e)' S. Bavonis Gandavensis. D'après le mss. de la

bib). de t'Unifersitë de Gand. 439
tO. Chronicon S. Bavonis. D'après le mss. de la bibl. de Bour-

gogne ( la Bibl. roy. de Brùxe!)es ). 455
ii. Chronicon Troncitiniense. D'après un mss. des archives du

royaume à Bruxelles 591

Tome Il (BruxeUes, tS4),
in-4 de vu pp.).

). Breve chronicon Elnonense, vel S. Amandi. D'après un mss.

de S.-Amand, aujourd'hui Valenciennes Page 1
2. Ancienne chronique de Flandre (en français,

du xni" siècle),

d'après le mss. de la bibi. de Bourgogne.
27

3. Chronicon maj'U! Q&9«<« it Afut'tM, abbatis S. Martini Jbr- <'
MaceMM. D'après le mss. autogr. qui est conservé à Courtrai. 93

4; CAroTtt'con mtntt! GEgtdtt li FuMM. Bibi. de Bourgogne.
295

5. Chronicon Jacobi ~ueetf), abb. S. Martini Tornacensis.

D'après un mss. des arch. du roy. à Bruxelles. 4~9

6. Chronica ïbrH<tMn:«. e diversis auctor. ea;cerpt. (Chron.
d'Henri de Tournai; Hist. de t'abb. de S.-Martin de Tournai,

par t'abbé Heriman Annales. des év. de T., etc.). D'après

un mss. de la bibi. de LiHe. 473

7. Chronicon Balduini A~oot'MSM, D'après un mss. autogr.

appartenant
à M. Yerganwen

a Gand. 581

8. Appendices. Coae; diplomalicus a!)6a<tas Niraovief&3is.,

Choix de pièces d'après le chartrier de i'abb. de Ninove con-

servé dans tes archives de Gand et un ancien cartutaire pos-
sède par M. de Kam. 747 a9B4

Tome III (Brux., 1858, in-4 de <v et 742 pp. 1859).

i.~reMctfOtttconF/attdrta: Page t

2. Suite d'une chronique du xv= siècie, en flamand, par Jean de

Dixmude 3<

3. Chronique des Pays-Bas, de ftandfe, été iif

4. C~ront~uedeF/fMtf<ree«iMCn)tta<<M. 67)

5. N'~<.dM~'<t)/s-jBa<,enformedejournat. 689 à 742

M. Gachard a publié dans la même collection un volume qui inté-

resse tout particulièrement l'histoire de la ville et du diocèse de Gand
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au xv* siècle. Ce volume est intitulé Relation des troubles de

Gand sous C/tarht-Qutnt, suivie ds 330 document inédits sur cet

événement. Brux., t8!i6: in-4 de Lxxy~~ et 778 pp.
Un autre ouvrage publié par M. de Reiffenberg pour la Commission

royale et dans lequel le diocèse de Tournai tient une grande place, est

la Chronique rimée de PAfit'ppe ~foustfM. Bruxelles, iS36 et te38
2 vol. in-t, t. L de ccCLXXix et 65t pp. t. H, de cccxx!t et 880 pp.

M.Dumortier (ftulL de la Commission historique de Beig., t. IX,

p. n2 et t.
X, p. 46) a démontré, le premier, que l'auteur n'était point

un évêque de Tournai, comme on l'a cru d'après Duchesne et comme

l'avait admis 5t. de Xeiuenberg iui-mëme, éditeur de cette chronique;
mais un trouvère de Tournai qui avaitaussi vécu au xm° sièc)e, ainsi

que révêque Philippe de Gand, avec lequel on l'avait confondu.

-L'historien qui,)epremier,auxYt'siècle, continua et miten œuvre

avec le plus d'intelligence les grandes chroniques de Flandre, com-

posées pendant le moyen âge, fut Jacques de Meyer, on deMeyere
Ké en t49< à Vle[eren,prës Bailleul, dirigea une école ecclésiastique
à Ypres, puis à

Bruges, et obtint la cure de.Blan){enberg;près Ostende,
où il mourut en t552. Voici les titres de ses principaux écrits histo-

riques relatifs à la Flandre'. 2.

Flandricarum r~ttm <omt X(ou) Flandricarum rerum Decas de

origine, on<utfa<<,
nobilitate et genealogia comitum Flandrix.

Bruges, ~53t,'n-4; et Anvers, t53t, in-12.

Une édition en E été donnée à Bruges en )8t3 par M. l'abbé Carton,
in-4. Ces dix tomes sont plutôt dix livres, assez courts.

Chronicorum f7an~*tc)? opus ab a. Ch. 445 usque ad a. t2T8. Nurem-

berg.<538, in-t.
Ce dernier ouvrage fut ensuite continué par l'auteur jusqu'en t47?

et publié par son neveu Ant. de Meyer sous ce nouveau titre

Commen~rx, <eu Annales rerum Flandricarum libri X~f,

Antv., <56t, in-f. -Le même ouvrage a paru sous le titre d'Annales.

De Meyer avait laissé dix volumes de notes et d'extraits de chartes

et de chroniques destinés à composer d'autres décades des Res
Hondnca;. Cesmss. n'ont pas été retrouvés.

Les Annales de Flandres, par P. d'Ondegherst, rédigées en fran-
çais, sont, après les écrits de J. de Meyer, un des ouvrages les plus im-

portants pour l'histoire de Flandre. 11 fut aussi composé et
publié

au

XVt* siècle (t 571); il est presque exclusivement relatif l'histoire politi-

que. Il en a paru deux éditions, la r*,en 1571 a Anvers, la 2* en 1789 à

Gand, en 2 volumes in-8, avec des notes de M. Lesbroussart, prof. au

collége de Bruxelles.

). Un peu avant J. de Meyer, Ph. Wiélant, né & Gand en )440, avait

composé un recueil des antiquités de Flandre, mais surtout envisagées

aupointdevuedeia.tégistation.
2. Voir sur J. de Meyer une notice de M. de Reiffenberg, dans le

Bulletin de la Soc. de l'hist. de t'r., t835. ':° sect., t. H, p. 222.
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–D< fe&M F~n<:f<œmemora6<t~u< H6er.j<n<to., )572, in-t'

Marchantii Flandria commentŒftorum libris )F descripta.

~f«tc.,t5T6,in-8.

Dans l'ordre
chronologique, après de Meyer, l'historien ou l'érudit

qui a le plus fait pour l'histoire de Flandre et surtout pour l'histoire

ecclésiastique, est Aubert Le Mire, doyen de la cathédrate d'Anvers.

Ses collection!' dedocumentsoriginaux furentpubliées d'abord de [M4

à )630en 4 vol. in-4 de 2046 pp. puis de t7M à t74~en4vot. in-f.,
sous le titre d'Opéra dfptomottco et historica, par J. F. Foppens,
chanoine de

Bruges
et de la cathédrale de Malines, avec des addi-

tions trcs-eonsiderabies. Elles offrent la source la plus précieuse de
titres concernant les diocèses, églises, chapitres, abbayes non-seu-
iement de l'évêché de Tournai, mais de toute la seconde Belgique

Si les recueils de documents originaux publiés par A. Le Mire sont

d'un grand intérêt pour t'histnire ecetéstaetique de la Flandre, les

ouvrages d'Antoine Sanders(A. Scm~eftM) n'ont pas moins d'impor-
tance pour l'histoire des principaux établissements religieux et civils

du tncme pays, ainsi que du Brabant, par t'étude des archives et des

chroniques d'églises et d'abbayes, et par les.beaux et nombreux des-

sins qui en accompagnent les descriptions. Sanderus, né en 1586 Il

Anvers, d'une famille originaire de Gand,.mourut en <664 dans
t'abbaye d'Antighem près d'Atost. après avoir été chanoine du Chapitre

d'Ypres.Paquot(3/ëNt. litter.) assure qu'il a laissé plus de quarante
ouvrages imprimés et autant de manuscrits.Cetui qui concerne sur-

tout tesdiocèscsdeFtandreestlesuivant:

Flandria t't!tts()'<t<a', éd. de )64t-t644; Col. Agr. (on plutôt Amster-

dam), 2 vot.in-f. éd. de lu Haye, 1730-1735, 3 vol. in-f. Cet ou-

vrage est capital pnur l'histoire et la topographie ecclésiastiques; il est

le plus précieux de ceux de Sanderus. C'est dans te P=' volume que fut

insérée la carte dont j'ai parlé, précédemment sous le titre de JVoua

OfKtou~ftnndft.cgeosfr. iabutft. (A. Nic. F<t6<o.

Plusieurs des sections particulières de cet ouvrage, et surtout celtes

consacrées à t'and, avaient été publiées d'abord isolement: Gandavum,

i62!,in-4.'

Sanderus a laissé une suite manuscrite et inédite de sa Flandria

t. Cod.do)M<. piarum, )624. –Dtptom. Be~t'ea, tM5.–Dona<.

Be!9. i6~9. JVo<. Ecc!. Be~t), 1630. t.e )" volume de l'édition

de Foppens contient seul les quatre recueils précédents. Les trois
autres volumes sont composés de documents qui complètent ceux de

LeMire.

2. J'ai donné l'indication do cet ouvrage important dans les notes

du diocèse d'Arras. p. 337. M. de Reiffenberg a pub!ié
dans le Biblio-

phtfe<M~<, t645,t. Il, p. t34,uno liste complète des travaux del.e Mire.

3. Voir sur cet ouvrage une notice de M. A. Voisin, dans te .MMMger

dM.sc!eMe~deGand,t.H,i834,p.53.
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illustrata, qui fut d'abord conservée dans la riche Bibliothèque histo-
rique de M. Van Hulthem, d'où elle a passé dans la bibliothèque royale
de Bruxelles; elle pourrait former un volume in-f.

Ce volume inédit était particulièrement consacré à la Flandre fran-
çaise, à Tournai et au Tournaisis, tandis que les précédents concer-

naient la Flandre Flamingante. Il porte pour titre Icones urbium,
villarum, c<M<e!<ornm et cœnoot'orum Gallo Flandrix. 11 ne contient

que les dessins au nombre de 8*2; mais on a retrouvé un manus-

crit de Sanderus intitulé Tornacum illustratum, qui est conservé à

Tournai, et qui pourrait faire le complément de ce volume.

Sanderns préparait aussi un volume qui aurait'été consacré à i'évé-
ché de Térouanneetaux provinces méridionales des Pays-Bas.

H publia sur les établissements religieux du Brabant un
ouvrage semblable à celui qu'il avait ccnsacré à la Flandre. (Choro-
graphia sacra Brabansix, 1650, 2 in-f., et tT26, 3 in-f.)

J. B Gramaye, né à Anvers à la fin duxv)' siècle, mort en )6!5,

publia, depuis <606 jusqu'à )6u, plusieurs ouvrages sur l'histoire et
les antiquités de la Flandre, du Brabant et d'autres parties des Pays-
Bas ils forment environ 8 vol. in-4. Ceux qui sont relatifs à la Flandre

ont été, comme les écrits qui concernent le Brabant, réunis en un

volume in-f. publié en i7o8 sous le titre suivant

J. B. Gramaye. Antiquitales illustrissimi comitatus Ftantift~ in

QUt'bu~tt~u~ttWuw~rbtum initia, t'?tcretnen<nj respub~CtB privi-

legia, opera; laudes; cœnoOtorMW /'uttdottonM,propogftttOnes, toert

<AM(turt, encomia, ~t'rt clari; ecclesiarum patronatus, monu-

we~o, reliquix sanctorum, collatores, pagorum dom~t'a, domini,

fttmt'!ts quantum ~mitent nunc/tert potutt. <pecfa<t'm dMcrt'pta ex

oppt«dorum, CŒno&t'orumoue arc~t'ut's, ex privatorum p~urtu~yt sche-

dis collecta. Cum tndtc<6u< feruftt coptosis. Lovanii et Bruxellis,
anno <708.

~tt<)out'tafe; G(tnf!tn<M,pf!ft 7, p. t à 53.

&andauun). Audenburgum. Ambacta (~u~mtuM.etc.).
Flandria Imperialis ejusque caput Alostum. Gerardimontium

oppidum. N"M Fionarot'ttm. Aldenarda.

~nitguttotes Gandenses, pars f/, in
ouo (sic) t!!u!<fttta oppida

subsidiaria GondtB «nprtHttj~ue Corturtacum, p. 57 à S4.

CoftuT'î'ocuT~. Haerle6eca. Tte~efum. Deinsa. Meninx.

TMeom pfn-ocht'z.
Brugx F~ïtdrorum, ~tt'e pfttnt~'œ antiquitatum jBru~ett~t'um.

p. 85 à 136.

Suburbanum Brugense. ~g~ertaou!goDatnum. Isendica.

Austrohurgus. 7!ode&urguj. Slusa. Muda. Houka. ./U-
bimontium. Ostenda. Longobardorum Ida. Novoportus.
ror~o~um. Gistella. Dtc~ynun~ Popert~a?. Viro-

viacum. Loa. Dinoclesia vulgo Dunkerka. Gffmeitngft.

Flandria Franca, id Mi'
tïtuïttcïpt'orunï, dyriastiarum, vicorum,

<ib&ott(t)'Mn),cœtto6t'ot'um,otMr<o FMn<tfta°mem6ro comprehensorum

illustratio una cum opptdt's omnibus secundi ordtntt <tt comtfotu

eetefts F/ontiftas sitis; p. m à 164.
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Ffaneonafut BrM~erMt's. Fufn.B Be~t'ca*. Ca'ieHan<a Fur-

f!en<t< t!~tnomon<tMm.–CfU<e~<m«t H~Mt'ergetttt'j.– Brouehur-

0u<ondMco<a.–jtftddei6ut's'"?"Mf!attdfta. Eetont'o. –jfar-

diccium.

/;)fetxm, sive Flandria occidentalis t'Hus<t'a<s, part 7. Ipre-
tum. ~t'Ment'acutK, p. )65 à t8t. Idem, pars 1. Prtm«ta',

a?i<t'~ut~a<u7n Ca~Jete~st'uw id est oppidorum Catsleti, ~aseoroca?.

~ierr.B, H~aians, Jlervillx, Belgioli, Ztï.E. ~rmenfart'as, Warnes-

toni; p. 183 à 200.

nana'taGaH«;ana,9t'Mt'MPua<;<'<MM.– Duacum.- Orchiacum.

/n<u~. Tornacum. Artesia comitatus; p. 20( à 2i8

La plupart des localités comprises dans ces trois dernières sec-
tions n'appartenaient pas au diocèse de Tournai, et l'article de Tour-

nai est tui-meme fort peu étendu, comparativement à ceux de Gand

et de Bruges.

Lesdeux ouvrages de J. Buzelin, Gallo Flandria 8acraelprofana

(Douai, )625; in-foi.~eties~nnaietCa~o fianarta'(t624,in-f.)ont,
l'un et l'autre, beaucoup de mérite, surtout le premier.

–Apre.Meyer, Le Mire, SMderu~etGramaye,r'hisLorien des antiqui-
tés de la Flandre dont les écrits fournissent le-plus de renseignements

précieux et utiles est un savant jurisconsulte de Bruges, Olivier de

Vrée, pins habituellement cité sous le nom de Vredius. Né en t578,

mort en <652, de Vrée a montré un savoir profond, une érudition

peut-être trop vaste, et il a suivi gënéritiement, dans la reproduction
des chartes et des sceaux, la méthode historique qui dirigeait les
travaux

généalogiques d'André Duchesne.
Quoique un seul de ses ouvrages soit spécialement relatif aux antr-

qnités ecclésiastiques
du diocèse de Tournai, tous les autres sont si

importants pour l'histoire génërate des parties de la Flandre qui y
étaient comprises qu'il me parait utile d'en donner l'indication dé-

taittée. La voici selon l'ordre chronologique
t. Sigilla comitum Flandria <<Mcr''p<'onM diplomatum ab 0'~

editorum, cttmM~p(Mt<tone
AM~or~ca Olivari ~fcatt.jufMCOM~u~t

Brug. Bru~x 1,' androrum; anno t639; in-fol. de 308 pp., suppt.

et table, avec un très-grand nombre de bonnes figures sur bois et sur

cuivre.

2. Genealogia Flandria. Genealogia comitum Flandria a Bal-

duino Ferreo usque ad Philippum I Ntspan. fegtm eart'it «gt'Mo-

rum figuris repra?se7~ata, atque in vigintt duas tabulas a~t~a, qua
diplomatibus, <cnp«sM antiquis au< co~<o?'efs comprc6a7t<uf, auc-

tore Oh'Bart'o ~fcsto, j. c. Brugensi. Bru~t) Flandrorum, anno

t642. M., pars <ecunaa Bur~unafeum et Austriacum. Br~'t

Flandrorum, anno i643. In-fol. 2 vol. le f de 4t2 p.; le !t* de
496 p. Les sceaux sont figurés sur les p.t à <55du tome t, et non point

sur 22 tables comme le titre l'indique. t.esprobfttt'onM. qui forment
deux volumes, sont cependant distribuées selon l'ordre de ces tables.

3. Nt~fort'tC comitum Flandria, pars prima Flandria ethnica a

primo consulatu Cai. Jul. C.Bi!art< usque ad Cioaott~um primum

Francorum regem christianum per D~ annos. (2* titre.) Libri

prodromi duo. Quid comesquid? Flandria? 7 auctoro OHcartO ~fedto,

40
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j.c.Brttgentt.Bt-ttms.annot6M;uop.–(3'titre.)~tberp)'odfo-
mus alter. Ffandrto oetus st'M ethnica, dicta prima Francttt. Bru-

gis, )6SO; in-fol. de 692 p. ~ddtftooes ad itO'uttt prod~omun)

secundum. Lxxx p.; plus ci nqtndt'cej,
avec une carte intitulée Fran-

corunt prt'ms tedes, et datée de l'an. )6t7. L'auteur soutient cette

thèse que les Flamands sont les anciens Gaulois et que la Flandre est

aussi le véritable berceau de la monarchie française. L'histoire des

comtes de Flandre qui devait former le 2- volume n'a point paru.

4. Historia Ftandn. chrtt'h'ans a& a. chr. 500, Ctodoeœt F''aft-

cofMm regis xv* (Y))M<~ueod a. 767, fepmt re.otsFffMftM'umxvL

Auctore Oi. ~redt'o, j. c. Brugensi. Brugis Fiandrotum; 1 vol.

in-fol. de 400 p. (sans date, mais devant être de l'a. 1652). Cet ou-

vrage est resté inachevé, à cause de la mort de l'auteur. On lit, en

effet, au bas de la dernière page: Banc historiam auctor, mot'<e

pr<)?ue~U5, absolvere non potut't. Publié d'abord, quoique in-

complet, sous le titre de Flandria christiana, l'année même de la

mort de l'auteur, cet ouvrage fut retiré du commerce et reproduit én

t686 sous cet autre titre ~«toW~ F~ndr:~ chrM<«ma',267 anno-

rum
diplomatibus

et sigillis comitum F~ondn'fE ox<ruc<a?.

Deux des ouvrages d'Olivier de Vreed ont été traduits en français
le premier sous ce titre Les Sceaux des comtes de Flandre, traduit

du latin par L. V. A. Bruges, 1641, i vol. in-fol.; le second sous ce

titre La Généalogie des comtes de Flandre. Bruges, i642-t6t5, 2 vol.

in-fot. Ils sont aussi intitulés La maison de Ftondre, ou l'Histoire

généalogique des comtes de Flandre, avec les preuves et les sceaux
desdits comte)), et forment trois volumesin-fol.

Ces ouvrages ont, tous, une grande importance, non moins par le

nomLre des documents originaux cités que par ta bonne exécution

des figures de sceaux, d'après les originaux conservés alors dans les

dépôts d'archives. Le volume de la F~ndD'a christiana serait plus
particulièrement relatif l'objet de nos recherches.

Malheureusement,
il s'arrête à une époque (le Vtn* siècle) antérieure à celle oh l'histoire

et la
géographie ecclésiastiques prennent le'ptus de développements.

L'BM<or«t comitum F~Mtdffa! est aussi fort utile à consulter pour la

géographie ancienne de la Flandre.

La collection complète des
ouvrages

d'Ol. de Vreed est rare j'en
possède un exemplaire.

Ph. de L'Espinoy Recherches des antiquités et noblesse de

F<<Mtdre.Douay,)63i,in-fol.

A. Duchesne Histoire génialogique des maisons de Gut'nas,

d'Ardres, de Gand, d'Alost, de
Couc! etc. Paris, <Ht, t vol. in-fol.,

t55ctMtpp.de preuves.

-Id., Histoire genefttogt~ue de la maison de Béthune. Paris, 1639,
tyol.in-fot.

Le nombre des documents originaux relatifs à la Flandre insérés dans

ces deux ouvrages est considérable, Duchesne cite environ 30 cartu-

laires de monastères dont la plupart n'ont pas été utilisés après lui.

-La question des Forestiers de Flandre a été le sujet de plusieurs
ouvrages, depuis celui de C. Martin (t580 et t6t2), Geneatogte des Fo-
restiers et Comtes de Flandre, in-fol., jusqu'à ceux de MM. Lebon et

deLoys(t83S),in-S.
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-Les grands recueils, tels que toSn<cthg<um, te55; tes ~f(<cc<-

lana, )6:8,in-8; t?33, in-fot.; -le Novus Thesaurus anecdot.,

<Tt?;t'~tnpKM. cof/ 1724-1733, contiennent beaucoup de documents

originaux concernantla Flandre ecclésiastique.
La collection suivante, quoique se rapportant à des temps plus

modernes, est trop célèbre pour n'être pas rappelée,
au moins

par
son

titre: Ordonnances, ~<fttu<a et p~acord~ de ~/ondre, de tt53 à t?63

avec une table parJ.J'h.deWolf. Gand, t639-t766, )'! vot. in-fut.

-Pour l'histoire des troublesdes Pays-Bas au xv)* siècle, on possède

de très-nombreux documents, et entre autres ceux de Jonghe; Ln

Popeliniere; R. Dinot; A Gallucci; –Meursius; Strada;

G. Grotius, etc. ti faut surtou: consulter, sur cette époque, les ouvrages

plus récents de M. Gachard.

~fe'motfM pour l'histoire politique de Navarre et de Flandre.

Paris, t648, in-fol.; ouvrage dans lequel on trouve des documents

intéressants et qui est rédigé au point de vue des droits de la France.

Une histoire de Flandre, écrite en Espagnol, a été publiée en < M4,
à Anvers, sous ce titre ~nnoiMdeFtfmdfM. (~56-t4~), par Em.

Sueyro, <ennor de t~oorde. 2 vol. in-fol.

-Après les grands recueils de documents originaux etles histoires

générales de la Flandre, dont le nombre serait beaucoup plus considé-

rable si l'on y ajoutait les écrits publiés en langue flamande, parmi

lesquels il y en a de fort importants il convient de signaler quetque;!
ouvrages modernes qui ont embrassé l'ensemble de l'histoire de ce

pays.

1 h.. h.. hé 1..Pour la topographie ancienne, historique et archéologique, je rap-

pellerai les ouvrages très-divers de Guichardin, de Marchand (Mar-
chantius), de Liudanus, de Gramaye, de Buzelin, d'Adr. de Valois,
de l'abbé de Longuerue, du P. Boucher, de Sanderus, de Wastelain,
de Desroches, d'Imbert, de Haepsaet', du comte de Bylandt, de

Seh!:yes,deWa)ekenaer,etc.,dont il a été fait mention plusieurs
fois.

Les ouvrages de M. l'abbé de Bast renferment t'énumération la plus
complète des découvertes d'antiquités gallo-romaines faites dans les

différentes parties de la Fiandre'

t. Les travaux modernes de M. Van de Putte, écrits ta plupart en

latin ou en flamand, et publiés à Bruges, sont pleins de savoir. C'est

surtout dans les notes des diocèses de Térouanne et d'Ypres qu'on
trouvera l'indication d'ouvrages modernes publiés sur la Flandre Fla-

mingante.
2. Une édit. complète des œuvres de M. Raepsaet a paru en i!tM.

Elle renferme de très-savantes recherches sur l'histoire et la géogra-

phie anciennes de la Flandre et d'autres parties de la Belgique.

3. Les découvertes postérieures sont indiquées dans le Bulletin de

l'acad. des sc. de Belgique, dans le jt/MM~er de Gand et dans les
actes des Sociétés savantes que j'ai indiquées ci-dessus, 'au commen-

cement des notes de ce diocèse.
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Recueil d'antiquités romaines e< <;ftu!o<<M, <fou<!<M dont la

Flandre
proprement

dite. Gand,t60t,in-S.

Id., 2° édition, Rand. i808, in-t. (Ouvrage d'une érudition re-

marquable, accompagne
de nombreuses gravures; il est infiniment

supérieur à la f édition.)

t" Supplément au recueil d'antiquités romaines et gauloises.

Gand,tS09,in-<t.

Supplément au recueil, etc., conteront la description de l'an-

cienne oitie de Bavai et de Famars. Gand, i8t3, in-t.

Recherches AMior'~ues et littéraires sur la langue celtique, ~au-
loise et tudesque, pour servir de supplément au recueil d'ottitouttet.
Gand t8t5, vol. in-8.

L'Ancienneté de la ville de Gand établie par les c~orte~ et par
d'autres document! authentiques. Gand, t62t, in-4.

-Parmi les histoires générales de Flandre, écrites au xtX" siècle,
on peut consulter surtout comme étant des plus savantes:

ntttot're de Flandre et de ses institutions civiles et politiques

jusqu'à fannée t3M, M. E. L. A. Varnkoenig, trad. fr. de M. Gheldof.

Bruxelles t835, 2 volumes in-8. t.'édit. allem. de cet ouvrage, qui
est des plus importants, est plus étendue et contient un 3* volume;
elle avait paru la même année.

Bt~totre de to Flandre depu;t Gut de Dftmpferre jutgu'ouj:
ducs de Bourgogne, 1280-1383, par Jules Van Praot. Bruxelles, 1828,
2 vol. in-8.

-Histoire des comtes de Flandre jusqu'd i'ooe'nemettt de la mai-

son de Bourgogne. par Ed. Le Clay. Bruxelles, t~3, 2 vol. in-8.

Histoire de Flandre, par M. Kerwyn de Lettenhove, Bruxelles,

t847-t850; 6 vol. gr. in-8. C'est
l'ouvrage

le plus complet sur l'his-

toire de la Flandre, étudiée sous ses différents aspects.

Hagiographes.

Les vies des saints forment une branche particulière de sources et

d'études historiques dans laquelle la Belgique a rendu, pendant les

xv)[* et.xvm* siècles, les plus éminents services, soit par la publi-
cation des ~ctŒMncforum, si célèbres sous le nom de Bollandistes', 1,
soit par les~cta SS. Belgii du P. Ghesquières, 6 vol. in-t, nj3-tj94,
recueil précieux que j'ai plusieurs fois cité. Avant ces deux grands ou-

vrages, ceux de J. Molanus (Natales SS. Betott, f6is; avec supp).,
l6M, ia-<)et d'A. Sanderus (BogtO<ootumT''fandrtcB. Antv., t625,

in-4!; et 1639, in-8) fournissent aussi d'utiles documents. 11 en est de

même, et mieux encore des Acta et des Annales SS. ord. S. Bene-

dtc«deMabil)on.

La Bibliothèque royale de Bruxelles possède un recueiLmss. en

3 vol. in- préparé par J. B. Foppens, sur l'hagiologie de la Belgique;
il est intitulé

t. Voy. la notice de M. Gachard sur les travaux des Bollandistes,
~feMogefdM<c.«tK'<sdeGand,t.I[!,t837,p.'MM.
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FtM<t,M« ns<o!M SS. Belgii a J. Molano, ~u6. ~tfœo, ~m.
~at'Mt'o,

Ant. Sandero, Barth. Fisenio, aliisque haqiographis co~ech.

Les vies de saints tes plus utiles à consulter pour l'Histoire ecclé-

siastique du diocèse de Tournai sont celles de S. Piaf, de S. Eteuthère,
de S. Eloi, de S. Amand, de S. Bavon, de S. Landoald, de S. Lie-

vin, etc.

Il existe une histoire des SS. de la province de Lille par ttartin

l'Hermite; )638, in-4. On a pour les SS. du diocèse de Cambrai

t'ouvragedeM. t'abbé Des-Tombes.

Dans la Bihjiothèque de l'Université,
à Gand, se trouve un ms. ha-

giologique très-important du )x* et du x' siècle, qui renferme les

vies des saints les plus anciens du diocèse de Tournai.

Statuts synodaux.

Lesstatuts synodaux sont, commme nous l'avons déjà vu tantde fois,
une ides sources les plus utiles pour la connaissance de l'organisation

hiérarchique et des fonctions des Archidiacres et des Doyens ruraux.

Voici l'indication des plus importants recueils de synodes relatifs
au diocèse de Tournai.

S<o(M«m/nodaH(tEcc!. TbnMMtMtj. A.
t369, mss. sur vélin dans

la collection de Dom Grenier Fur la Picardie, 2!° paquet, t'° liasse.

S<<t(u<<m/nofi<!ita<!t'ocMt<rorn<tCcn.,not)t'Mt'mfro6orfi<ft,(per)fet!C-

fendtMtntu(tn) .pa<ftm dominu(m) Karolu(m) eju.de(m) dtOCM«

episcopum.-Tornaci, Durieux (1509); in-4 de 28 feuillets. Goth.

Statuta synodi diŒCManœ Ybmacenctt, anno t509 et t5'!0. tn-4.

Statuta. per Gti6er«tm Dognyes ordinata, anno t5M. tn-4.

Dusci, 1568.

S<o<u<a. anno t583. tn-4. Tornaci, i589.

S<o(MM. anno )600. !n-8. Duaci, )6Cf).

Synodus Dtœc~ano, per Maxim. Villani a Gandavo, anno <643.

In-8. Duaci, i6t3.

La plupart des Statuts de ces synodes sont reproduits dans le re-
cueil suivant.

Legroux': Summa <<o<u<orum synodalium EcctMtZ. Tornac., cum

pr~C)a~t/nopttM<. ept~c. Tornacensium. Insulis, t726, in-8.

Les synodes detous les diocèses formes de portions des anciens ëve-

chés de Cambrai etdeTouruai,qui font aujourd'hui partie de la Belgi-

que, doivent figurer dans la grande collection du Synodicon Belgicum,
à

laquelle travaille, depuis de tongnesannëes.M.de ttam. Recteur de

I'Un)versitë de Louvain, Membre de la Commission d'histoire de Bel~

gique. Plusieurs volumes ontdejà paru, entre autres celui qui est con-

sacré au diocèse de Gand

Jvb<;ttet(t<Mo!<'io collectio synodorum Episcopatua Gondaoenttt.

MechtiniiB, t839. in-4.

Les longs débats qui s'élevèrent de t555 à t559 entre les chèques

de Tournai et d'Arras sur l'ancienneté relative des deux sièges, ont

donné lieu à de nombreux écrits, de
part

et d'autre. Les docteurs de
Lonvainetde Douai furent entendus. L'archevêque de Cambrai, comme

arbitre et comme métropolitain, décida que l'évèche de Tournai était

le plus ancien.
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Recueils généraux de bibliographie historique.

Quelque nombreuses, quelque utiles que soient les indications bi-'

bliographiques qui précèdent sur le diocèse de Tournai et sur les au-

tres diocèses dépendant autrefois de la Flandre, elles sont nécessai-
rement encore fort incomplètes. Plusieurs autres ouvrages, concernant

surtout la Flandre Flamingante, devront neurer dans les notes de
l'ancien diocèse de Térouanne. D'autres ont été signalés dans les dio-

cèses de Cambrai et d'Arras. Lorsque je traiterai du grand évèché de

Liège, je signalerai un nombre presque aussi considérable d'ouvrages
et de documents propres à éclairer et faciliter l'étude de l'histoire et de

la géographie ecclésiastiques des parties orientales de la Belgique,

hiérarchiquement soumises autrefois à l'archevêché de Cologne.
Si l'on veut des renseignements bibliographiques plus détaillés, on

peut consulter surtout les ouvrages suivants

Sanderus Bibliotheca Belgic. mftntucttp< Insulis, 1641, 2 vol.

in-4. On y trouve les catalogues des mss. de 62 bibliothèques.
t'oppens jBt'o~o~ena .Bet~tco, 1739, 2 vol. in-'t.LaBibliothèque im-

périale possède un
exemplaire de cet ouvrage avec beaucoup de notes

manuscrites. Foppens avait pris pour base le livre de Valère André.

J. N. Paquot ~e'mot'fM pour servir' à l'histoire littéraire des

Pays-Bas. Ed. in-f. Louvain, i!65-1770,3vol.–Ed.in-t'n6?,t8vol.
Le Long et Fontette: /i'oHotAe~ue histor. de la France, t768-

i779, 5 vol. in-f. Dans le t. 1, p. 580, et dans le t. IH, p. 626 et

suiv., sont quelques titres d'ouvrages et de documents concernant le

diocèse de Tournai et l'histoire de Flandre.

L. A. Varnkœnig Histoire de la F~Mtdre e( de ses institutions

civiles e< politiques ju<~u'd !'o. t305. Trad. fr. de M. Gheldolf.

Brux., t835. 2 vol. in-8. L'introduction de cet excellent ouvrage pré-

sente une appréciation judicieuse des principaux écrits, chroniques
et autres documents originaux relatifs à l'histoire civile et politique
de la Flandre.

J. B. Schayes: Les Pays-Bas avant et durant la domination ro-

mame. Brux., t837, vol. in-8 (ire éd.); la a", dont il a paru deux

volumes (i85s),
est interrompue par la mort de l'auteur. A la fin du

t. Il de la t" éd. se trouve, sousletitre de BibliothèqueCelto-Ger-

mano-Belgique, l'indication d'un très-grand nombre d'ouvrages et de

mémoires sur les temps les plus anciens de l'histoire de la Belgique.
De

Reiffenberg Chronique rimée de Philippe .iifou~M Brux., t836-

1838, 2 vol. in-t. L'introduction de cet ouvrage déjà cité, qui fait
partie de la Collection des Chroniques belges inédites présente
de nombreuses indications sur les sources de l'histoire de la

Flandre, surtout de son histoire littéraire.

Bulletin de la Commission royale d'histoire de Belgique, 1" série:

tomes 1 à XVI, t836-t850.– 2* série: tomes 1 à XI, 1850-1859.
Table de la t" série par M. Gachet, 1852, in-8. C'est dans cette
très-intéressante collection que se voit le plus grand nombre de ren-

seignements sur les sources historiques de la Belgique. J'ai indiqué
précédemment les Chroniques de Flandre insérées dans la collection

des Chroniques belges publiées par la même Commission.
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VIt!.DMCÈSEDESENLIS.

CIVITAS StLVANECTUM.

(Fin du m', ou commencement du )v* siècle.)

ttRCmBtACONË; puis 8 DOYENNÉS RCMFI.

A. Ancienne division.

At!cmMACO!)ATCsStLVANECTE!'<sts.ArchidiaconedudiocëBe.
Le titulaire avait à Bazoches ( Basilica, Bazochix ), près de

Crépy, un siège de sa juridiction.

t. DBCA~ATUS vel ARCBtpn. SILVANECTENSIS. Doyenné rural de Senlis.

2. CRESWACEKSts. Doyenné de Crëpy.

B. Division postérieure au XVH' siècle.

1. ARCDlDlACONATUSSIL-

VANECTENSIS ECCLES)~.

Archidiacon;
du dio-

cèse.
et, d'arr. du

t.–DECANA-njsCHRis- Vers
déo de l'Oise.

TIANITATIS SILVANEC- le
dép. del Oise.

TENSIS. N. O.

Doyenné de Senlis. du Pays de Senlis,

dioc. Senlissois,

2. -DE BERRONE, vel E. S.E Servois,Serval. Cant.d6Nantem),

DEBAROmo.tN'MoN- Silvanectum arr. de Senlis

TAtA? Silvacum, Sil- (Oise;.

Baron la Montagne. omse.

3.–cEMOMUo-Fo.\TE, S..PaijftHSt~MHtec-Ch.-t.decant.do

'tetDEMonFO~TAN)s. tfMM. t'arr. de Senlis

Morfontainc, Morte- (Oise).
Fontaine.

4. DE RULLIACO. N. C" de Pont-Ste-

Rully. Maxence, arr. de

Sentis(Oise).

5.–DECArmDACO. 0. C*"deCreii,arr.

Chantilly. deSen)is(Oise).

6. DE CRISPIACO, vel Partie Ch.-t. de cant. de

CECRtspEto. orient. l'urr. de Senlis

Crépy, Crespy. du Partie du Valois, (Oise).

Crépy, fut primiti- dioc. ~inM Crispia-

vefnentArchiprêttc, censis. (Pagus
et comme second Va dis, vel

siége de t'evëché. Vadensis, Va-
La maison épisco- iMio.)

pateetaitaBoui)-

!an(.prëscetteviUe.
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T. DECANATUS DE FRtS- E. C' de Nanteui),
NELLO. arr. de Senlis

Fresnoy-Ms-Louats. partiedaVatois.

8. Js~ E.N.E.
~S"' ~)

Canton de Crepy,

Sër!.
arr.deSenhs

(Oise).

Le diocèse de Senlis était situé à l'extrémité méridionale de la Pro-

vince ecclésiastique de Reims, sur les limites de la quatrième Lyon-
naise, qui le bornait au sud. M avait pour autres confins deux'diocèses

seulement, celui de Beauvais l'O. et au N. 0., celui de Soissons dont

il était séparé par le cours de l'Autonne,auN.E.eta l'E. 11 était le

plas petit de la seconde Belgique et l'un des moins importants de
toute la France, quoique des plus anciens. 11 n'avait pas plus de 7

à 8 lieues de l'E. à l'O., sur 6 de largeur, et à peine 23 lieues de circuit.

11 ne comptait que 77 paroisses pendant le xyn" siècle. Au com-

mencement du siècle suivant, en i736, il n'y en avait que 72, et même

peu d'années avant la dévolution, le nombre en était réduit à 64 cures,

avec9succursalesoui6vicariats.Plusieurs des Doyennés ruraux des

diocèses de Cambrai et de Tournai étaient plus étendus et plus peuplés

quo le diocèse de Senlis tout entier. Celui-ci ne représentait pas la
dixième partie du diocèse d'Amiens ou de celui de Cambrai.

La Civitas Gjtllo-romaine, à laquelle a succédé le diocèse de Senlis,

était celle des Silvanectes, et sa capitale, qui devint celle de l'évéché,

était ~ug<M<<Mn<tgtM. Ni le peuple, ni sa ville principale ne sont nom-

més par César, qui fait une mention si fréquente des peuples limitro-

phes les Ba~ooact, les Ambiani, les Veromandui, les Suessiones, et

les forMt). D'Anyille et d'autres géographes ont tiré de cette omis-

sion la conséquence que les SttcanMtM ne formaient point encore, à

l'époque de la guerre des Gaules, un peuple indépendant, et qu'ils
faisaient partie de l'une des grandes tribus voisines, plus probable-
ment des Bellovaci. La forme et la situation du territoire ancien de la

Gaule-Belgique, représenté par le diocèse de Senlis, peut suggérer
cette idée. En effet, il n'était point séparé du diocèse de Beauvais par
le cours de l'Oise, limite à peu près générale entre les diocèses Ii-

mitrophes de Beauvais et de Noyon sur la rive druite, de Soissons et

de Laon sur la rive gauche. Le oiocèse de Beauvais s'étendait même

plusieurs lieues au delà de l'Oise vers le diocèse de Senlis; ce

qui peut faire supposer que les Bellovaci s'étaient réservé exclusi-
vement la navigation de cette rivière.

Toutefois, cette dépendance, si elle a réellement existé, n'a
pas

dû
être de longue durée, et elle n'est démontrée par aucun témoignage

incontestable. Le nom de la capitale, Augustomagus, qui indique, par
sa forme dcnti-gauloise, demi-romaine, une influence romaine exer-

cée, peu de temps après César, sur une localité gauloise importante,

t. Le pouillé de i64S indique U7 paroisses, par l'effet d'une
erreur,

dont Altiot donne de trop fréquents exemples dans son recueil.



DE LA PRANCE. 477

et la qualification de !t6ert, qne Pline' donna, comme aux Nervii et

aux SuMtt'onM, aux Sth!ftMC<M,
qu'ii

a cites, tout en attérant leur nom

sous la forme d'Ulbanectes ou d PhnanectM, montrent qu'avant la fin

du t" siècte au moins, un territoire parfaitement distinct, couvert en

partie de
grandes

forêts dont tes vestiges sont encore ccnsidérables,

a dû servir de base à la division politique consignée dans la No«'<o

Prov. et Civil. Gall., et à la division ecclésiastique qui lui a succédé,

sous le nom de Civitas Silvanectum ou Silvanectensium.

Le rang que ce peuple tient dans tes plus anciennes rédactions de

la Notice, eh il est placé le huitième, avant tes Bellovaci, tes Am-

'&<aTtt et tes Afort~t, est un autre tëmotgnage de leur antiquité et de
leur indépendance comme peuplade gauloise'.

Ptotémée* en avait fait mention plus anciennement sous le nom do
Subanectes, peuple qu'il indique entre tes Nervii lt tes Suessiones, en

lui assignant pour capitale une ville qu'il nomme ~atomogus, et qu'il
place à l'orient de la Seine. Cette fausse désignation et cette confu-

sion, qui proviennent sans nul doute d'une altération de copiste, ont

fait
supposer, à tort, selon moi, l'existence d'une seconde ville impor-

tante sur le territoire des Silvanectes'.

Leur véritable capitale, Augustomagus, figure encore sous ce nom

dans.la Table d< Peutinger et dans l'Itinéraire d'Antonin; plus tard,

elle n'est plus désignée que sous le nom du peuple, comme il en arriva

pour un très-grand nombre de villes gauloises, vers le )V° siècle:

S<h'<MKc<um, Silvanectis, et après le xn~ siècle, Senliciacum.

La Notit. dign. /ntp. indique cette ville comme l'un des deux sé-

jours, ou centres de surveillance du Pra'~ctu* des ~<< G<n't<M,

disséminés, sous différents noms, dans la seconde Belgique.

La situation de t'Opp'dffn, ou du C<M<rum, ou de la ville principale
des Silvanectes, à Sentis, qui a succédé à ~u~us<oma~M, est ren-

due incontestable par l'7<tne'rat're et par la Table, et non moins cer-

tainement' encore par une enceinte de murs romains, parfaitement

intacts, qui a conservé le nom de Cité, ainsi que par d'autres vestiges

d'antiquités romaines. Le doute émis à cet égard par
M. Walckenaer

(Géogr. anc., t. Il, p. 27)) ne me semble pas fonde.

<.BM<.fM<)ib.tV,c.V)).
2. Ce n'est que dans les rédactions les plus récentes de la Notitia

Civit. Ca~. que la Civitas Silvanectum occupe le dixième rang.

3-GM<jfr.,t.![,c.)x.
4. L'attribution, que M. A. Jacobs a proposée de ce ~?a<o?no~< de

Ptolémée au <err'<0)'tum 7!oMont<Me,dans sa Géographie de Grégoire
de Tours

(1858, p. i26), travail fort estimable dont j'aurai plus d'une
autre occasion de parler avec éloges, quoique n'admettant pas plu-
sieurs des opinions de l'auteur, me parait inadmissible. Ce territoire,
en effet, dépendait soit du diocèse de Beauvais, soit moins proba-

blement du diocèse de Snissons, suivant qu'on adopte i'un des deux
lieux anciens indiqués sous te nom. de Ressons dans chacun de ces

deux diocèses; mais on ne trouve dans le diocèse de Senlis aucune

dénomination territoriale qui puisse permettre d'expliquer de cette

façon le texte de Ptotémëe; cetui-ei désigne un peuple et sa capitale.



TOPOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUE<t78

Le nom et les limites du territoire des Silvanectes ne paraissent

pas avoir changé pendant toute la durée du moyen âge, et nul témoi-

gnage n'indique que cette Civitas n'ait pas été constamment repré-
sentée parie diocèse de Senlis. On y voit le christianisme introduit,
dès la fin du n)' siècle (a. 296) par la prédication de S. Rieul (Rigo-

lus), dont le culte n'a pas cesse d'exciterla vénération des habitants.

Grégoire de Tours fait plusieurs fois mention des Silvanectes, de

leur ville et de leur territoire

yerrttortum St'icanectenM ou Silvanectum (Hist., 1. VI, c. x<v);
Urbs Sthanecte<Mt<, et d<- Silvdnectis (~Mi., ). )X, c. xx). Cette ville

et son territoire ont joué un rôle important sous les rois Mérovin-
giens, qui en ont fait souvent leur demeure.

Le Silvanecte figure dans le VUt* àfissaticum du capitulaire de

l'année 8M avec lettre de Comitatus, et le pagus Silvanecten8is

dans le V° Missaticum du capitnlaire de Charles le Chauve en 953

Il est encore désigné suus le même nom au xn° siècle in pa~o

Silvanectensi, <n villa gus dicitur Brato'. Le prieuré de Bray
était situé sur le bord de la chaussée Brunehaut, au N. E. de
Senlis.

Quelque peu étendu que fût le diocèse de Senlis, il l'était plus en-

core cependant que le pagus Silvanectensis, ou Senlissois du moyen

âge; il comprenait une portion notable du pagus Vadensis ou du

Valois, qui se trouvait ainsi partagé entre les diocèses de Senlis et de

Soissons. Ce partage est probablement aussi ancien que l'origine des
deux évêchés, puisqu'il n'existe dans les textes aucune trace de la
division plus tardive qui aurait pu en être faite entre l'un et l'autre
de ces territoires ecclésiastiques. La capitale du Valois, Crépy (CWs-
pet'um ou Crispiacum in Vaiiensi), est toujours indiqueecomme fai-

sant partie du diocèse de Senlis, avec la portion occidentale de ce
même pays, et comme constituant un Doyenné distinct. Les comtes de
Valois ont pris souvent le titre de comtes de Cr~py, dès le xi° et le
XH* siècle. Raoul Il, comté de Crépy, assistait au sacre de Philippe)~,
et Raoul, aïeul d'Adèle, comtesse de Vermandois, était qualifié

Crt'spe'etMt: sive Vadenais Comes Ils avaient, sous ce nom, une mon.

naie particulière.
Les questions de géographie historique soulevées par l'étude du

diocèse de Senlis, ne sont donc pas sans intérêt et sans dimcuités,
malgré son peu d'étendue.

On peut constater l'ancienneté de la Civitas et du diocèse, remar-

quables à cause de cette faible étendue, qui rappelle les nombreux
diocèses d'Afrique, réduits parfois à une petite ville et à quelques

bourgades, et dont l'érection en évêchés n'eut pas le plus souvent d'au-

t. D. Bouquet, ~!m. <!e< /))'si. de ff., t. VU, p. 6)6. Bataze, C<t*.

pt'iu!. fm. Fr.. 1.1, col. 6tf. Guerard~ EMai, p. <6t et t63.

2.JV.G<tH.chr.,t.!X,fn!tr.,cor.203.

3. Voir sur le pagus f~odenstt.'ptns tard Comtfa<tt! ~hst'M,

les notes du diocèse de Soissons et la ~ofttto d'Hadr. de Valois,
p.SM.
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tre cause que le titre de mM?tt'c<ptum, dont jouissaient primitivement

ces villes sous la domination romaine.

La réunion
primitive, incertaine, il est vrai, du

pa~ue
des Sf.'oa-

nec(e< au territoire plus considérabte d'un peuple voisin, tes Bello-

~act, avant que ce pagM fût tui-meme élevé au rang de Civitas.

L'interprétation, plus incertaine encore, du texte aitéré de- Ptolé-

mée concernant le nom du chef-lieu, ~otonto~u~ au lieu d'Augusto-

mo~u~ tandis que ta situation réette de cette capitale ne peut pas être

le sujet du moindre doute.

La réunion dans une seule Civitas et dans un seul diocèse ou ter-

ritoire antique d'une tribu gauloise, d'une partie d'un autre territoire,

le pagus Vadensis, divisé entre deux ëvêchés voisins.

Enfin, la réunion par le traité d'Andelot, en 53T, des trois portions

du territoiredes Silvanectes, tel qu'il
avait été antérieurement partagé.

Quelle était la partie de ce territoire des Silvanectes, duas poWtone*

de Sthanecih, donnée en compensation du tiers du pagus Ras-

8ontensis et d'autres droits sur la Ct'm'tat des Paft'Ot dans le traité

d'Andelot, entre Contran, Childebert et la reine Brunehaut? Ce aar-

tage de la Civitas de Senlis entre les rois Francs est encore indiqué

par ces termes du même chapitre de Grégoire de Tours Ad divi-

<to<Mm S'tfftt)ec<en«m. Port mea de urbe Sitoaneetenst. Ut

Silvaneclis dominus Childeberi in tn~e~r~a~e teneat, et oua~unt

lertia domini Guntrainnis ezinde debita competit de tertia

D. Childeberti çui!* est fn ~!oMO<t<en<e, de Gun<ramnt partibus com-

pafetur'.

Le tiers du territoire de la Civitas de Sthon!e<t< ne pouvait-il pas

être représente par la portion du pagus ~adtttStt comprise dans le

diocèse de Senlis? t

Archidiaconés et Doyennés ruraux du diocèse de Senlis.

S'il fallait ajouter foi aux auteurs de la carte du diocèse de Senlis,

publiée en )M9, et dont il a paru deux autres éditons en u45 et en

t76), ce diocèse n'était point ditisé, comme tes autres, en Arunidia-

conés, ni subdivisé <n Doyennés. C'est la mention qu'on lit, en ef-

fet, sur cette carte, levée par un curé du diocèse, nommé l'arent, et

complétée par le géographe G. De l'Isle. Les auteurs ajoutent, i) est

vrai, M
que

i'on s'est coutenté de marquer dans la carte tes bornes
du Vatois et du territoire de Senlis, le diocèse étant compris, partie

dans le pays ou territoire de Sentis et partie dans le Valois. »

La même assertion se retrouve dans l'Histoire du duché de Valois,

par Colliette mais avec cette réserve que le diocèse de Senlis n'au-
rait été divisé en Doyennés ruraux que pendant le xvnt* siècle (vers

t762). Auparavant, dit cet historien, l'Archidiacre cumulait, avec ses

propres fonctions, celles de Doyen de tout le diocèse.

i.Gfeg..7'ttf.Hu<. Franc.,).tX,c.xx.

ï.Btt<.du~!o<f,t.H),p.)43.
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Cette opinion, quoique publiée sous l'approbation d'un éveque

(J. Fr. de Chamillart) par un des historiens les plus compétents
du Valois, ne me parait cependant pas fondée.

En effet, dès le x)n* siècle, en 1270, on voit figurer, dans une charte

en faveur de la
collégiale

de S.-Aubin de Crépy, un Decanus Chris-

ft'anttaha de Cft'sneto et le Decanus Silvanectensi3, dont le titre

désigne tantôt le Doyen capitulaire de l'église cathédrale, tantôt le

Doyen rural du territoire, paraît plus fréquemment encore, ainsi que

l'Archidiaconus, au nombre des signataires des chartes ecclésiasti-

ques. Entre autres textes on peut citer des chartes de n6'!et H94'. m.

Les deux ter"itoires politiques de ce petit diocèse, savoir la partie
du pagus Vadensis ou Valois, dont Crépy était la ville principale et

qui était unie au diocèse de Senlis, et le
pagus St~anectenaM propre-

ment dit, ou Setth'Mt'en. étaient donc également distincts au double

point de vue de l'administration civile et de l'Église.
On peut reconnaître deux époques dans la géographie ecclésiastique

du diocèse de Senlis la première, antérieure à t750; la
seconde, de-

puis le milieu du xvm" siècle, au moins, jusqn'en 1790.

Dans la première période on voit deux Doyennés ruraux et huit
dans la seconde. Au texte positif du xiu" siècle que j'ai indiqué on en

pourrait ajouter plusieurs autres du xui° au xvni" siècle. Les statuts

synodaux de l'Ëvèché de Senlis, au xvf siècle, font mention de plu-
sieurs Decani, tels sont, entre autres, les statuts promulgués en

1522, par l'évequeFijton. L'article IX intitulé Injunctiones ad

Decanos, leur prescrit 'de visiter le plus souvent possible les cures

de leurs territoires, de ne point faire arrêt sur les revenus des béné-

fices, de n'avoir point de mœurs irrégulières, etc. Le plus ancien

pouiDé imprimé, celui d'Alliot (1648), et les différentes éditions de la

carte du diocèse, par N. Sanson (1657 et i7~); montrent les deux

Doyennés ruraux.

Doyenné de Senlis, pour la partie occidentale, ou le Senlissien.

Doyenné de,Crespy, pour la partie orientale, ou le Valois.

Le Doyenné de Senlis était deux fois plus étendu que celui de Crépy
ou de Valois. Celui-ci reçut ausei le nom d'Archipretré.

Ce n'est que dans la seconde moitié du xvm* siècle qu'on voit le

nombre des Doyennés ruraux considérablement augmenté et porté

jusque huit. En voici la liste d'après un document assez récent, il est

vrai, mais qui n'en fournit certainement pas la plus aneiennemention

t. Histoire du Valais. t. III, pr., p. ov.

2.GoH.cAr.,t.!X,~Mir.,coL2ttetts<.

3.~cte<de!aProM'ncecccM<.deJ!etm<,t.n),p.)6,d'après)a
cotteetion des Concites de Kouen (Concil. Rotom. Prot).), par D. Bes-

sin.i7n,part.II,p.l06.
4. Almanach

historique
de la ot'He e< du diocèse de Senlis, an-

née t788, p. 68. Senlis, 1 vol. i))-~s. C'est ce document qui m'a servi

de base pour le tableau du diocèse. J'ai restitué les noms anciens

d'après les chartes.
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fot/~ftn~~Sen/jH. t

DouMnftdeForon.), de Senlis, partie occi-

~~de~on<a.M. dentale du diocèse. partie occ.-

Do~nnedeHuM.(
i

dentatedudtocèse.

Doyenné de Chantilly

~d'M-i~
Territoire du Valois, partie orien-

PoMenMdeSe'r: jJt
ta)edud;ocèse.

1

Doyenné de Séry
tale du dIOcèse.

Collégialea et abbayes du diocèse de Sen«<.

Collégiales.

tglise ecllégiale de Notre-Dame (cathé-

draiedudiocèse). 1
de S.-Rieu) (S. ~eouK), la

plus ancienneéglisede

Senlis), antérieure au

de'S"~auh;.ude'S"<'a~'a.i"edeSen)is.
de S.-Frambault, ou de S.- ans a VI e e en IS.

Frambourg, ou Sainte-

Chapelle (5. Frambal-
di), fondée vers le
commencement du X)'

sièc)e.
de S.-Arnoul de Crépy,

plus tard abb. puis détr.

de S.-Thomas de Crépy,
fondée en it6'

~i)6oj/e~.

0. de S.-Augustin.

BommM. Abb. de S.-Vincent de Sentis. ~&6. S. Vincentii Stf-

t!anM<en«i. Fondée en t059, conf. en tOM.

0.d<!C«M«ac.

Hommes. Abb. de Chaalis. ~t&. de Caroliloco. Fondée, près

d'Ermenonville, en t)'!6.

Fem~tM.–Abb. du Parc-aux-Dames. Abb. PfH'ctMDomtTMfutn

Ci,ispiacen3is. Fondée en t205. à t i. de Crépy en Valois.
Abb. de Notre-Dame de la Victoire. Abb. B. Marix de Victoria.

Fondée en <t2a,& t t. E. de Senlis, en souvenir de la victoire rem-

portée à Bouvines, en <2tt, par Philippe-Auguste. e.
Outre ces cinq collégiales et ces quatre abbayes, on comptait dans

ce diocèse neuf prieurés, dix-neuf maladreries.

Dès l'origine du christianisme dans cette partie de la seconde Bel-

gique, une église fut fondée près de CfMp<a<:um(Crépy~ sous le titre

41
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de Basilica, qu'elle a conservé (Bazoche). Elle devint comme Je noyau
de la chrétienté dans la portion du Valois unie à l'évêché de Senlis;

l'évoque en nt la
principale église du canton et le centre da l'admi-

nistration de son Archidiacre*.

Au Mont-1'Evêque, situé à peu de distance vers l'E. de Senlis, était,

dès les temps les ptus reculés, lepalaisépiseopal.
Au xn* siècie, les rapports entre le clergé de ce diocèse et la com-

mune de Senlis, qui avait toujours été ville royale, étaient plus favo-
rables au clergé que dans aucun autre diocèse de la Province de

Reims. C'est ce qui résulte d'un titre de l'année 1200 environ, émané

de l'archevêque de Reims,Guillaume)" Ce titre constate qoet'évèque,
le Chapitre et tout le clergé de Tournai, sur la demande de l'arche-

vêque et du roi Philippe-Auguste, préférèrent la charte de commune

de Senlis à celles des villes de Beauyais, d'Amiens, de Noyon, de

Soissons et de Laon Cette charte remontait à t'année tt79. a.

Source! de la géographie et de l'histoire ecclésiastiques
du dtocete de Senlis.

Cartes.

Le diocèse de Senlis figuredans les cartes ecclésiastiques générâtes
de la seconde

Belgique,
ou Province de Reims, par N. Sanson (t66t)î

parKotin (1751), dans le N. Gallia christian (t. X) par Bail-

leul, dans l'Etat des Bene'~ces, t. (n43).

On a, en outre, plusieurs cartes particulières.
Bellovaci et Silnanectes. Les Éveschés de Beauvais et Senlis.

Comté et pairrie (sic) de Beauvais. Les Bailliages de Beauvais, Cler-

mont et Senlis; les Eslections de Beauvais, Clermont, Senlis, Com-

piègne. Par N. Sanson d'Abbeville, géogr. ord. de S. M. A Paris,

i65T, t f. in-fo:. Id., t667. –Yd., t74t. Ed. de Robert, géog. du

roy. Cette feuille ne présente que J'indication des deux anciens

Doyennés ruraux du diocèse de Senlis.

N. Sanson n'a pas publié d'autre carte spéciale pour ce diocèse.

-Carte topographique dudiocèse de Senlis, levée sur les lieux par

Jtf. f{tftT)<,cm'ed'j<umont, e< assujettie aux observations astronomt-

ques et ttua!opefa<t'OMX géométriques de Jt~f. de l'Académie roy. des

Sci'encM, par Guillaume De l'Isle, de la même Académie e< premier

~e'o~rapAe du ro)/. Dédiée à Mgr Jean-François de Chamillard,

évéque de Senitt, par son (.-A. et t.-o. t. De l'Isle. A Paris, nos,
t f.gr. in-fol.

Id., éd. dePh. Buache, gendre de l'auteur, t7M. (Sans change-

ments.)

/d.,éd. de i?69. (Sans changements.)

i. Carlier, Hist. du duché de Valois, t. p. 90.

2. N. Gall: christ., m,/ns<r.,co).49.Cette pièce n'est pas sans

importance pour l'histoire de ('établissement des communes.
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Sur cette carte se trouvent le plan de la ville de Senlis où l'on dis-

tingue la vieille enceinte romaine dite de la Cité, et celui de la ville de
Crépy une Table alphabétique des lieux du diocèse et quelques ob-

servations. Les voies romaines, dites Chaussées de Brunehaut, y sont
indiquées, ii n'y a d'autres divisions que celles du pays de Senlis et
du pays deVatois, qui représentaient les deux anciens Doyennés ruraux.
La division en huit Doyennés n'est indiquée sur aucune carte que je
connaisse.

Le territoire compris dans le diocèse de Senlis Bgure aussi, en par-
tie, sur les cartes de t'tte-de-France, en partie sur celles du Valois.
On peut voir l'indication des principales de ces cartes dans les notes
des diocèses de Paris et de Soissons. Les cartes suivantes du Valois
montrent l'étendue de cette contrée au delà du diocèse de Senlis

Le Valois. Paris, xv)'siècto.

Le pays du Valois. Amsterdam, )M9. Atlas de 6!ercator et d'Hon-

dius. Ëd. fr., p. 275. 1 f. in-f.

Le pais de Valois, par Damien de Templeux, t f. in-f. t630.

Le pays de ~aiuM. Amsterdam, i633, dans le Theatrum untoerjs

GsHt~ de Jansson. t f. in-fol.

t~t/etfum Duca<M. Valois. Atlas de Blacu. Partie consacrée à la
France. Ëd. fr., t. p. t49.

Carte dtt duché de 7<t<o«, publiée par Carlier dans' le t. 1 de son

Histoire du duché de Valois, t?64.

Voir pour les autres cartes du Valois les notes du diocèse de Sois-

sons.

PoufHM.

Bene~cee dépendant de t'e'~eh<' de Senlis; dans le volume du

Pouillé général d'Aiiiot, qui contient la Province ecclés. de Reims.

1649, in-4, <0 p. (entre les diocèses de Soissons et de Chatons).
Pouillé manuscrit de la tiibi. imp., mss. fr., n* 9364, 3.

Dans les manuscrits d'Afforty se trouvent plusieurs états de ce

diocèse.
Paroisses du diocèse de Senlis, avec les noms des patrons, sei-

gneurs, curés, de~~t. ~Doyens, etc. Danst'j4h)Mn<M/tht<<or<ouo
de la ville et du diocèse de Senlis. Amiens, t?88, p. 68 à 77.

Autres source* de l'histoire e< de :a géographie du diocèse de Senlis.

V. Gallia christiana, t. III (1656), p. t0t6 à «):T.
N. Gallia christiana, t. X, p. 1380 à t455, t. IX, Instr., p. 203 à

238 et p.. 423 à 519 (1751).
.t'E<o< dM Bene~ces, par D. Beaunier, t. )I, p. 610.

-Le par(aict prelat, ou lavie ei les miraclesde S. Btet~e.pre<nt<r

évesque apostre e< patron de la ville e< diocèse de Senlis; avec une

Histoire des choses plus remarquables arrivées depuis plus de

1500 ans soue f'epMCOpat de chacun des eee~ue~ de Senlis, au nombre
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de quatre-vingt-huit, par Charles Jaulnay, doyen et chanoine de

l'ëf;lisedeS.-Rieule,~642.–M..2'éd.,t6M,in-8.–M..t653.

Le discours préliminaire est consacré aux antiquités de la ville de

Senlis.

Hadr. de Valois Notit. GaHt'orum, 1675. V. Silvanectes.

Dissertations de M. J. Launoy et de M. Deslyons, écrite: au
xvn° siècle et reproduites en 1751, dans le t.IVduN. Galliachris-

<«tno'(/n:<f., p. 604 a 5t 9), surl'époque de ta prédication aeS.Rieale

et sur l'origine des Silvanectes.

Plusieurs conciles provinciaux ont eu lieu dans la ville de Senlis.

En voici la liste

Année 863. Labbe, Conc. VIII, col. 76t. –Année 873. Labbe, Conc.

IX, col. 257. Année 990. Labbe, Conc. IX, col. 736. Année 1235.

Labbe, Cône. )X, col. 736.–Année t260. Labbe, Conc. IX, col. 571.

Année <3t5 ou j3<6. Labbe, Conc. XI, col. 1623. –Année 1318.
Labbe, Cône. Xt, col. t625.– Année t326. Labbe, Conc. XI, col. 1768.

La collection suivante des statuts synodaux de ce diocèse estla

plus importante:
Statut synodalia dtO'cesM Sylvanectensis, (t fr. corti. de La Ro-

c/te/bucattK publicata anno i620. Parisiis, t62t, in-8.

Les vies de S. Rieule (Regulus), premier apôtre du christianisme

chez les St'h)anM:<M à la fin du tv° siècle, et de S. Lethard, qui vivait

au v)~, sont les deux documents hagiologiques les plus essentiels

pour la plus ancienne période de l'histoire ecc)ésiasuque de ce dio-

cèse. (Bolland., 30 mor<. H. 2~, /e6r. )
B)<<0!re du duché de ~a;oh. par Carlier. 3 vol. in-4, t764

t.HL

Recherches historiques sur la ville de Senlis, par M. J. F. Broisse.

Sentis,)835,tvot.in-8 de 239 pages.

Déclaration et division des duchés, comtés, cytd<e!tetn'MfO!/a!M,

du Bailliage de Senlis, parM. Ricat, in-4, t703.

-Précis statistique sur le canton de Senlis, par M. Graves. Beau-

vais, t8t<, in-8. Travail des plus complets, comme tous ceux de ce

savant et de cet administrateur si estimable et si regrettable.

Sur l'histoire politique de la ville et du diocèse de Senlis pendant
le xv)° siècle, on possède plusieurs récits originaux pleins d intérêt.

Ils ont été publiés par M. Adlielm Bernier en t835, et forment un

volume intitulé:bMumen~tnc'dt'~ de l'histoire de France (ï 400-1600).

~femo'fM originaux concerwmt pWnctpat'emetX les villes d'Amiens,

de Beauvais, de Clermont-Oise, de Compiègne, de'Crépy, de Noyon,

deSen~<e<df!ieu''s<!nt)t<'oM,Sen)is,t835,tvol.in-8dexxxet53tpp.
Malgré ce titre général, le volume dont il s'agit concerne surtout

t.Larëponse d'Hadrien de Valois (1675) à Deslyons, doyen de
S.-Rieule, qui lui avait soumis ses idées sur les Silvanectes, est inté-

ressante et offre les meilleurs conseiis sur la marche à suivre dans tes

recherches historiques.
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la ville de Senlis. L'un des principaux mémoires a pour auteur Jehan

Mallet, ancien conseiller au présidial etécbevin de cette ville; et

l'autre, Jehan Vaultier, bourgeois de la même ville tous deux ont

écrit vers la fin du xv<* siècle.

Il a été inséré, dans les annuaires, dans les statistiques départe-

mentales, dans les mémoires et bulletins de la Société des Antiquaires

de Picardie et de ;a Soc. acad. de l'Oise, plusieurs notices concernant

quelques points de l'histoire, de la géographie et des antiquités du
territoire de Senlis.

Cambry, DMcrtptiott.du département de fOoe, 2 vol. in-S, et

atlas in-f. Paris, 1803.

On a publié de nombreuses descriptions de Chantilly, d'Ermenon-

ville et de Morfontaine, qui faisaient partie du diocèse de Sentis maie

on trouve dans ces ouvrages bien peu d'indications historiques.

-La riche collection de manuscrits, d'antiquités et d'ouvrages

concernant les parties de l'lle-de-France et du Valois, qui compre-

naient le diocèse de Senlis, possédée
par

M. le docteur VoUtemier, à

Senlis, est des plus importantes pour 1 étude des différentes branches
de l'histoire, de l'archéologie et surtout de la numismatique

de cette

contrée.

Manuscrite.

Histoire d< t'e'~tue de Senlis, par M. du Rue!, curé de Ver,
i vol.in-M.de 1362 p. écrit vers i734.(BiN. de ia~ille de Senlis.)

Histoire des villes de Senlis et, de Crépy, par M. du Ruel, curé
de Sarcelles, in-fol., citée par Carlier (Histoire du duché de Valois) et

par Fontette, n. 3t85ï.

Essai sur les <m<tç<tt<e<, l'Histoire ecclésiastique, civile et

naturellodu diocèse d<' Senlis, par M. Rouyer, chanoine de l'église de

Senlis, 1766, ( vol. in-fot. de 780 p. (Bibl. de la ville de Senlis, ou il

en existe aussi une copie, dans la collection Afforty.),

Notice historique sur la ville de Crépy, capitale du duc/te de
Valois ce document, indiqué par M. Cocheris comme fort curieux,

était conservé dans les archives de la famille d'Orléans, au Palais-

Royal, qui sont aujourd'hui en Angleterre. Il s'y trouvait aussi un

grand nombre de titres et de documents sur les portions du duché de

Valois, qui dépendaient du diocèse de Senlis. Les archives de la mai-

son de Cnndé, possédées, en Angleterre, par M. le duc d'Aumale, ren-

ferment de nombreux et curieux documents sur la même province.

La Bibliothèque de Sainte-Geneviève possède une Hist. mss. de

Crépy'.
bl' hè é. 1 èd 1La Bibliothèque impériale possède plusieurs manuscrits impor.

tants concernant l'abbaye de Çhaatis*

t. Cocheris, Mém. de la Soc. desant. de Picardie, t. XIII, i85t p.475. 5.

2. Une analyse très-complète
du Cartulaire de ChaaRs et des antres

documents retat'fs a cette abbaye a été donnée par M. Cocheris dans

son utile Catalogue des manuscrits sur la Picardie. (~fent.
de la

Soc. des ont. de Picardie,
t. XU, 1653, p. M8 et suiv.)
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CartMi. monasterii Caroliloci, x<v° siècte, Cartut., t28.
C/tor<~ poMeMfonum Caroliloci, ou Recueil de chartes originales

concernant l'abbaye. de Chaalis. Suppl. fr. Plusieurs portefeuilles et

cartons.

Instrumenta ad <oc<tm Caroliloci pertinentia, xm' siècle, fonds

S. G. 716.

Copie de titres de Chaalis, a. 1532, Cartul. 27.

Plusieurs cartulaires et un grand nombre de chartes et d'autres
documents relatifs aux églises, aux collégiales et aux abbayes de ce

diocèse, sont conservés dans tes archives du département de i'Oise,
à Beauvais.

La Bibliothèque de la ville de Senlis est plus riche encore en
documents concernant ce diocèse. C'est dans celle-ci que se trouve
une collection précieuse et considérable de documents, les uns en

originaux, les autres en copies, et de mémoires particulièrement
relatifs à l'histoire ecctésiastique du diocèse, formée pendant le

xvin* siècle par Afforty, chanoine et Doyen de i'église collégiale

deS.-ttieule de Senlis.

Ce recueil, sous le titre de Collectanea Silvanectensia, se compose

de vingt-cinq volumes in-fot., contenant plus de dix-huit mille pages,

d'une écriture serrée. Dans une première section, les copies des

pièces sont disposées selon l'ordre alphabétique. On y indique qu'une

partie de ces documents fut communiquée aux auteurs du ~V< allia

christiana, qui en ont publié plusieurs chartes.

Cinquante-quatre autres titres, dontlasourcen'estpasindiquée,sont

insérés dans le mêmevolume du N. Ga!<)'ach''MKans. Le plus ancien,

relatif à l'église Saint-Rieule de Sentis, était, suivant les Bénédictins,

de t'année 978. Sa date a été plus certainement Hxée a l'année 9S3, par
un travail récent de M. Auger (Mémoires de la Société dM (Mt<t~. dl

Picardie, t. XV, <856, p. ttM). Mais on n'a point encore,
a beaucoup

près. tiré tout le parti possible de ces manuscrits.

C'est, si je ne me trompe, dans cette collection du chanoine Afforty

que se trouvait un registre composé de dix tablettes de cire contenant

les comptes de recettes et de dépenses de la commune de Senlis pour

les années <S09 à i3)3. Ces tablettes sont conservées aujourd'hui

dans la Bibliothèque de la ville de Senlis; une copie en avait été faite

par Afforty. Elles auraient besoin d'être restaurées, comme l'ont été

avec tant d'habileté, par M. Lallemand. celles qui appartiennent aux

Archives de l'Empire et à la Bibliothèque impériale. M. N. de Wailly
a montré, par une savante dissertation, publiée en )8M dans tes Mé-

moires de l'Académie des inscriptions, t. XVft, tout le part) qu'en

pouvait tirer pour l'histoire de France, de cette sorte de docu-

ments, si précieux etsi peu étudiés.

Afforty avait été collaborateur de dom Grenier, pour ses recher-

ches sur l'histoire de Picardie. H était né en 1706, il mourut en
t7M. après avoir été pendant cinquante-deux ans chanoinede Saint-

Rieule. La Bibtiothèque impériale possède aussi une copie des docu-
ments mss. tes plus important" d'Afforty.

On trouve dans ta collection de dom Grenier, conservée à la Biblio-

thèque impériale, d'autres documents relatifs au diocèse de Senlis.
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Voici l'indication des principaux
t" paquet, 5' lia3se, matériaux pour l'histoire de Senlis (presque

riend'ecctésiastique).
t7°

paquet, comprenant toute la collection historique possédée par
M. de Leperon dans la t!" liasse, quelques articles sont retatirs à
Senlis.

20* paquet, 5' liasse, documents concernant l'histoire de Senlis,
ainsi que tes diocèses de Laon, Térouanne et Nuyoc.

':<*paquet, 7° fiasse, histoire deCrépyen Valois.
22* paquet, 2' liasse, histoire de Sentis, de ses évoquée et de M*

comtes.

On peut voir dans tes deux volumes in-'t publiés par la Commis-
sion des Archives départemcntates, aux frais du ministère de l'inté-

rieur, en <847 et tS48~ l'article des Archives du département de t'Oise,
p. )9 du vol. contenant le Tableau général de. Archives; et p. 18 du
vol. des Cartulaires.

On y indique surtout !6 votumes in-fot. d'extraits et d'inventaires
de titres de l'évêcnë de Senlis, rédigés de <T66 à i772, et environ
1300 pièces, dont tes plus anciennes remontent au xn" sièr.Ie.

Ces fonds me paraissent devoir pareillement provenir du chanoine

Afforty.
).es plus importants cartulaires sont

Cartulaire de i'éveché, en 3 vol. in-f.; mss. du xv!!)" siècle renfer-

mant des copies de chartes au nombre deplus de 2000, depuis l'an < ) 56
-Trois autres cartulaires du Chapitre cathedra! ;–Abb. de Chaatis,
6 vol. in-f.

CAcH~ poMeMtonumCoro!<!oc<. 8 vol. in-f. -Autre recueil, en

7 volumes tn-f., de titres concernant la même abbaye, du xn* au

xvi" siècle.

Les Archives de la ville de Senlis possèdent aussi plusieurs Car-

tulaires originaux remcntant au x~v siècle.

On conserve dans tes merues Archives de t'Oise, à Beauvais, plu-
sieurs milliers de pièces concernant lea abbayes de S.-Vincent de

Senlis, et de la Victoire; ainsi que tes Chapitres de S.-Rieule, de S.-

Frambourg, et de S.-Thomas de Crépy.



488 .TOPOGHAMIE ECCLESIASTIQUE

HT. OMCÈSE DE BEACVAtS.

CIVITAS BELLOVACORUM.

()n'siëc)e.)

!~MHtD)ACONES; 10 BOYMNESXCRAn, D~StG~FMYÀLOM

.SOCSLET)TREO'~MH)B)ÀCONËS.

t. AMBtMACOKAT'Js BHA- Partie

!ENSfs,vetBRA'ACËNSis.nord-
ArchidiaconédeBray.oecid.

du dio-

cÈse.

t.DECANATUs BELLO-Extr.
Ch.-t.dudëpart

YAM ET smcMtORm. S.
p du

de i'Oise.

CoyennëdeBeanvais det'Ar. M"'sor.<Hlpays

etdesahanUeue. cMd.
~S~

l4par.
(B<t<tCMM,

2. OEC. RNRAus DE 0. R' UeaxprinctpMx:
BRAfo, vel BM'EMsis.

45 par.?°~ Gerberoy,Saint-
D.de Bray

timitro. ~rmer, S~e-

phedndioe.de
Beauvais.

g~~ viUen-

Bouen. Bray, Ons-en-
3. CE

MONTAKA, ve) K.
Bray.

Moxnctt. 60 par. Traversé par )e
D. de Montagne, timi- Terrain qui sé-

trophe du dioc. M parMtIeDoy.de
d'Amiens. S Bray du D. de

![. ARCBiDtACOKATBS HA- Partie
§ Montagne.

JOR, seu BELLOYACc:, centr. s; Ueax principaux:
otimCMMMaNTEMts..et Crèvecœur,Mit-

ArchidiaconédeCler- merid. ty. MarseiUe,

mont, nommé de- dudio- Bticourt.

puis Archidiae.' de oese.

Beauvais.

t.DECANATMMR.MS.S.E. LeBeauTOisis. Beaumont-sur-

BZLLOMONTE. 't4par. (Pa~M BeHoca- Oise, canton de
Doyenné de Beau- MMM. ~e~e<t- i'He-Adam, arr.

mont, limitrophe cen.)~.) dePontoise(Sei-
dudioc.deparis. ne-et-Oise).

5. MO!)CEU. vel Mo;t- S. etE.. Monchy ou Mou-

T)ACt.Ye(DEMoN-49par. chy-ie-Chatei,
CHtACo. c&nton de NoaU-

Doy.deMonchy,Mou- (es(0i'=e).

chy-te-Chate).

6. nE Ct-AROMOfTE. S.E. Le Chambliois. Ch:-t. d'arr. du

Doy.deCtermont-en- 34 par. (Pagus
CameKa- dëp. de l'Oise.

Beau'oisis,)imitro- Mnw.)

phe des dioc. de Pa-
risetdeSeaUe.
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IH.AMBtDtACONATC! Partie

BELLOVACENSIS, olim nord-
BRfTODEifSts. orient.

Archidiaconé de Bre- du
teuil, puis de Beau- dioc.

voisis.

7. DECANATUSRUR. PON- E.S.E. (LeBeauvoisisPont-Sainte-Ma-
TfSADS.MAXBNTtAM. 46par. Po~MBeHo-ïence.ch.-i.de

Doyenné de Pont, li- caMMts.) caut, de l'arr. de

mitrophedudioc. Senlis (Oise).
désossons.

8.–DECuSDUNO,à). E.. Canton de Res-

COLDum. 35par..S
°'

sons (Oise).

Doy.deCondun,)imi-

trophe du dioc. de 3

Noyon. K

9. DE Rosso~TO, DE E.N.E. Paya Ressons-sur-Matz,
RESSOMO, DE RossON- 38 par. de Ressons. ch.-L de canton

Ttsso. (Pagus de l'arr. de Com-

Doy. de Ressons, li- 7!o<Mn(et)«i.) piègne (Oise).

mitrophe du dioc. de
Noyon.

iO.–CEBRtTCUO.yetDEN.N.E. Vendelois. Breteuit-sur-Noye,
BRn'ouo,DBBRfT06iL0.44par. (Pagus ch. de canl. de

Doy.deBreteuit.Ber- Viiidoilisus, l'arr. de Cler-

thuei),)imitrophedu Vendoilensis.) mont (Oise).
dioc. d'Amiens.

Le diocèse de Beauvais occupait l'extrémité sud-occidentale de la
Province ecclésiastique de Reims, dont il a toujours fait partie. Les

diocèses limitrophes étaient et ont toujours été

Au N., le diocèse d'Amiens;
Au N. E-, celui de Noyon
A t'E., celui de Soitsons;
Au S. E., celui de Senlis;

qui dépendaient tous de la même Province ecclésiastique.
A 1*0. et au S. 0., il était limite par la Province et l'archevêché de

Rouen Archidiaconés du pays de Caux et du Vexin français, ou grand
Vicariat de Pontoise, dont la possession a été si longtemps disputée
entre les évoques de Paris, de Rouen et de Beauvais.

Au S., il était borné par le diocèse de Paris, portion de l'arche-

véché de Sens, avant de devenir lui-même métropole.
Les limites politiques anciennes étaient parfaitement concordantes

avec tes limites ecclésiastiques.
La Civitas des Bellovaci, représentée;

dès les temps les plus an-

ciens, par le diocèse de Beauvais, occupait, dans les premières rédac-

tions de la A'o<t<<o7mpertt, le neuvième rang seulement, après lea

Silvanectes, Cité beaucoup moins importante. Elle formait, avec les

~mot'ant, les St~onfctM et les ~<reOtt(M, la partie de la Belgique

désignée par César sous le nom de Belgium.
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Les Bellovaci touchaient vers le N. aux Ambiani et M territoire
du fonitefum dépendant de cette dernière Civitas; vers l'E. aux

Veromandui vers le S. E. aux Sueasiones. Les Caleti etles ~e~-
liocasses, de la seconde Lyonnaise, etles Parisii, de la quatrième,
bornaient cette Civitas a i'O. et au midi.

Au point de vue des divisions plus modernes de la géographie
politique, dont les noms et les limites ont traversé le moyen âge, et

persisté au milieu des nombreux changements administratifs qui se
sont succédé, le Beauvoisis proprement dit, représentait la plus
grande partie du diocèse de Beauvais. Il fut successivement annexé

à la haute Picardie et à l'Ile-de-France. tt avait pour conflns au
N., la première, au midi, la seconde de ces deux provinces c'est-
à-dire t'Amiénois d'un côté, et le Parisis de l'autre; à t'O., la haute

Normandie; à l'E., le Noyonnais, le Soissonnais et le Senlisois. Dans

les subdivisions fëodates, on y reconnaissait le comté de Beauvais,
sous le duché de Valois, et les comtés de Beaumont et de Clermont.

L'étendue etles limites du diocèse de Beauvais n'ont pas varié, et
ce n'est que d'après des

conjectures,
plutôt qu'en s'appuyant sur des

témoignages historiques, qu on peut attribuer un plus vaste territoire

à la Civitas Gallo-romaine qu'il représente.
Ce diocèse avait quinze lieues de

longueur,
dix de largeur, qua-

rante-huit de pourtour. Il présentait la terme d'un triangle dont la

base, vers le N était contigue au diocèse d'Amiens par tes deux

Arctndiaconés de Bray et de Breteuil, et dont la pointe ou la partie
méridionale, était formée par t'Arehidiaeoné

de Clermont. Au N., la
limite entre la Civitas des Bellovaci et celle des Ambiani, entre les

diocèses de Beauvais et d'Amiens, était une limite
naturelle; c'était ta

ligne de forêts, ou de partage des eaux entre les deux bassins de l'Oise

et de la Somme, depuis Formerie, à l'extrémité N. 0., jusqu'à
Conchy-les-Pots, à l'extrémité N. E., en passant au N. de Crève-

cœur et de Breteuil. Les sources de l'Epte, au couchant, et celles du

Mats, au levant, étaient deux des points cutminantstde ces limites.

Cette même frontière naturelle se continuait au N. E., du côté des

t~romandut ou du diocèse de Noyon. En descendant vers l'E. et le

S. E., elle était remplacée par te cours de l'Oise d'abord vis-à-vis
de ce même peuple, puis entre les Bellovaci et lesSueMtonM, depuis

Compiègne jusqu'à Verberie, sur le bord occidental de ta grande forêt

de Cotto ou de Cuise.

Vers le midi, le cours de cette même rivière appartenait exclusive-

ment aux Bellovaci, etles limites des Silvanectes (diocèse de Senlis)
et des Parisii (diocèse de Paris) étaient a quelques lieues au midi de la

rive gauche de l'Oise, suivant une ligne parallèle au cours de la ri-
vière. La frontière traversait une grande région boisée, dont la forêt

de Hallate constituait la portion la plus importante. L'origine pré-
sumée plus moderne du territoire des Silvanectes, ou les premières
extensions de la foi chrétienne dans ces contrées, n'ont peut-être pas
été étrangères a cette limite un peu vague. Vers le S. 0., la fron-
tière des Bellovaci et des Velliocassi présente d'abord le même dé-

faut de signes naturels. Telle a été sans doute l'une des causes prin-
cipales dela longue controverse dontla possession du Vexin français,
partie méridionale de la région des FefHocaMt, représentée par le
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grand Vicariat de Pontoise, a été l'objet entre les évoques de Rouen,
de Beauvais et de Paris. On connaît la décision de saint Louis, qui,
en <:55, par un séquestre entre lés mains de l'archevêque de Rouen,

apaisa les deux autres prétentions et attribua ainsi définitivement,
quoique indirectement, au diocèse de Rouen et à t'archeyoquo Eudes

Bigautt la juridiction ecclésiastique sur les deux subdivisions du

Vexin, ou le territoire entier des Velliocasses. Les limites naturelles
du Vexin français étaient fixées par une petite partie du cours de
l'Oise, de la Seine et de l'Epte.

La frontière sud-occidentale des Bellovaci et du diocèse traversait
d'abord la région de l'antique forêt de Thelles (7'/teH<t). puis la partie
méridionale de ta

longue
et haute falaise du pays de Bray; puis elle

était formée par la hgne de séparation des afnuents de l'Oise et du
Terrain, et enfin par l'Epte, sans discontinuité jusque vers Forges, à

son extrémité nord-occidentale. La région naturelle et géologique du
pays de Bray (Braium Broc'ttm, nemus de Brayo); constituée
par des terrains plus anciens (T. Jurassiques) que le reste de la
Ctft<<M et du diocèse (T. Crétacés et Tertiaires), était partagée en

deux contrées, le Bray picard et le Bray normand et en deux

Doyennés ruraux du même nom, dont l'un dépendait du diocèse de
Beauvais, et l'autre appartenait au diocèse de Kouen. Cette région

physique, partagée entre deux anciennes populations de la Gaule,
entre les Gaulois proprement dits de la G.-Celtique, et tes Belges, pré-
sente un des nombreux exemples de certains territoires qui formèrent

d'abord dés frontières, puis furent divisés entre les populations ou
grandes tribus limitrophes, et plus tard entre les diocèses ecclésias-
tiques qui leur ont succédé

Quoique le territoire ou la Civitas des Bellovaci, et le diocèse qui ta

représente, n'occupent que le neuvième rang dans la tfste des Cités

romaines et des diocèses de la seconde Belgique, telle qu'elle a été

constatée par la~Vo~tû.Protjt'MciaruTn, ce peuple n'en ure pas moins

comme l'un des plus puissants, des plus braves, des plus renommés
au nombre des nations Belges dont il faisait partie.

Les témoignages de César sont positifs et multipliés à cet égard.
Dans la première confédération contre les légions romaines, ce

sont eux qui fournirent le plus grand nombre d'hommes armés. Ils en

comptaient plus de cent mille, Us en présentèrent soixante mille.
Remi dicebant. plurimum inter <0t (Bt~<M ) Bellovacos et

virtute et <mc<ort<o<e ef hominum numéro valere; ho~ pOMe con~-
cerc armata millia ceM<u~ po~t'cïfo~ ex eo ~Mmero ~ec<o LX <o-

«uf~tM belli imperium «Mpofitttore. (Caes., De &e/<. Gall., 1. f!,
c, )V. Éd. d'Oudendorp, in-t; p. 9C.)

Malgré leur multitude et leur renommée de bravoure, ils ne tardè-

rent pas à subir la domination romaine.

1. Voir de plus grands détails sur les limites du diocèse de Beauvais

dans l'Histoire et anOçuttM du pafs de Beauvoisis, par Louvet,

i63), dans i'tot're du diocèse de Beauvais, par M. t'abbë Mettre,
t64ï, t. et dans )a~Vo<tMorcAe'o!. <uf;eC<det'OMe,parM.Graves.
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Après la soumission de l'oppidum des BeHocact, qu'il nomme

Bratuspatttt'um, César leur demanda six cents otages.
CaMar. MM eos in ~tdc~ recepturum et co~eruaturuM dt;Bt'< ~d,

quod erat Civitas. magna inter Belgas auc<or<ta<e atque hominum

multitudine pr~stabat, De obsides poposcit. (Id.,ib., c. xv, p.ios).

Toutefois, au siège d'Alesia, ils n'eurent que deux mille hommes.

(M..1. V), c.LXXV.)

Bellovaci, eu~ Civitas in Gallia maximam habet opinionem ofr-

<u<tf. (M., 1. VU, c. ux, p. Ms.)

Bellovacos, ~ut belli gloria Gallos omnes Be~a~ue prcB~ta-
bant. (Hirtius., Conl., Ça* t. VUI, c. Vt, p. 454.)

Strabon (L IV) connrme le témoignage de César et de son continua-

teur, touchant la supériorité des Bellovaci au-dessus de tous les autres

peuples Belges. Ptine.Ptoiémée. Ftorus et d'autres historiens de l'an-

tiquité ont reproduit ou confirmé cette assertion.

Plusieurs questions de géographie historique ont été soulevées, sans

av~ir été définitivement résolues, sur des faits concernant le terri-

toire des Bellovaci, la Civitas gallo-r omaine qui
représentait

leur ter-

ritoire et le di"eese qui succéda à tous deux, dans 1 organisation ecclé-

siastique de la Gaule, vers la tin du <v* siècle.

i" Le territoire des Bellovaci comprenait-il en totalité ou en partie
la contrée que César a désignée sous le nom de Belgium?

ï" Le diocèse de Beauvais, tel qu'on le connalt pendant toute la

durée du moyen âge jusqu'en 1790. représente-t-il toute l'étendue de la

contrée habitée par les Bellovaci; celle-ci ne comprenait-elle pas en

outre, d'une part, la petite contrée qui a formé dès le tv* siècle le

diocèse de Senlis et d'une autre part la région désignée sous le nom

de Vexin français, Vulcassinus ou p. Vet!<ocaMtnu<J''fancorum?

3" La capitale des Bellovaci, qui est devenue le siège du diocèse de

Beauvais et le lieu priucipal de la contrée du Beauvoisis ou pagus

BeiiooactnM, reprèsente-t-elle la fois la ville de Cemn'onxMM, de

tous les textes, sansia moindre incertitude, et la forteresse deBratut-

pantium signalée par César seulement?

4° Quels rcpports entre eux et avec les diocèses ecclésiastiques pré-
sentaient les principaux pagi de la Civitas Be~o~acofum?

Sans prétendre les résoudre, je vais essayer au moins d'exposer ces

questions et d'indiquer sur quelles bases l'examen parait devoir

surtout s'appuyer.

t° La distinction entre le Belgium et l'ensemble de la Gallia Bel-

gica ou Gaule Belgique, dont il n'était qu'une portion, repose unique-
ment sur le témoignage de César et o'Hirtius Pansa, son continua-

teur, mais elle parait incontestable.

Aux textes précis', qui attribuent ce nom à une partie seulement

t. L. Y, c.xxtv, Tres (legiones) in Belgio collocavit. -L. VIII,
c. XLVt. Quatuor h~t'ones mBe~t'o coHococtt. Id., c. xux. CœMr,

cum in Belgio hiemaret, unum
illud /tftbt')atcon<f~efe in amicitia

C«'«a<e! -Id., c. uv. C. Trebonium cum legionibus quatuor <t)

Belgio, collocavit.
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du territoire des Belges, les érudits dn xvt* siècle et leurs successeurs

ont ajouté l'interprétation d'autres passages des Commentaires de

César, qui ont permis de 8xer approximativement l'étendue de cette

partie de la Gaule septentrionale. JI en résulte, avec assez de vrai-

sentbtance, qu'on doit y comprendre les C!):)<o<M des
Bellovaci, des

~<ref)o<M, probablement aussi des ~m<'t'atn', peut-être des ~Mt<

TtM et des Silvanectes, représentées par les diocèses de Beauvais,
d'Arras, d'Amiens, de Soissons, de Senlis, et même, suivant l'opinion

seulement de N. Sanson, le territoire des Veromandui ou le diocèse de

Noyon. Mais il faut en exclure toutes les autres tribus belges do cette

partie de la Gaule, qui constituèrent plus tard, au ;Y' siècle, avec

celles qui viennent d'être indiquées, les deux grandes Provinces ec-
clésiastiques de la première et de la seconde Belgique.

C'est surtout en ayant égard à la distribution des légions romaines
en quartiers d'hiver dans ta Belgique, qu'on remarque la distinction

faite par César entre le Beto'um~ où il cantonne tantôt trois, tantôt

quatre de ses légions, et les ïfetjtrt, tes .Mon'm, les Nervii, tes Remi

et d'autres peuples belges, chez lesquels il distribue tores'.e de son
armée L'attribution du Belgium aux Bellovaci est la plus certaine e:

se trouve aussi confirmée par le texte d'Hirtius. Mais l'opinion de

plusieurs chroniqueurs, du xu* auxtv* siède, cités parVatois', qui
prétendraient que le nom de Belgis était celui de la capitale des .Se~-

Mfac! ou bien représenterait Bagacum(Bavai), n'a aucune base so-

lide elle doit être rangée
au nombre des étymuiogie~ fabuleuses dont

on voit tant d'exemples dans Isidore de Sévitte et.qui ont encore été

exagérées, au x!v siècle, dans les Annales de Jacques de Guise.

C'est le savant géographe Ph. Ctuvier~ qui a saisi, le premier, la
distinction t'ai'e par César entre le Belgium et la Belgica; mais il a

été
trop

exclusif en bornant ce territoire aux Bellovaci. ft eût été

probablement plus près de la vérité s'il eût recherché dans la re-'

nommée de bravoure, la grande population, la richesse du territoire,
la situation centrale de ce peuple au milieu de la nation belge, !es
causes de l'attribution plus spéciale que César leur fait du nom générât
des populations dont ils formaient une des principales tribus. Ces

motifs, s'appliquant aussi, quoique à un moindre degré, aux~irecaiM

et aux Ambiani, expliquent pourquoi ces dejx autres peuples ont

également participé à cette dénomination. On pourrait peut-être
même conjecturer que les trois grandes Cités, auxquelles se rappor-
tait surtout le nom de Belgium, formaient primitivement, avant la

conquête de César, avant même les plus anciennes éhjigrations des

Germains, une confédération des plus importantes tribus de la

Gaule Celto-Belgique, et que leur nom fut peut-être te premier de la

procincia Belgica, qui prit plus tard une pins grande extension, et
dont la portion devenue ta Belgique moderne fut envahie par tes plus
anciennes colonies germaniques.

1. BeH. Gall., 1. V, xxiv.

2. Notilia Gall., p. 79.

3.Gi'fmsnto<tn<)9uo,~ib.;),p.5(Li!gd.Bat.,t63i,in-f.).On)it
sur les derx cartes du h Germania cxr/MtMna Belgium, cujus in-
co~&HofsCt.
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Telle est aussi l'opinion de l'abbé Carlier qui, après Cluvier, ;Cella-
rius et Valois, a réuni les principaux arguments sur cette question

dans utt Mémoire, couronne par l'Académie des sciences d'Amiens en

Ï75' et publié sous ce titre DtMer<<tft'Ott sur l'étendue du Bel-

yium e< de l'ancienne Pt'cofdte. (Amiens, t?53, in-t2.) D'autres

auteurs plus modernes, tels que M. Raoux', M. d'AllonviDe'~M.Walc-

kenaer', ont aussi exami.né )a question du .Be~tum, mais ils ont fort

peu.ajoute qui pût aider à la résoudre et se sont bornés, en généra),

reproduire
les

arguments
de Cartier.

Z" La Civitas des Bellovaci a-t-elle jamais eu une étendue plus
considérable que le diocèse de Beauvais, tel qu'il existait avant 1790 ?

Il n'est possible de répondre affirmativement cette question,
comme on l'a souvent tenté, que par des conjectures plus ou moins

fondées, mais sc.ns le secours d'un seul texte positif. C'est surtout en

invoquant une considération qui n'est pas sans valeur, la concor-

dance habituelle des limites des anciens territoires gaulois et des di-

visions ecclésiastiques, qui les représentent, avec les régions na-

turelles, qu'on a présumé cette plus grande extension. C'est aussi

d'après une conséquence indirecte de- la très-grande population

attribuée par César aux Bellovaci. Mais, en tout cas, si cette diffé-

rence entré la Civitas et le diocèse a jamais existé, elle est anté-

rieure aux plus anciens documents ecclésiastiques. En effet, nul

témoignage authentique n'indique de différence, pendant toute la

durée du moyen âge, entre les limites de la division politique

d'origine gallo-romaine et celles de la circonscription diocésaine de

Beauvais et des diocèses environnants.

La forme que présentait le diocèse de Beauvais, fort élargi vers sâ

partie septentrionale et se rétrécissant beaucoup vers le midi, n'a pas

été étrangère à l'hypothèse de la plus grande extension de la Civitas

correspondante, dans la partie méridionale cette extension aurait pu
exister de deux côtés, au S. E. sur le territoire des Silvanectes au

S. 0. sur le territoire des ~'eHocaMt. En effet, vers le S. E.aux
confins du diocèse de Senlis, la limite du diocèse de Beauvais depuis
Verberie jusqu'auprès de l'Isle-Adam,- dépasse le cours de l'Oise de

quelques lieues. Ccmue les Silvanectes ne sont point mentionnés par
César, on en a conclu qu'à l'époque de la conquête ils étaient encore

1. N. Mém. de l'Acad. de Bruxelles, t. III, tS26, et t. VII, f83f.

La question de l'origine germanique, partieUe ou complète, des po-

pulations delaBelgique moderne, a éL6, depuis quelques années, le sujet

de sérieuses recherches et d'opinions contradictoires, de MM. Renard,

Schaye:, et autres érudits de l'Académie de Bruxelles; elle a été aussi

examinée parle savant gëotogue et cthnologi~te, M. d'Omaiiusd'HaHoy.

2. Dissert. tur les camps romains d< la Somme, t8M, in-t. M. d'At-

lonville a~déterminë la simation relative des
camps occupés par les

légions romaines dans le Belgium, et il en a tire, sur l'étendue de

ce territoire, des conséquences qui o"t Été, en partie, combattues.

3. Géogr. anc. des Gaules, t. ), p. 420.
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-réunis soit aux Bellovaci, soit aux SMMt'onM en une aeule el mêmo

Civilas. Ces deux opinions ont été pareillement ~outenuea, mais sans

auzun élément de rertitude, ainsi que je l'ai exposé précédemment.
Cette réunion hypothétique n'aurait point d'ailleurs exercé d'influence

sur les circonscriptions diocésaities, puisque l'évêché de Senlis figure
des le ]\* siècle dans la~Vottfttt.

N. Sanson énonça, des premiers', l'opinion que les Sth)a<Mo(M,
inconnus a César et à Strabon, avaient du faire partie, à l'époque de
César, d'un des pays voisins et plus probabiement des Be!toBootqM
des Suessiones. Adr. de Valois paraissait contraire à cette hypothèse,
mais il n'a pas exposé ses motifs

D'Anville', adoptant les doutes et les arguments de Sanson, n'é-

nonce qu'avec.la ptus grande réserve ta possibilité que u les ~'t'!);anec<M

qui ne paraissent pas dans César, et que l'on voit resserrés dans un

canton limitrophe des Be~oMCt, pouvaient
en faire partie, avant

que de composer une Cité particulière. L'épithète de iitert que
Pline jointh leur nom pouvait faire croire que « tes Silvatiectes avaient

été détachés de quelque autre Cité plus ancienne et plus considéra-
ble, et en ce cas il serait vraisemblable que ce fut uu détachement
de celle des Bellovaci nation .que l'on sait avoir été puissante et

qui était à même d'occuper le diocèse de Sentis.') Mais d'Anvillc re-

marque en même temps que la qualification de liberi attribuée par
Pline à d'autres peuples, aux SuMStMtM, aux Mfft)«, eto., ainsi

que nous l'avons vu plus haut, devait être interprétée différemment,

puisque ces peuples jouissaient de t'indépendance avant la domina-

tion romaine.
M.Walckenaer'a admisplus positivement, après Sanson et P'Anville,

l'opinion que le petit peuple nommé S)!MnectMdansla~Vott<M, n'é-
tant pas mentionné par César, se trouvait très- probablement, de son

temps, faire partie des Bellovaci, et qu'it faut réunir le diocèse de

Senlis à celui de Beanvais pour avoir dans toute son étendue te terri-

toire des Bellovaci. D'autres géographes et érudits modernes ont sou-

tenu de nouveau cette hypothèse, mais sans ajouter aucun argument
à ceux de N. Sanson.

La plus grande extension du diocèse de Beauvais ait delà de i'Oise,
telle qu'elle est incontestable, présente toutefois d'assez grandes dif-

ficultés, puisque, si cette rivière a jamais éfé une limite natureito
entre doux peuples, elle a pu l'être entre les Beitococt'et tesSuMt'onM,
ceux-ci ayant pu absorber primitivement le territoire qui est devenu

la Civitas des Silvanectes, aussi bien que l'auraient fait les BeHoc<tCt.
Mais j'ai signalé une des causes qui expliquent la ptus grande exten-
sion de ce dernier peuple au delà de l'Oise, par la

conséquence seule

do sa précondéi'Mce au milieu des populations du B<!g<um.

t. BWtattnto, )636, in-t!, p. 39. -Id., ~emar~uM Mr is carte de'
l'ancienne Gaule, 2° édit., t6M, p. 20.

2.A'o<t<.Ga;i.,t6T5,p.79.
3. Notice de i'anc'enoe Gaule, p. )48. 7a., p. ~M.

4.Ge09f.<tnc.aMGfUtM,t.p.4M.
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Vers son extrémité sud-occidentale, la Civitas remplacée par le
diocèse de r.eauvais parait aussi avoir eu primitivement une étendue

plus considérable, et c'est encore surtout par l'examen des limites

naturelles (l'Oise, l'Epte et la Seine) que cette supposition a été sou-

tenue.

Une considération importante, dans l'examen de la question de

l'étendue plus grande de la Ciuitas des Bellovaci vers les Veliocasse3
de la seconde Lyonnaise, est la réunion primitive de ceux-ci aux
territoires des autres peuples attribués par César à la Gaule-Belgique.

En effet, le texte des CommentatfM est positif

Gallos a Belgis Matrona e< Sequana dividit

La Seine séparait donc la Belgique et la Celtique. Or, les Veliocasses,

ou
Vellocasses, ou Bellocasses,

ainsi que les Caletes, sur la rive droite
et septentrionale du fleuve, représentés durant le

moyen âge et même

dans les temps modernes, l'un par le Vexin, l'autre par le pays de

.Cf.ux, étaient Belges par leur situation, si la distinction indiquée par

César a ie sens rigoureux qu'on doit lui attribuer. Cette attribution

ne peut être douteuse, puisque César la confirme plus positivement

.encore (1. III c. tv), lorsqu'il comprend les Velicrasses et les Caletes

au nombre des peuples belges qui fournirent des troupes à la Con-

fédération gallo-belge, et qu'il indique le contingent de chacune de

ces deux tribus à dix mille hommes. Cependant les plus anciennes di-

visions ecclésiastiques, et surtout celles de la Notitia, prouvent que,
dès la fin du iv siècle, cette attribution étaitdiSérente et que dès lors

les deux peuples VeliQcasses et Coteit, séparés des populations celtes
par la Seine, dépendaient néanmoins du diocèse de Rouen, métropole

de la seconde Lyonnaise.

Quand cette modifcàtion territoriale a-t-elle eu lieu? D'Anville'

présume cvec raison '< qu'il y a apparence que ce fut par le change-

ment que fit Auguste dans les provinces, puisque Pline et Ptolé-

mée, qui lui sont postérieurs, classent déjà ces deux peuples dans la

Lyonnaise qui remplaça la Celtique. M. Walckenaer au contraire,

pense que César, en indiquant les limites des peuples, n'a parle que
généralement. Mais l'étendue du territoire occupé parles t'etMcaMM

et les Catefe: est trop considérable et la seconde mention qj'en'fait.
César entre les peuples belges est trop positive pour qu'on puisse
admettre cette supposition. En même

temps,
la réunion de ces deux

peuples à la Lyonnaise é~.ant antérieure à l'établissement de l'admi-

nistration ecclésiastique, ils n'ont point constitué de diocèses distincts

sous la métropole de Heimsou deuxième Belgique. Est-ce par l'effet

de leur translation de la Cante-Betgique à la Gaule-Celtique que, dans
la Province ecclésiastique de la seconde Lyonnaise ou métropole de
Kouen dans laquelle ils furent compris, ni les )~t:oC(MM< ni les

t.Be:Gott.,).t,c.t. t.

t. Notice de l'ancienne Gaule, p. 102 et M4.

3.G<'09'onc.<fe.tGM!M,t.p.3M.
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C<t!e<M n'eurent jamais d'éveques particuliers et ne constituèrent

point de diocèse, quoique ayant formé chacun une Ctct~, pendant la

période de la Gaule indépendante? 7 Ils contribuèrent, par leur réu-

nion,àformer,au tn'outv" siècle, ainsi qu'onlevoitdanslaA~o~o

GoH'afttttt, la Ct<)<<<M Rotomagensium, dont la capitale, Rotomagus,
parait avoir été celle des Veliocasses, ei elte ne le fut pas d'un Ëtat

distinct dont le nom a été conservé dans le paou< ~ofomage)M« on

~otmMM'~ ou Houmoia du moyen âge, et qui est cer'air'ement plus
moderne

que
celui des Veliocasses, comme Jaliobona, primitivement

nommée Caletum, détruite plutôt. le fut du territoire des CoJctM,

d'où fut aussi démembré le pagus de Tatou, ou de Tellau, ou de Telles.

C'est une question difficile, qui n'a pas encore été résolue et sur la-

quelle on trouvera quelques éléments dans les recherches de Valois,
du P. Wastelain et de M. A. Le Prévost, dont les excellents travaux

ont si puissamment contribué à éclairer la géographie historique'.

J'indiquerai, toutefois, un point de vue que je ne pense pas avoir été

signalé. Dans plusieurs textes du moyen âge et particulièrement dans
le capitulaire de Charles le Chauve, daté de 853, qui fixe les districts
visités par tes Missi impériaux, t'ancien territoire des t~HocMMt

estiudiqué sous le nom de Vircasinus dans le v* jMtMa<t'f:um, entre le

Sth'emectetMts et le Bt~aetttSM, de même que le liotmense est classé

dans tevi*, avec toTeUau, le Vimeu, le Ponthieu et t'Amiénois. c'est-

à-dire avec les anciens territoires Belges situés sur la rive droite de

la Seine, et non point avec les territuires de ta Gaule-Celtique.
Le

partage du Yexin, de l'ancien pagus Vilcassinu3, Vircassinus,

~~caMttMM, etc., en Vexin normand et Vexin français, au x* siè-

cle (8f!), par le tmité de Charles le Simple à Saint-Clair-sur-Epte,

qui substitua t'Epte à l'Andelle comme limite entre les possessions

des Normands et la France, a pu' exercer aussi quelque influence sur

les prétentions des éveqnes voisins à faire rentrer te Vexin français

(~u~c. -F'raMLttB), dans leurs territoires ecclésiastiques.

Ftodoard.Dudon de Saint-Quentin, Guillaume de Jumiéges et d'au-

tres chroniqueura ont fait connaître te~ circonstances de ce partage*. t.
!t n'en résulte, pour ta question dont it s'agit,'que)aeertimde

de l'exis-

tence non interrompue d'un grand et vaste pagus alors divisé, mais

dont l'attribution ecclésiastique, peut-être incertaine avant le partage,
devint assurée au diocèse de Houen par l'adjonction du territoire

politique b la domination des Normands.

A cette question du Vexin se rattache intimement celle du Grand-

Vicariat de Pontoise, dont il déjà été qaestion plusieurs fois dans
cet ouvrage. Les prétentions contraires des évêques de Rouen, de

'Paris, de Beauvais, ont été habilement et vivement défendues, pendant

< .Va)oia,~Vo<f<. Gall., p. u5ct58S.–Waste)ain,PMcr.de !<!C<tM!e

.Betg.,p. 46t: A. Le Prévost, ~nc. <ftOM. territ. de la Normandie.

(St)t;M<t<tt.deJVorm.,t.'Xt.)
M. Ht.:[)evi)ie a pub!ië(~e'm. Soc. des Ant. deNormandie, t. VI)

un bon mémoire sur te territoire concédé aux Normands par le traité

de St-Clair-sar-Epte.
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les xvn* et xvm'siècles. Les principaux ouvrages publiés àce sujet
sont indiqués ci-dessous Il faut y ajouter'en faveur des prétentions de

l'évoque de Beauvais les arguments présentes par L'Oise! (Beauetus,
ou jne'mot'res, etc., t6H), par Louvet (Hist. et antsq. du diocèse de

Beauvais, 1635) et par Simon (Suppl. à l'hist. de CeouMM). C'est dans

l'ouvrage de Des-Lions (Ec!<M'rc., etc.), que les diverses prétentions
sont exposées avec le plus d'érudition et de clarté. Toutefois, je n'y
trouve pas encore les éléments d'une conviction inébranlable.

S" La mention faite par César une seule fois, et par César seu-

lement, d'une place forte des Bellovaci qu'il désigne sous le nom de

Brafusponftum* a été le sujet de eontro-vcrses et d'incertitudesana-

logues à celles qu'ont suscitées parmi les érudits les noms de beau-

coup d'autres villes, de même
origine, indiquées par

le même histo-

rien, teltes que Samoroortoo, Noviodunum, Blbrax, ~ett'osedum,

Alesia, Genabum, t~ce~oduttum et plusieurs autres.

Le nom et l'emplacement de cet Oppidum doivent-ils être confon-

dus avec ceux de la ville capitale de la Civitas des Bellovaci, que

toutes les sources postérieures, depuis Ptolémée, tixeut sans ta..

moindre incertitude, avec le nom de Cxsaromagus, sur l'emplace-
ment actuel de Beauvais

Les vestiges de plusieurs monuments romains, l'enceinte de mu-

railles d'origine également romaine, la direction et le concours de

f. Histoire de l'origine et fondation du Vicariat de Po~ofM, ou

Recueil de pièces toucha7il ce Vicariat, par Guy Bretonneau, i'on-

toisien, chanoine de Saint-Laurent de Plancy Paris, tM3. in-4.

-o«'oma9<Mt< cathedra,seu ffo</toma~ens'ttmpon(t~<:umdt;y-
nt'M et ouctorttfn in ~umrt dtœcMftnam Pontasiam. Auctoro e

Roberto Denyaido j. v. 1. Gisortiano presbytère et decano. Parisiis.

1633;
in-t.

-Histoire véritable de !'o.nit9u<<e et préeminence du ~t'cort'tt de

Pontoise e< du Vexin le François, servant de fe'pottM à l'hlstoire

supposée
de son origine tt /bnda<ton où est m~e su. ~ouï' et

f~u~e l'erreur de quelques moder~M qui ont voulu rapporter au

temps de S. Louys !'tnst)<KttOtt première des vicaires de Pon(/)Ot'M.
~ut ~Oï*t~$oten< en grande authorité des l'an Mt'~ .ot'j.on<e e< huit,

près de deux cents ans auanC cette pré fendue ort~t'M du Vtcart'at.
(par Hyp. Ferret, de Pontoise. curé de Saint-Nicolas du Chardonnet,
a

Pari!;). )637,in-4. ld. 2"édit. de la même année.

Ec/ot'fctMement~ de l'ancien droit de l'évêque
et de i'E~HM de

Paris sur Pontoise et le Vexin (rançais, contre les prétentions des

o~c/teue~gues de Rouen, et
~es/ausse~ idées des

aréopagistes.
~t'en~

reYuta.'t'on du livre intitulé Cnthedra
Botomagensis t'Tt sunm dt'œ-

CMamm Po')tftt<tm, par M. Des-Lions, prêtre. Paris, )6et, in-8.

m'utenoutrepubhéen < 693 et
t69t, plusieurs mémbiresét arrêts

pour soutenir les droits de l'archevêque de
Rouen~ Nic. Colbert, sur la

juridiction de Pontoise et du Vexin français.
2. Be:t. Go!)., 1. Il, c. xm..
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plusieurs voies antiques importantes, déterminent incontestablement

cette situation. Mais, tout en reconnaissant Ca'MromaoM peur la

dénomination romaine de cette capitale, on s'est demandé si .B~atut-

pantium n'en était pas le nom gaulois, comme Bellovaci, ~e~ouace~-

ses, emprunté
au nom du peuple, est devenu laseule forme du nom

de cette ville depuis le iv siècle et pendant tout le moyen âge jus-
qu'à nos jours.

Le texte unique des Commentaires, qui a été la source de cette

incertitude, montre les Bellovaci se réfugiant dans leur Oppidum de
Bratutpanttum, a l'approche de César qui s'avançait du pays des

SucMï'onM il les montre implorant et ~htenant ta paix, .après ta

remise des armes et de six cents .étages, et César continuant sa mar-

che victorieuse sur le territoire deajimot'a~b eo loco in ftnes

Ambianorum perccnt<

C'est sur ce témoignage unique que s'est basée ta longue' discus-

sion, non encore terminée, la concordance ou de -ta distinction de

C~~aromo~u! et de .Bra<tM'pa):<tun). four ceux qui, sou's ces deux

dénominations, ne reconnaissent, qu'une seule et n~me~ille, la dif-

ficulté est beaucoup moindre. Parmi les savants qui ont défendt'

l'opinion contraire-it y moins d'accord, et l'on cru reconnaître

l'emplacement de cet OppMum
à

Breteuil,
ou dans les environs, à

Beaumont-sur.Oiso. à Ctermnnt en Beauvoisis dans deux iocalités
nommées Gratepancne, ou Grat.tepxnce,a'Montdidier, aiGrandvillers

et même dans le Brabant.

Mais de ces attributions contradictoires <1 convient'd'abord de re-

trancher toutes les tocatités qui. situées sur d'autres~, territoires que

celui de la Civitas des Bellovaci ou du diocèse de BeaHtais qui ta re-

présentait, même celte de Grattepancne (diocesed'AfnionsA à 3 au S.

de cette ville), ne peuvent s'aecorfler~vec l'assertion 'de'~ésar. La

question s'est donc surtout restreinte entre Beauvais et le ~rritoire

de Breteuil, presque aussi remarquables, l'un et
l'autre, par l'im-

portance de ruines gallo-romaines considérabtes et par )p nombre

des 'monnaies gauloises et romaines qu'on y a découvertes'-

En favecr de l'identité dejBrattMpfmitu'mavecCzMM'omaoM~on

Beauvais, on a invoqué les termes du récit de César qui semblent ne

< L. tf,c xm. Cz~tr. m ftmHit'fmem SuMMOttM
occe;)'<,

e.Mrct-

<mnçM<'t~~e~OKacosdua:t'<:QutCut7tse3uogMeofnnt<t~o~pt'dtfïH

Bfa<u!pftn<um coN~h'Ment, ai~ue ab eo o;fpt(io C,K)Œr, CM~K exer-

citu, Ctf citer mt!t<o paMuum qutn~ue a6es~ef, o)nnft ntajdr~ tto<u

ex oppido ~rc~t,
mrtrms dd CeB~orc~ <e?t~ere e< tJûce ~tt~t~cofe

Cûe~eru?)< SMe 't~ ejus ~deTTt ac potestalem venire. item cu?ït ad

oppidum accessisset, castraque
t'&t poneret, pueft mulieresque

ex muro, p<mu mar:ibus mo more. pacem a /?oman« petieruni.

2. L'un des mëmoires tes plus complets sur les antiquités et l'un-

cienne enceinte gallo-romaine de Beauvais, est celui de M. le docteur

nanie!,inséredan6)es3~mpt''f'sde'<a.Soc.oMd.f<et'0~e,t.U.–

M. Graves a rassemblé, dans sa Notice archéol. sur deptft. de

i'Ot'M, toutes les indtcations de découvertes faites jusqu'en )856.
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s'appliquer qu'à ta capitale des Bellovaci, ou tout au moins à leur

principale forteresse; et comme cette
capitale, remplacée par le chef-

lieu ecclésiastique, n'est point indiquee dans les CommentcurM et

n'a jamais été-aineurs qu'à Beauvais, on s'est cru autorisé à en con-

clure l'identité de Bfotutpanhum' et de Beauvais.

On a aussi fait valoir en faveur de cette opinion ta marche de César

et 'es campements de l'armée romt ine dans le Belgium. Mais de cette

marche on a tiré de pareils arguments à l'appui de l'opinion contraire.

Quant à la convenance de reconnaître la capitale des Bellovaci

dans l'O~pMum indiqué par César comme lieu de refuge des habi-

tants à son approche, on peut objecter avec beaucoup de fondement

que si, d'après le récit de César lui-même (t. II, c. tv), tes Suessiones,

peuple
voisin..des Bel/oraci, .moins populeux et muins puissant

qu'eux, avaient sur leur territoire jusqu douze Oppida ou forte-

resses, les .BeHorac), maîtres d'un territoire plus vaste, et guerriers

plus ~eIï'?mmës~ ont dû en avoir aussi un certain nombre, et que la.

mention d'une seule d'entro*'elles pfr César n'entraîne pas néces-
sairement son identité avec ta capitale.

La première attribution de jBj'a<ïMpaM<t'un~ nu territoire environ-

nant la localité de Breteuil, hourg 'considérabte~situé entre Beauvais

et Amiens, dans le voisinage de deux voies .romaines, remonte au

XV)' siècle.

Deux piètres du )ieu, en.réponse~'la demande du prince de Conde.

possesseur et seigneur du château de Breteuil, rédigèrent en i57~ un

mémaire qui aiet~ im~r.imé.et analysé plusieurs fois, entre autres

dans ,lA notice de Bonamy. Dans ce mémoire, ils concluent des

vestiges importants de ruines romaines et de monnaies gauloises,

découvertes chaque jour sur ce territoire, ainsi que de la tradition con-

servée-pamni les habitants; que le Bro<u)))<tn<tum
de César était situé

dans Utt endroit nommé, dès cette époque et depuis. Br<MMtMp<HM. Si

cette dénominatiou n'était pas le résultat de l'assertion des érudits

du XV!* Riècle et de leurs successeurs, qui ont pu rendre populaire
une opinion toute scientifique, la question ne laisserait plus d'in-
certitude. Mais.rien ne prouve qu'il n'en ait pas été ainsi et malgré

les nombreuses recherches dont cette localité a été le sujet, il se-
rait encore utile de vérifier, sur les plus anciens plans-terriers, si

quelque tieu dit n'aurait pas conservé cette dénomination, et de voir

dans le carinlaire de l'abbaye de Notre-Dame de Breteuil, abbaye

dont~'origine remonte au moins au xc siècle, s'il ne s'y trouverait

pas quelque dénomination plus ou moins analogue.

Quant à la ressemblance qu'on a cru reconnaître entre les deux

noms de Breteuil et de Bratuspance, elle me paraît bien peu fondée.
Plusieurs mémoires importants ont été publiés, en faveur de

chacune des deux attributions. Scaliger, A. L Ot~et, Cluvier, Sanson.

Adr. do
Valois, plusieurs.éditeurs de César, entre autres Clarcke et

Ondendorp, dom Grenier, M..WaIckenaer', se sont prononcés pour

<. Seatiger, A~oh't. G<tHt'tB. t.'Oise), Bt'auBat' ou ~emorM dM

paj/j!, etc., p. 32-3t. O~Mer, Germ. CtSt-hena~Œ, L )!, sur ta carte
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l'identité de CcMaromaout
et de Bra<u<pan<tum entre eux et avec la

ville actuelle de Beauvais.

Presque tous tes autres érudits on géographes ont, au contraire,

adopté et soutenu la situation de Bratuspantium sur le territoire de

ItreMuil, en y comprenant plus particulièrement le bourg de Ven-
deuil à l'ouest de Beauvoir, dans un vallon borné par les coteaux de

Caply, de Calmont, et le mont Catelet, sur lesquels s'étendent les ves-

tiges des ruines romaines.
P. Louvet', a, des premiers, énoncé l'opinion que JPra~panh'um

était Breteuil, tant à cause de ses ruinas considérabies que par une

certaine analogie qu'il indiquait entre les deux noms, en montrant

une prétendue transformation de Bratuspantu~ en Breteuil.

L'e P. Mabition partageait la même conviction'; Bouamy en a

.fait le sujet d'un mémoire lu à l'Académie des inscriptions en t756 1.

D'Anville', après avoir hésité, s'est décidé pour Rreteuil. Dom Gre-

'nier et plusieurs écrivains modernes ont adopté la même opinion.*

Cambry, préfet du département de l'Oise, qui avait fait faire des
fouilles dans les environs de Bretenil, publié et figuré

les principaux
objets qu'on y avait découverts*, a conclu de t importance de ces

vestiges l'existence de Brofu~pontt'um sur ce territoire.

M. d'AHonvitte' a invoqué, en outre; à l'appui de cette attribution, la

marche de César; ses campements, les circonstances géographiques

et tes traditions locales.

M. i'abbé Dévie', qui défend cette attribution, a réuni le plus

comptétement tous tes arguments et tes descriptions propres à la

plutôt que dans le texte. Sanson, ~emofçuM sur la carte de l'anc.

Gaule, T édit., )65! Valois, ~Vott't. Gall., p. t<3. Valois condamne

vivement t'attribution à Breteuii Qui Bfaiutpcmtmm pu<an< M«

Brt<oitum, rf/eHt non merentur. Dom Grenier, /n(rod. a i'A«<. gen.
de Picardie (xn et xnn.). Dom Percheron avait composé en 1683

une dissertation dans laquelle il soutenait la même opinion. (Mss. de
dom Grenier).–Watckenaer.Geo~r.a.tc. df~ Gau<M, t. p. 4M.

t. ~/t«. et ~4n<< du diocèse de Beauvais, <635, t. t, p. 24 et 567.

2. Atinal. Beiied., t. IV, p. 353.

3. Conjectut'M sur la position de deux anct'MnM t;t!tej de~ Gaules.

(~e'm. de l'Acad. des ttucr. el belle, lettres, éd. in-'t, t. XXVtt!,

p. 463. t76'.)
4. A'o«ce de l'anc. Gaule, p. )Tt.

t. lntrod. à i'At'st. ge'n. deP<card«'e. xu et xt.«).

6.DMcr.dMd<par<emett<defOfM,t803,2vo).in-8etat)as,t.t,p.t6.

7. Dissert. tur les camps romains du département de la Somme,

tS~S,in-'<,p.i't5.
En t8'!t fut publiée une histoire de Breteuil (i vol. in-6) par un

pépiniériste de ce bourg, nommé P. Mouret, qui a réuni différents

témoicnages en faveur de l'identité des lieux avec .Br~ujpa"<tum.

8. Dt~eWo-tton et tto~'ce sur ~'Mt~tenne ville gauloise du Beau-

oo~ nommée parCe'tar, dans tes Commentaires, ~t'a<uj!))anftum.

Paris, t843, in-8, avec le plan le plus détailié de l'ensemble des
ruines gallo-romaines du territoire deCaply, Vendeuil et lieux voisins.



TOfOGRAPHIE ECCLESIASTIQUES02

corroborer, quoiqu'il ait combattu les opinions de M. d'Allonville sur

l'emniacementde la plupart des camps romains du dép. de la Somme.

M. Labourt distingue .Bra<uspan<ft<m de CxsarGmagus et le

rapporte plutôt à Breteuil.

M. l'abbé Barraud.' a ajouté plusieurs arguments à ceux qui avaient

été présentes pour la vallée de Saint-Denis près Breteuil, et entre
autres le très-grand nombre de monnaies gauloises' etles haches
en silex qu'on y a découvertes, indépendamment de ruines romaines
considérables qui s'étendent sur un espace d'environ 600 arpents.

M. Graves après avuir soigneusement examiné tes différents

arguments
à

l'appui de chaque .opinion, ne trouve pas assez de

certitude pour se prononcer en faveur de l'une ou de l'autre.

M. Ed. Quesnet, a
renouvelé, en t8t9 (Bullet. Soc. fM)<. de Picard.,

t. III, p. 4t)), une ancienne hypothèse qui pliait Bratuspantium à

Grattepanche, dans le diocèse d'Amiens et à 3 lieues de cette ville; il

a surtout eu égard
à une certaine similitude de noms et à cette con-

sidération que la population des Bellovaci, plus considérable que
celle des Ambiani, peut permettre de supposer une plus grande
extension de leur territoire sur ceux des peuples voisins.

C'est dans un autre lieu du même nom, à Grattepance, près Fer-

rières,
au S. de Montdidier, que M..deBeauvitlé place Bratuspan-

tium. Cette hypothèse serait bien plus admissible, puisque cette loca-

lité, oh l'on a découvert quelques"monnaies romaines, était sur la

limite des deux diocèses, quoique dépendant de celui d'Amiens

Si, d'unepart César n'a point appliqué au seul O~ptduTTtdes~~o~act

qu'il cite la qualification de Civitas, (ce qui eût résolu la difficulté en

identifiant BfaiU!patt<t'um avec C~soromagu!, dont le nom serait

plus moderne), si les découvertes d'antiquités romaines dans les ter-

ritoires de Vendeuil et de Breteuil démontrent incontestablement

l'existence, sur ce point, d'une station romaine importante, qui a,

évidemment succède, comme cela est arrivé si fréquemment à un

i. Essai historique sur les villes de Pf'cardt'e. (Soc. an<. de Ftcor-

d;e,:V,i84i,p.tM.)

2. Recherches relatives o la situation géogr. de Bro<mpat)ft'um,

par6t.t'f.bbëBarrmd.(jBuH~.monum.,t.X),t845,p.3)).
3. Les monnaies gauloises de cette localité, figurées d'abord par

Montfaucon, ont été depuis figurées ou décriies en plus grand nombre,

par MM. Lelewell, Duchalais, de Barthélemy et en dernier lieu (!858),

par M. le D. Voiiiemier, dans son savant Essai sur les monnaies de

Beauvais. –M. de Saulcy possède aussi une très-riche collection de
ces monnaies gauloises de Vendeuil.

4. Notice archéol. sur département'de fOt'M, 2° édit., i8S6,

p. 85. La )'" édition est de iM9.–M. Graves a aussi publié dans

teBu~ett'~ monumentot, t. VI, une carte des voies romaines du dé-

jiartementdet'Oise.

5..Histoire de ~ontdtdter (3 vol. In-4, tS57), t. t, p. ~3 à 32. Il faut

!ire dans cet ouvrage, l'un des plus remarquables dont l'histoire d'une

ville ait été le sujet, les motifs de l'opinion de l'auteur, que M. Peigné

Delacourt a aussi adoptée. (Suppl. aux rech. tttrjVoct'odMnttm, )659).
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étabtissemeni gaulois; d'une autre part, on n'y reconnaît qu'impar-
faitement les vestiges d'un Oppidum gaulois, à moins qu'on ne le place
sur le mont Catelet. La tradition locale du nom de Bratuspant, au-

rait peut-être une source plutôt d'érudition que vraiment populaire,
puisque jusqu'ici on ne peut la faire remonter au delà du xvf siècle.

Toutefois, à l'appui de l'opinion,
la plus probable, selon moi, qui

distingue Bratuspantium de C<Maromo;yM et qui place cet Oppidum

dans le territoire dont Vendeui; et Breteuil dépendaient, j'indique-
rai deux arguments fournis par la géographie ecclésiastique et dont
il n'a pas encore été tenu compte, dans l'examen de cette question.

L'un des trois Archidiaconés entre lesquels le diocèse de Beau-
vais était divisé de temps immémorial, portait le nom d'Archidiaconé
de Breteuil ou du Beauvoisis. Or, on sait que les territoires archidia-

conaux avaient le plus habituellement pour chef-lieu la localité la

plus anciennement renommée de la circonscription, quand ce n'était

pas la plus importante.

En outre, l'un des pagi les plus connus des avant le tx'siècle

dans le territoire de la Civitas et du diocèse de Beauvais, fut
le pagus Vindoilisus le Vendeuittois ou Vendelois, dont le chef-

lieu etait Vendeuil. It misait partie du cinquième ~Matt'cum, inscrit

dans le Capitulaire de l'année 853, au même degré d'importance que
les pagi Belvacensis, Vircasinus, St!t)anM<<Mt~. Or, cette loca-
lité éteit la plus importante et ta plus centrale des trois ou quatre

dont le sol était recouvert par les ruines gallo-romaines attribuées
à l'emplacement de Bfa<u<pan<tunt.

Le pagus ~t'naot'tMM et le Doyenné rural de Breteuil, portion
no-

tahle det'Archidiaeono du même nom, se correspondaient- à peu

près. Ils indiquent. l'un et l'autre, l'importance
et l'ancienneté de la

division territoriale qui comprenait l'emplacement probable de Bra-

tuspantium, importance égale
à celle des pttat et des divisions ecclé-

siastiques, auss) anciennes, du Hossontois (p. Rossontensis) et du

ChamMiois (p. Cam<)aeen<M), qui font partie du même diocèse.

On peut en conclure, ce me semble, que s'il reste quelque incer-

titude sur l'identité de Bratuspanlium avec Breteuil et Vendeuil, il

n'en peut exister sur l'antiquité et sur l'importance de ces deux lo-

calités pendant les périodes gauloise, gallo-romaine et dans te moyen

âge, au double point de vue des divisions politiques et ecclésiasti-

ques. On doit aussi ne pas oublier que GrMtepance. près Ferrières,

située sur la limite du Doyenné de Breteui), a
pu jadis en faire partie.

4"– La quatrième question
de géographie historique à examiner

dans l'étude comparée de la Civitas e: du diocèse de Beauvais, est la

plus importanta et heureusement une de'cettcs qui, dans cette partie

de la seconde Belgique, présentent en générât
le plus d'éléments

d'examen utile, Il s'agit des anciennes sous-divisions politiques, cu

pagi, du territoire gattc~romain qui est représenté par le diocèse de

Beauvais, depuis le <t* siècle.

Pagi o< la civitai des Bellovaci.

En se bornant aux limites connues et constantes de l'ancien dio-
fèse de Beauvais, sans tenir compte d'une extension plus grande de
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la Civitas, dont nous ayons vu l'extrême incertitude, on peut y recon-

nattre, pendant toute la durée du moyen âge et même pendant1e vi°,

le ta* et le vm* siècle, quatre territoires principaux, savoir

Le pagus Be!!ooactfMt< ou BeieaMfM" proprement dit;

Le pagus JifMonieMt't

Le pagus Vindoilisus;

Le pagus Camliacensis.

A ces quatre territoires, dont la situation et les rapports avec
les subdivisions ecclésiastiques peuvent être aisément constatés.
se joignent, avec moins de certitude, une très-petite partie du

pagus Vilcassinus ou Vexin français, sur ses frontières les plus
vagues, et quelques portions de régions naturelles partagées avec
des diocèses voisins etqui ne paraissent pas avoir eu, dans tes textes,
ta qualification de pagi, quoique dans les désignations vulgaires elles

soient habituellement indiquées sous le nom plus vague et plus gé-
néral de

pays.
Tels sont le Brnctum, ou le Bray, ou pays de Bray;

le Telle, ou ~or«, ou pays de Telle; le ~M, ou /of~ de BM.

Examinons successivement chacune de ces divisions territoriales
en cités-mêmes et dans leurs relations avec les territoires ecclé-

siastiques.

Pagus BeHoMceMtt, Belvacensis, Be!!oocenstt, BeHocagemM, Bel-

tJt'oceMt' Bc~tCtficet~t's, Belvacinus, B~uoct'nt' le Beauvoisis ou

Beauvaisis. Sous ce nom on a compris tantôt le territoire entier
de la Civitas, du diocèse, etmêmel<: comté, plus moderne, de Beau-

vais tantôt une portion détermin<:e du diocèse, distincte des autres

territoires ci-dessus indiqués.
C'est dans ce premier sens, le sens le plus général, que l'Ager Bel-

~OMcorttm est indiqué dans les sources géographiques de l'antiquité.
C'est avec la même signification que le Bet/ocacutn Solum est men-

tionné auty siècle par le rhéteur Eumène (Panégyr. CoMtcHtit),
c. xx~), lorsqu'il parle des colonies germaniques que l'empereur

Constance introduisit sur les parties désertes des territoires Tricas-
ttnui.mMonetMt!, BetinMCM et Z")aon<cu<.

C'est encore sans doute dans ce sens général que les Bellovaci
figurent dans un des Missatica du Capitulaire de l'an 823, au même

titre que les Suessiones, tes Silvanectes les Laudunenses et au-

tres peuples des grandes Cités de la seconde Belgique. Mais c'est
évidemment avec une signification plus restreinte que le pagus Bel-

vacensi. est mentionné dans leCapitutaire de 853, puisque le même a

Missaticum contient, en outre, tes pagi Vircasinus et ~'dotHtM',
et que celui-ci formait déjà une portion du diocèse de Beauvais.

t. Baluze, Copt'fu! éd. de t677, t. tt, col. 69.
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Cette distinction mo eembift d'autant plus nécessaire qu'elle per-
met

d'expliquer
certaines anomalies, plus embarrassantes en appa-

rence qu'en réalité, et qu'elle confirme' entièrement, comme nous'

allons te voir, les accords des deux géographies politique et'ecclé-
siastique.

M. Guérard avait compris le pagus jB~~uocefma dans ta petit
nombre des anciennes divisions territoriales dont il a retracé avec

quelques détails l'étendue et les limites. S'appuyant sur plusieurs
passages du Polyptique d'Irminon; qu'il a publie avec un savoir si

sûr et si profond, ainsi que sur plusieurs diplômes du Y)* au

.Xf siècle, il a indiqué les anciennes localités frontières, signalées
dans ces textes, comme étant situées dans le pft~Ma ~MoacmM~. vers a

le N., vers l'E. et le S. E., ces localités extrêmes du tM~M au

moyen âge coïncident parfaitement avec les limites du diocèse et

par conséquent avec celles de la CfM'tat antique.

H ne paraissait pas en être de même vers le -S. et vers l'O.

M. Guérard indique plusieurs localités du.pa~us, situées à la gauche

de l'Oise, qu'on eût pu regarder comme frontière naturelle, tels

qae S. Pierre de PontpOjct (PontpoftttM f«CM, a. 861 Fleurines

(fiortn. a. <065), t'ont Sainte-Maxence (a. 665), Saint-Maximin

(a.6M),Tro5!!y(7'ro(.tac<M,a.8tt).

Or, ce que ne remarque pas bi. Guérard, c'est que cette extension

du pagus Belvacensis au delà de l'Oise coïncide entièrement avec une

extension analogue du diocèse, dont j'ai précédemment parlé comme

d'un fait très-remarquable.

,Une autre extension non moinsembarassante~etdontM.Guërardn'a

pas non plus indiqué la cause, serait celle que vers le N. 0. it aurait

fallu attribuer au
p<MM

Belvacensis au delà de l'Epte (f«a), c'est.a-

dire au delà de la limite constante du diocèse dans cette direction.

Cette assertion, contraire aux règles générales de la géographie
ecclésiastique dans ses rapports avec la géographie politique, s'ap-

puyait sur une autorité trop respectable et sur des textes trop préo~,
p,lur que je ne cherchasse pas àvéritiersi si les deux textes du vu* et du

<x* siècle, cités par M. Guerard, ne pouvaient pas se prêter à une in-

terprétation différente. C'est en effet ce que je crois avoir constaté.

Dans le plus ancien de ces documents, la Vie de Sainl-Gérald,

abbé de Fly (f~aotffcettti), écrite vers la fin du vu* siècle, ou dans

le siècle suivant, on t!t villa Guarandra <)uœ sila est in con~nt'o

.B~McetMt'um, super (tuvium
/«an)

Or, en attribuant ict au mot
cot~tn'um

le sens de territoire plutôt

que celui de voisinage, et en faisant ainsi rentrer dans le pagus
de Beauvais la localité de Vardes qui était hors du diocèse et sur
l'autre rive de l'Epie, M. Guerard me semble avoir fait une application

excessive de la signification générale du terme fines et de ses dérivés

qui, dans César et d'autres écrivains de l'antiquité, expriment plus
habituellement, en effet, le sens de territoire que celui de frontière.

<.Po~/pt)~«e<f7fmt'nott.–PfoM~ont~nM,t.p.io~.

:.D.Bouquet,t.IH,p.550.

43
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Le second texte emprunté & uu diplôme très-connu de Charles le

Chauve, donné en 6N pour fixer l'emploi des biens
do l'abbaye de

Saint-Denis, selon les dinérents besoins des moines, fait ainsi
mention d'une des propriétés de l'abbaye

/7' tIcMnfs colonia ex Ferrariis in
pogo Belloacinse maMOHt

unum

Il me parait, plus naturel d'appliquer cette indication du pagus

DeHoacMMtt a Ferrariis (Ferrières), lieu situé en effet dans le

Beauvoisis et dans le diocèse de Beauvais, qu'à la métairie d'.4tjt~)a*

(Avesnes) qui en était une dépendance située
hors des limites du

diocèse et du pagus.

Ce double exemple me parait très-propre à démontrer avec quelle

circonspection doivent être étudiés les témoignages qui sont con-

traires aux règles générâtes, et combien les relations de la géo-
graphie ecclésiastique avec la géographie politique offrent de res-
sources pour l'étude de la géographie historique comparée.

On en peut voir encore une application dans quelques autres cir-

constances de la
topographie du pagus BehaceM:: mis en rapport

avec le diocèse.

M. Guérard, dans le même ouvrage, remarque avec raison, mais

aussi avec surprise, que vers le S. 0. la limite de l'ancien Beau-

voisis n'est pas suffisamment indiquée, et l'on serait donc, à co

qu'il semble, dit-il, en droit de conclure que le pagus Belvacensis ne'

s'étendait'guère vers le S. 0., au delà de t'A*elan et du Thérain

et
qu'il s'arrêtait dans cette direction beaucoup en deçà des bornes

du diocèse de Beauvais alors cette partie du diocèse restée hors du

pagus aurait dû être occupée par le pays de Tetie et par le pays
de Chambly.

Or, cette distinction parfaitement exacte, signalée par M. GH<~

rard, avait une cause toute naturelle et qui offre une nouvelle

preuve de l'accord des deux géographies. C'est que les portions consi-

dérables du territoire rapportées avec certitude au pagus Belvacensis

dépendaient des deux Archidiaconés dits de Beauvais (ou de Bray)
et de Beauvoisis (ou de Bretcuil) tandis que les parties méridionales,

dont la coïncidence avec le pagus est fort incertaine, faisaient, au
contraire, partie du pagus Camliacensis, représenté à peu près com-

plétement par le grand Archidiaconé de Clermont.

Cette coïncidence générale, si frappante, permet aussi de remarquer

que les deux plus petits pagi, Vindoilensis et ~o~sonfemu, quoique
nominativement distincts du

pagus principal ~ettjftCtfMt' dès la

tx* siècle et même antérieurement, n'en étaient pas moins partie inté-

grante de ce vaste territoire politique, comme les deux Doyennés

ruraux de Breteuil (ou de Vendeuil) et de Ressons, dépendaient de

l'Archidiaconé de Beauvoisis (ou de Breteuil).

C'est ainsi qu'il me semble possible d'expliquer fort'naturellement-

cette circonstance réelle, quoique embarrassante sur le simple énonça

de Di. Guérard, « que le pagus Beh)ncen<i< des temps mérovingiens

t.D.Bouquet~t.V[n,p.660.
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et carIovingtenB ne représente ni le Beauvoisis moderne ni l'an-
cien diocèse de Beauvais. n

Le T!eauvoisis moderne a souvent été pris dans une plus grande

extension et quelques textes le représentent comme coïncidant avec
l'ancien comté de Beauvais.

Le comitalus Belvacensis figure dans l'histoire féodale dès le
)x* siècle (en 822). et peut-être même dès le Ym° siècle sous le règne do

Dagobert III. Il est indiqué dans lesCapitulaires (1. U, c. xxv) comme

soumis à l'administration du comM Ruodfridus, avec cinq autres co-

mitati Reims, Chàlona, Soissons, Senlis et Laon, compris dans le

huitième ~ft«<t<tcum du Capitulaire de Louis le Débonnaire. On ne

peut douter que ce comté ne représente alors cnmptétement la Civitas

et le diocèse Bellovacensis, aussi bien que dans un Capitulaire pos-
térieur (853), où il figure sous le seul nom de Belvacense.

Toutefois, cette conformité a varié, à plus d'une époque. Dès la fin

du ix* siècle, ou au x', le eomté de Senlis était uni à celui de Beau-

vais. Du tx" au xt* siècle, plusieurs localités situées sur les diffé-

rentes frontières du diocèse de Beauvais sont indiquées comme fai-

Bnnt partie du comttattM JMtûMMMM, telles quu vers le S., Pont

Sainte-Maxecce, à plusieurs lieùes des bords de l'Oise; Gerberoy
vers l'extrémité K., dans l'ArchidiMoné de Bray, et d'autres localités

plus centrales.
Plus tard les comtés de Breteuil, de Clermont, de Beaumont ou

de Chambly furent détachés de la Civitas. Lorsque, vers le com-

mencement du Xt° siècle', le comté de Beauvais fut concédé aux

évoques de ce diocèse par Eudes, e''mte de Champagne, avec confirma-

tion du roi Robert, titre qu'ils ont toujours conservé, leur autorité féo-

dale, bientôt restreinte, fut loin d'embrasser toute l'étendue primitive
de

l'évêché,
ou du moins elie ne fut effective que pour la ville et ses

dépendances, ainsi que pour~ierberoy et un petit nombre de locali-

tés. Quant au reste du diocèse, elle fut tout au plus restreinte à des

prérogatives purement honorifiques.

Une des premières modifications que parait avoir suhies le comté

do Beauvais fut sa délimitation au midi par le cours de l'Oise. Nous

avons vu que la CK)«M et le diocèse dépassaient cette limite na-

turelle entre Verberie et l'Ile-Adam. Les plus anciennes cartes du

Bcauvoisis et comté de Beauvais, entre autres celles de Damien de

Templeux et des grands Atlas de Mercator, de Hondius et de Blaeu,

au commencement du xvii~ siècle, lui donnent l'Oise pour limite, hor-

mis entre Beaumont et l'fle-Adam, où l'on voit en'ore le comté dépas-
ser cette frontière. Dans des cartes plus récentes du Beanvoisis

(entre autres dans celle de 1665) on a reproduit les anciennes limites

du diocèse; sur quelques cartes anciennes, le Beauvoisis s'étend un

peu moins loin vers le N. que le diocèse.

FagM noMontMMt's, 7!oMont!Me, ~!o<on<t'Me, Rossentile, 7!t'Mon-

tille, ~M~onfutn, ~eMomum. La mention de eo territoire est des

t. CTtron. Sigeborti, a. )ott Comitatu8 Be<coc<tMt< datur Rogerio

opiscopo.
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plu: anciennes et des plus authentiques. C'est à Grégoire de Tours
lui-même qu'elle remonte et.c'est dans le célèbre traité d'Andelot,

contracté en 587 entre Gonthran, Childebertetla reine Brunehaut,
traité dont il nous a conservé le texte, que ce pagus figure pour la

première fois

Des différents territoires et villes indiqués dans ce document, le

Rossontense est la seule circonscription territoriale dont le nom, la

situation, l'étendue aient pu laisser quelque doute. Il se trouve,
en effet, réuni à de grandes divisions territoriales, aux Civitate.

CanM<ensM, FafMt'eMM, SthtHMcfum, JfeMum et à quelques autres
Cités, ainsi qu'à plusieurs territoires moins importants, mais aussi

bien connus, et mentionnés, tous, dès les temps mérovingiens et

cartoyingiens, comme centres de divisions politiques ou ecclésias-
tiques tels sont les castella Dunum (Châteaudun) et Vindocinum

(Vendôme), le Dunense (Dunois). le Vindocinum (Vendomois) et le

pagus StampetMt't (Estampois), compris, les deux premiers dans la'

C'ftttM ou le diocèse de Chartres, le troisième dans la Civitas ou le

diocèse de Sens.

Cette réunion dans le même texte, avec des territoires aussi impor-

tants, d'une localité peu connue et présentée néanmoins comme ayant
une certaine étendue, est déjà un puissant argument à l'appui de cette

importance même. Les termes du traité d~Andelot le démontrent

davantage encore:

Convenit ut St'~MttCf~ domnus C/n'~ber~u~ in iiiteqritat8

teneat, et quantum tcrtto domni Guntchranni exinde debita compe-

<t*<, de tertia domni Childeberti, ~uas est t?t Jïoxtonten~t, domni

Guntchranni partibus competMetur.
C'est en échange du tiers du territoire de Senlis (Silvanectis), qui

jusqu'alors avait fait partie des possessions de Gontran, que Chtt-
debert cède le tiers du territoire de Itessons (/!oMon(nM<), afin de
posséder la Silvanectensis C"!«0! dans son

intégrité.
Le deux territoires peuvent donc être présumes d'une importance

à peu près égale. Or, malgré l'étendue peu considérable de la Civita,
et du diocèse de Sen'iis, comment expliquer qu'un territoire à peu

près égal et presque aussi important ait laissé aussi peu de traces
dans la géographie historique'

Si la
géographie politique est impuissante à fournir la moindre

donnée positive sur la position et l'étendue de cette division territo-

riale du Vie siècle, division certainement plus ancienne encore,

puisque les Francs ne créaient pas les '.erritoires, mais les conqué-
raient pour se les partager, la géograpnio ecclésiastique offre des
renseignements plus certains.

En effet, un autre texte un peu plus récent, la Vie de saint ~mand,

écrite par Baudemond, un de ses compagnons et de ses disciples,
peu de temps après la mort de cet illustre missionnaire de la <!aule
septentrionale et de la

Belgique, et évoque de Maestrieht, dont les

<.Greg.Tur.,H))for.Ffanc.,).tX,c.H,ëd.de!aSoe.de)'hist.

deFr.,t.H),p.3iO.
·
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travaux apostoliques remplissent presque toute la durée du vu* siècle,
offre une seconde mention du ~OMO"'wn. Cette fois sa situation est

nettement fixée dans le diocèse deBeauvais, in papo ~e~accn~t;
elle l'est dans la partie de son territoire qui fut le plus généralement
et le plus constamment désignée sous le nom de Beauvoisis. et qui

comprenait
de moindres subdivisions territoriales, telles que le Ven-

delots et teRostontois fui-mème*. 1.

Ce témoignage prouve à la fois l'origine antique du lieu et la durée

persistante du paganisme dans son territoire. Ce saint évoque

regionnaire, suivant la narration de son biographe presque con-

temporain, détruisit alors dans cette portion du diocèse de Beauvais

des vestiges encore persistants d'idolâtrie et particulièrement le

culte des arbres. 11 contribua à affermir-la foi dans cette Chrétienté,

qui ne tarda pas à devenir le centre d'une circonscription ecctésias-

'tique,
le DecanohM .RoM<m(en«)! dans l'Archidiaconé de Beau-

vOlsis, partie nord-orientale du diocèse de Beauvais et voisine des
diocèses d'Amiens, de Noyon et do Senlis.

C'est, en -effet, par ces trois témoignages comparés et rapprochés,

Grégoire
de Tours, la Vie de saint Amand et les plus anciens

pouillés du diocèse de Beauvais, qu'on peut affirmer, avec un assez

grand degré de certitude, que le Rossonteuse du V!* siècle, le Rosson-

<um du YU* et le Decanatus ruralis de ~M~omum des siècles suivantt

représentent un seul et même territoire.

Telle n'a pas été l'opinion d'Adr. de Valois Se)on lui, les deux

localités indiquées par
ces deux premiers textes pouvaient se rap-

porter à deux territoires et même à deux diocèses différents ee'ui de

Grégoire de Tours représenterait r~essons-ie Long dans le diocèse

de Soissons, entre cette ville et Vu-sur-Aisne; tandis que la localité

signalée par la Vie de saint Amand correspondrait nécessairement à

une partie du diocèse de Beauvais qui ne peut qu'être Ressons-sur-

Mats, parce que le texte indique 7!oM')ntutn MCM Drondam /tut)<un),

d'après le nom d'une autre rivière voisine qui traversait le Doyenné
de Ressons et celui de Coudun (de C<Mfiuno\ Valois ne donne aucun'

motif à l'appui de son opinion, qui a été tantôt adoptée, tantôt rejetéo

par d'autres écrivains. Sans hésitation, mais sans preuves, M. Guérard* t

a classé le nom du pagus RoMontefMti dans la Civitas Behocentu,
et

quoiqu'il n'ait point démontré son opinion, je la regarde
comme

un appui de plus en faveur de cette que j'adopte.
La coïncidence du territoire politique avec un ancien territoire

ecclésiastique, sur lequel se trouve même une localité nommée le

Vieil TiMsOM. me paratt un argument très-sérieux. Si l'on poussait

t. Bolland., Vit. SS.. 6 febr. Ghesquières, ~ota SS. Bc~tt,

t. )n, p. 256– Saint-Amand, né en 594, mourut en 684.

2. Valois donne à co Doyenné comme à tous les Doyennés ruraux
du diocèse de Beauvais le titre d'Archidiaconatus. Nous verrons plus

lo'n les caupes de cette erreur.

3. Notit. Gall.. p. MO.

4. Essai, p. t49.
5. Chapelle du Wef! /!eMOM, pouillé de 16~6, p. 53.
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plus loir le rapprochement et qu'on cherchât les limites de ce ter-

ritoire, il conviendrait, je crois, de réunir les deux Doyennés ruraux

de Rossons et de Cnudun. Représentant l'ensemble du pagus /!oMon-
tensis, ils formeraient ainsi un territoire plus comparable à celui de

Senlis dont i'échanRe fut conclu entre les rois Francs en 587

J'ai précédemment indiqué (notes du diocèse de Senlis) les motifs

qui ne me semblent pas permettre d'adopter l'opinion exprimée

par M. Jacobs dans sa Géogmphie de Grégoire de Tours, p, t26,
et qui conduirait à reconnaître le pagus Rossontensis dans un passge
altéré da.Ptotémée, indiquant une localité du nom de Ratomagus ou

~oto~o~uN dans le territoire des Silvanectea. It me semble impos-
sible d'admettre sans preuves que ce territoire inconnu aurait compris
des localités très-différentes, eloignées les unes des autres, sur trois

Civitates ou diocèses différents, et sans aucunes relations entre elles.

Pogm t'endettent~, Vendiolinsis, ~t'ndtohn!):, VfttdioKtM, Ven-

dot7t~uî~ le Vendelois, ou le Vendeulois.–Ce territoire, situé dans la

partie nord-orientale du diocèse, est mentionné pendant le v)u* et

te tx" siècle; on peut le cunstdérer comme un démembrement,
une subdivision du grand pagus BeHooacetMtt. )1 avait cependant
assez d'importance pendant le )x" siècle pour Uj;urer au nombre
des .M<tca impériaux, comme nous l'avons déjà vu, au même
titre que plusieurs autres grands pagi, représentants ou divisions des
anciennes Ctct'httM gallo-romaines. C'est ainsi que, sous le nom

de t~Mdottxut, il fait partie du cinquième .Mt'MaftctMH, mentionné
en 8~9 dans le Capitutaire de Charles le Chauve, avec les

tmot
jHeHo-

vacensis, St'hftnectetmt, Ft'rc<'MmM, ~fe!c<acMs et Paristacus 1.

Durant le siècle antérieur, il était déjà indiqué dans un acte
do donation de l'année 766 en faveur de Fulrad, abbé de Saint-Denis,
en même temps que plusieurs des localités qui en faisaient partie
et qui prouvent son extension piua de quatre lieues du chef-lieu.

Les principales de ces localités, celtes-l~ du moins auxquelles
on peut appliquer des noms modernes, étaient .~tMooMt-ft'HfM't

(Ansauvillers), G<t!nes'(Gannes), les plus éloignées de Vendeuil vers
tes. E. et situées près d'une grande voie romaine; ?er<tnm~u<

(Tartigny), ~<<ifn't< (Vitlers-Vicomte). On y voit aussi indiqués

YtfuM~ntaou~, Sarodus, j~Tttt~~ Villa, ~ehrtCtfï~u~, dont la concor-
dance a~ec les lieux modernes est inconnue ou plus incertaine

t On peut voir dans les pouittës du diocèse de Beauvais, ijn-

primé< l'un en 1626. l'autre en t648, et dans les deux cartes du dio-
cèse, l'étendue et les limites de ces deux Doyennés ruraux, et restituer

ainsi l'ancien Tïo~ontefMt~po~u~.
2. Baluze, Capti., t.

H~-coL
69.

3. Mabillon, Me re dtptom., p. 495. Le Ft'nd'to!<tMt<
pogw de

ce texte y est indiqué en même temps que les pagi jRe~ac~nst't
et./tmMonetMt'i. Les dernières localités indiquées dans cette chanc,
datée d'~nMaMo-~ttiare, peuvent se trouver sur d'autres

points
du

diocèse de Beauvais et même dans'le diocèse
d'Amiens, d'après les

termes un peu vagues du texte.
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Mais ta pins forte prëeomption de't'ongine ancienne de ce ter-

titoire repose sur la situation du lieu
principal qui lui a donné

s(tnnom,Yendeuil,Vandeuil,Vandue)l,Vuandeu!<!tn<ogMu<,
fen~Otfttm, t~endoit'um, au centre des ruines gallo-romaines on tant

de
géographes

et d'érudits ont cru reconnaître la situation de

l'Oppidum gaulois de j!ra<uipan<t'um mentionné par César. Quelle que
t-'oit la plus ou moins grande vraisemblance de ce rapprochement,
l'existence des vestiges romains et des monnaies gauloises est in-

contestable sur une vaste étendue, autour de Vendeuil et de quelques
antres lieux voi.inp de la petite vallée de Saint-Denis, au S. de Bre-

teuil 1.

L'étude de la numismatique gauloise a fourni d'autres arguments à

l'appui de l'ancienneté Jupogmt~ndoften~. fis ont été surtout

présentés avec beaucoup de sagacité par M. Huchcr, du Mans', et

reproduits
avec de nouveaux développements par M. le docteur Voille-

nner, de Senlis

Des monnaies, au type de l'aigle ailes éployées, présentent la lé-

gende Vandillos, t~tbnion, ~attdtt'acon ou Condtt'aton, Vadnaios,
,4dmilos.

Ce nom a
rappelé celui du pagus ~m~otien~tt et les monnaies en

question lui ont été attribuées. Cependant, ce type n'a point encore

été rencontré parmi les nombreuses monnaies découvertes à Vendeuil

et aux environs. On y a reconnu un autre type, très-fréquent, qui

représente un oiseau la tête penchée et becquetant. Sur ces monnaies

on a lu le mot Vllttcci, avec quelques variantes. M. Ch. Lenormant,

qui a éclairé la numismatique gauloise et mérovingienne par plusieurs
ingénieuses interprétations, a propose, avec une grande vraisem-
t'iance, d'y reconnaître le nom altéré des Ve<Mfacf ou Bellovaci. Cette

attribution est acceptée aussi, je crois, par M. de Saulcy, qui possède
un grand nombre de ces monnaies de Vendeuil. Un autre numismate

distingué, M. A. de Barthélemy ne l'admet pas.
Comme on le voit, si les monnaies gauloises abondamment décou-

vertes sur ce territoire, fournissent un témoignage certain de son

origine antérieure à la conquête romaine, si la légendefifucct peut
représenter Bellovaci, on ne peut accepter qu'avec plus d'incer-

titudel'attribution de Vandillos, jusqu'à ce qu'il ait été découvert

au moins une monnr.ie de ce type. sur le territoire des Bellovaci. La

riche collection de M. le docteur Voillemier, celle de M. l'abbé Barraud

et d'autres numismates du pays, n'en ont point encore présenté.
Un autre indice, de nature différente, de l'origine ancienne do

r'endogt'/M et du Veadeuldis. est l'existence sur son territoire d'un

Doyenné rural, celui de Breteuil, sous i'Arehidiaconé du même nom,

qui paraît correspondre tt ce pagus plus ancien du t~ndofi«'«. Le

t. Graves, S<f!('?Me du canton de Dre<<uf!, ~43, et les ouvrages

cités prëcëdemment sur la question de Bt'afusfMnhutM.

2.f!<!))uettuntti!ma<t'M,ann.)855,t.XX,p.665.
3. t;f!SOt sur les monnatet de BeouMM. (JKe'm. de ta Soc. <tCad. de

t'C<M,t.t,i8i8.)
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Doyenné de Breteuil comprenait en partie tes cantons de Breteui). de

Froissy et de Saint-Just. Ce rapprochement
me parait plus sûr que

celui fourni par la numismatique.

PcK)tM Cam!)Ctcen<M, C(Mnf!)'(K:etMM, Camtt'acut, CoMo!t'aMn:t<,

Came~acen~tj, Come<ecen!fs; )e Chambliais, te Chamblisien. Ce

territoire, situé dans la partie méridionale du diocèse de Beauvais,

entre le pagus ~<</ot;ocnMh, proprement dit au
N., le pagus Vil-

cn~t'nu~ à i'O., le pagu, ~armacus au S. et le pagus Silvanectensis .s

à l'E., correspondait à peu près au comté de Beaumont-sur-Oise,

d'origine plus moderne, et plus complètement encore au Doyenné

rural du même nom. Si le pagus Camliacensis n'est pas cité comme

le pagus Roasontensis dont nous venonsde parler, dans Grégoire de
Tours et au nombre des ~t.sM~ca carloV)T]gieus, il parait néan"
moins avoir une origine aussi ancienne; depuis le commencement du
Yii* sièete il figure dans un grand nombre de diplômes authentiques.

Les localités indiquées dans ces documents permettent de fixer te~

limites du pagus et de constater ses rapports avec le Doyenne de Beau-
mont. C'est surtout dans les diplômes et chartes de donations à l'ab-

baye de Saint-Denis qu'on le voit le plus fréquemment cité; ce riche

monastère y possédait en effet de nombreuses métairies.

La plus ancienne indication se lit dans une charte de l'année 627,
contenant une donation faite à cette abbaye d'un bien, indiqué ainsi

Ct'Ha ~uz vocatur Afatft'tM ~tta°
est in Opt'ao Camliacense, cum do-

mt'ët~, m~ct'pt'~ e~ <!t~e~ in fundo ~aaacmxe Ce lieu, dit ~fa-

trius, paraît être Mëru,versl'extrémité0.du pagus, eti'expression
d'Oppidum, appliquée au territoire de Chambly, aurait le sens le plus

vaste, sens qu'il reçoit fréquemment dans tes plus anciens textes, celui

du territoire dépendant d'une forteresse, ou centre d'une cité.

Postérieurement à ce titre, diverses localités du pagus Cam!'acMUt't

sont mentionnées dans des chartes se rapportant aux années 635;

–6~690;–69!697; 726; -751; 775;–799; -820;

–844;–852;–860; 86!

Les principales toeatités indiquées sont, outre Matrius (Méru): Cor-

liracus (Crouy);– Campania, tjt'~a(Champagny entre Beaumont et

t'tte-Adam /noottnoeur<!5 (Agincourt): –~VoM'tiMtM (Neuilly-en-
Theltes); GMt)du~o''ur<ts (Gaudicourt) Prisr.iacus (Pressy-sur-

Oise' –Noct'~UN :.Noisy-sur-Oise); Tussone- Vallis ( Toussonvat, ou

t. Cet acte, publié plusieurs fois l'a été en dernier lieu dans les

Diplomata, CAartcB, etc. (Ed. de M. Pardessus pour t'Aead. des inscr.

T.),p. 227.)
2. Les acres des périodes mérovingienne et carlovingienne, dans

lesquels sont indiquées des localités du pagus Cant~t'acenst!. ont

surtout été publiés dans t'Bt!<o<reM l'abbaye de Saint-Denys, par
J. Doublet. (Paris, i625 in-4: par Mabillon, De re diplomatica,

p. 256;–282;– 472; 498;– 505;– 529;– 537; 54);
569. Dans lés CAafttB et Diplomata, éd. de M. Pardessus, i8t3.

2 vol. in-f., t. 1, p. 227; t. Il, p. 208; 227; 236; 242; 419.
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Bouqueva) ?); Bouti'rmM (Boran); BordoneHum (Bornel);

Ba~eftt.e (Bernes); Ca ugia (Coyes); ~.tit'unt (Le Lis près Royau-

mont ~ouT't'~ct'ficocurtu (~oroncy près Beaumont; ~Vto~as

(Ncs)es~; ~fa/tar< (MafOiers); ~feiart'um (Prestes); A'ot)f~et)(um(rfo-

gent près 1'lle-Adam), etc. Les limites de ce pagus sont soigneusement

indiquées dans ta carte du comté de Beaumont jointe par M. Douet

d'Arcq à ses savantes Recherches sur les onc<m< comtM de Beaumont,
du X)° OMXUt' siècle'.

Dans le premier partage de Louis le Débonnaire entre sesfils (a. 837),

le pagus Camalensis, ou Com{tacens<s, figure prè, du pag. t~trdoman-

den<t*,ou ~ermandet)<~(Baiuzc, Cop'< t.Lcc). 690). L'importance a

du chef-lieu de ce pagus, auquel il a donné son nom, est suffisamment

démontrée par le terme de t~cus pub~cm sous lequel il figurc dans le

testament de Vandemire et d'Ercamberte, qui se rapporte à l'année 690,

et qui offre tant d'indications précieuses pour tatopographiedu
vn'sie-

cie*. Dans un diplôme de 877, Chambly est aussi quiilue de ~o~um

publicum, ce qui démontre que deux siècles plus tard son importance
n'était point diminuée.

Le pagus CamHoM)M« paratt pour ta première fois, avec le titre de

Comitalus, dans une charte de 844, mais il ne reçoit dénnitivement

cette qualification qu'après la translation du chef-lieu du territoire à

Beaumont-sur-Oise, vers le commencement du x<° siècle. Depuis cetto

époque, ce u'est plus que sous la désignation de comté de Beaumont

qne le
pagus

CamtfaeetMh parait dans les textes. Les limites des deux

territoires semblent bien être les mêmes. L'un et l'autre s'étendent,
en partie, au delà de l'Oise, sur la rive gauche, comme le Doyenné de

Beaumont, suivant les limites du diocèse de Beauvais.

Le pays de Telles, dont je vais dire quelques mots, occupait la

partie septentrionale du comté; mais ses limites relatives au Cham-

bliais sont très-difficiles à préciser.

Pays de Telles. Outre ces divisions de la géographie politique
ancienne du territoire des Bellovaques, représente par le diocèse de

Beauvais, divisions dont les relations avec ta géographie ecclésias-

tique sont plus certaines, il est encore quelques autres régions,
presque aussi anciennement désignées dans les textes dont tes

noms ont été conservés dans la géographie moderne,
dont les

limites étaient plus indécises, et qui n'étaient comprises qu'en
partie dans cette circonscription diocésaine. Deux de'ces régions natu-

relles et physiques, remarquée) de tout temps par l'effet mem~ de leur

caractère extérieur, comptétemeot tranché sur, celui des contrées

PuM.detaSociet6desantiq.de Picardie, année <M5,in-4. L'his-

toire du comté de Beaumont-sur-Oise est parfaitement éclaircie à

l'aide de nombreux documents originaux insérés dans cetouvraee.–

M. Graves dans son Précis statistique <ur le canton de Neuilly-en-

2'/«'HM(H4~), et dans sa Notice orcAeo~. sur le dépt. de l'Oise (f856),
a aussi donné des indications instructives sur le Chanibliais.

2. Diplomata et C/tort.s, éd. Pardessus, t. U, p. '!09.
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environnantes, avaient été partagées entre.les deux diocèses titnttro*.
phes de Beauvais et de Rouen, et très-vraisemblablement plus ancien-

nement encore, entre les deux Cititates auxquelles-ces diocèses ont

succédé.

Ces deux régions étaient le pcn/< de'Telles et le pays de Bray, situés

en partie, l'un, et
l'autre,

dans la portion occidentaledudiocèsede Beau.

vais. Le premier constitue un plateau vers le S., au pied de la haute

falaise que le second forme, vers le N. de cette frontière des deux
diocèses.

M. A. Le Prévost* a exprimé l'opinion que deux contrées et même

deux rivières, la Béthune et l'Epte, avaient porté le nom à peu près

analogue de Telles, et de Talou, dans le diocèse do Rouen. L'une de ces

contrées, partie du vaste territoire des Calètes était située dans la

portion ncrd-occidentale, vers le Vimen et le diocèse d'Amiens, l'autre,
celle dont il est ici question, et qui faisait vraisemblablement partie
du territoire des ~ettOcfMMs, était au S. du pays de Bray, vers les

confins du diocèse de Beauvais, sur lequel il pénétrait.
Le pays de Telles, la forêt de Telles ou de Thelles, pagus Tellau

(a. 709); pagus Tellao super ~u~WTt Itta (a. 78<). Pagus Tellavus,

Talanus ï'atogttnsM F"res<e T'eh ( a. t:!M). Foresta de yetiM

(a. U3J). Foresta de ?'<<. (a. t t 40)'.
Les désignations locales qui rappellent cette région se trouvent des

deux cotés de la limite des diocèses de Rouen et de Beauvais. Dans
celui-ci, les plus importantes localités du pays de Telles étaient Méru,

Neuilly, Crouy, le Fresnoy, toutes indiquées ett Telles. Elles étaient si-

tuées dans la partie septentrionale du comté de Beaumont, ou de l'an-

cien pagus Cam~tOM~~ts, et du Doyenné rural de Beaumont. !~a région
de Telles s'étendait encore plus au N., puisqu'il parait que Cou-

dray-St-Germer aurait été désigné au xn* stècte sous le nom de J)fom

Thellarum. Ce lieu était ég;atement dans le diocèse de Beauvais.
mais il confinait à la forêt de Telles proprement dite, partagée aussi

entre ce diocèse et celui de Rouen, et qui s'étend&it sur le pagus
Vilcassinus.

Un grand nombre de localités sont mentionnées par les chartes des

Y!U', tx* et x' siècles dans les deux divisions territoriales désignées
sous un nom à peu près identique, Tellau Telles, Talou, quoique
à r.ne assez grande distance l'une de l'autre et quoique séparees par
d'autres régions indiquées aussi dans les textes sous des noms dif-

férents ).a difficulté de les distinguer et une certaine analogie de nom

avec un autre territoire mentionné antérieurement par Frédégaire,

t. /ttte. dt'c. terr. de la Normandie, p. 20 et p. 4.

lî

1

2. Chartes citées ou publiées par M. Douet d'Arcq, dans ses Re-
cherches hist. sur les o'tc. romtes de Beaumont-sur-Oise, p. xv, et

pr., p.8.

3. Adr. de Valois, ~Vott'i.GftH. reHftu.p.5t7;etM.A.Le Prévost,
~inc. dtt!. terr. de la Norm. cd. in-4; p. 4 et 20, ont indiqué la plu-
part des textes originaux dans lesquels Bgurent des localités des
pays de Telles, ou Tellau et de Tatou.
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ont tout récemment suggéré une interprétation, ingénieuse du moins,
et assez vraisemblable, si elle ne peut être encore définitivement

adoptée*. 1.

Le Ducatus Dentelini mentionné plusieurs fois par Frédégaire',

depuis l'année 600 jusqu'à à 634, sous tes noms de D. Dentileni, Den-

«tenus, Denseimt, DexzHent, et que l'auteur anonyme des Gesta Dc-

goberti nommait DucafMDenft'tont't', semble avoir compris une par-
tie des territoires situés entre ta Seine, l'Oise et t'Océan, suivant les

termes mêmes de Frédégaire. H était sur les limites de la Neustrie et

de l'Austrasie, dont les rois se le disputèrent entre eux, jusqu'à Da-

gobert I". De même
que

la plupart des autres divisions administra-

tives qui furent décorées du titre de Ducatus sous les rois Francs,
à l'exemple de l'administration romaine antérieure, le Duca<m

De~t~tTU ne correspondait à aucune division naturelle, politique
ou ecclésiastique; il s'étendait probablement sur plusieurs Ctof<atM,

ainsi qu'on en voit de nombreux exemples dans Grégoire de Tours,
tels que Nicetius, préposé en qualité de Duc à trois Ct<!t'ia<M. Enno-

dius à deux, puis à quatre. Lupus à deux et peut-être même à trois,
Victorius sept villes de la Narbonnaise etc.

Ce territoire, dont fexistcnce aurait été de courtedurée~ compren-

drait, selon M. Jacobs, toutes les localités indiquées par des textes

postérieurs comme faisant partie soit du Talou soit du pays de Telles.

Si cette explication a l'avantage de présenter une solution sur la
situation de t'un des territoires les plus inconnus de la géographie
mérovingienne,

elle n'est cependant pas sans objections, sans diffi-
cultés. C est ce que l'acteur a très-bien vu lui-même du moins en

partie, tout en la proposant.
Comment en effet comprendre l'existence de dix autres territoires

ou pagi, indiqués par Frédégaire dans les mêmes limites assignées

par lui au duché de Dentetin ?

Comment ce nom s'est-il transformé depuis l'année 634, où il pa-
ratt pour la dernière fois, en celui de pagus Tellau, qu'on voit moins

de trente ans plus tard dans les Vies de SS. et les diplômes en 660
(Vit. S. t~fMttt-~Mttt, abb. Fon<<tn., in ~ct. SS. 0. S. Ben. Saec. Xt);

–en.6M(Vt'i. S. Lamberti,id. id.);-en 7t3 (CAr. Fon<on.);–dans
des chartes du vm* siècle (a. 709; a. 750; a, 75f) et dans beau-

coup de textes postérieurs?

1. C'est M. Jacobs qui a, le premier, énonce ce rapprochement, en

l'appuyant sur tous les arguments qu'il semble possible d'invoquer
en sa faveur. (Géographie ~a Frédégaire dans la ~cu. des soc. Mu.~

Septembre 1859, p. 3M, et tirage à part.)
2. Fredegarii Chronitum, c. xx.–XXXYtt.–Xxxvm.–LXVt.

(Dom. Bouquet. T. I[, p. Mt, 429, 442.)
3. D. Bouquet. T. H, p. 588.

4. Greg.Tur., Ht.if.ecci., i. YtH.c.t.vn);–«!,).!), c.xx; 1. IX,

T. Tfl.

5. Mabillon, De re dtpt., p. 385 et 46: (le diplôme de Childebert U!).
a. 709. M-, p. MO (dipt. de Peptt), a. T50). D. Bouquet., tom. Il,
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Comment surtout expliquer que, dès l'année 596, antérieurement à

la première mention du Duca<u<'Det<eKnt, le pagus Tellau aurait été

déjn indiqué*. 1.

.1' 'l'è tComment et pourquoi ce territoire pénétrait-il'si irrégulièrement

dans des paysquiéta'.ent eux-mêmes dénommés et délimités, tels que
le Rray (Bracfttm), le Vexin ( feit'ocaMtnM),te Chambtiais (p. CaM-

Kace'ttM)?
Tout en reconnaissant t'impossibitité de résoudre ces dimcuttés, et

même sans parler de la date de 596, qui ne me semble pas aUmissibte,
M. Jacobs n'en parait pas moins disposé a reconnaitre que ce nom de

Dentelinus était peut-être celui d'une ancienne tribu gauloise, ou

mieux encore un nom ayant dans
la

langue celtique
nn sens que nous

ne connaissons plus, et s'appliquant à un vaste territoire, sans
pour

cela avoir désigné une peuplade, de même que Ferf'cus, qm est

devenu le Perche, désignant, comme l'a fait observer M. Le Prévost,

une forêt, et non un peuple.~)
»

Une autre objection, qui n'est pas non plus sans valeur, à l'hypo-

thèse qui considérerait leDuM~u~ Pente~t comme indiquant un nom

complètement territorial, ainsi
que

le propose M. Jacobs, comme une

conséquence évidente de la durée de ce nom, et non pas le nom du

fonctionnairechargéde
l'administration du territoire, me parait pou-

voir se tirer des recits de Grégoire de Tours. lui-même.

Si l'on y voit en effet le .ptus souvent ces divisions administratives,

indiquées sous le nom des grandes
Cites, qui composaient passagère-

ment les Ducatus, on ne voit, du moins le plus génératefuent. figurer
à ce titre que des provinces et des cités cunnues et

importantes, t'rês-
habituellement aussi le Duché est indiqué avec le nom des fonction-

naires Victorius, Nicetius, Ennolius, tucMM, Lupus, etc On ne

voit pas un seul pagus d'ordre secondaire décoré d'un semblable titre.

Les variantes de formes du nom Denielinus,. Dent~enus, De~-

zeh'nut, Dentilo, rappellent aussi plutôt un nom de personne qu'un
nom de territoire.

Malgré ces difficultés et ces objections, n'en reste pas moins établi

que le pays ou plutôt tes deux pays de Talou et de Telles, distingués,

p. ?<6. (Charte de Pepin vers 751.) Pardessus Diplomata, t. H,

p.2?9.–M.,p.4i5.-M.,p.t)9.
t. Cette date de 596 ne m'est connue que par une citation de M. Le

Prévost (Anc. div. terr. de la A'orrn., p. 6), qui n'en indique pas la

source; je l'ai retrouvée dans le Chronicon Fontanellense, cap. xn)

(in Spicileg., 1.11, éd. in-f., p. 275) le pagus Tellau y est en eEet

plusieurs fois indiqué, mais pour une épuque plus récente; il s'agit
du règne de Childebert III et non de Childebert Il, comme l'avait

présumé,atort,M.LePrévost.

'HM(.tcct.,l.f),c.xx;–l.V)tl,c.xvni,–liv.X,c.v[etv~i;
–1. tV,xLv~Yt, tv.– tX, x), x~t, xrf, x)x.upus était Du~

Campante, et cette province prit dès lors le titre de Duché. Voir l'im-

portant ouvrage que vient de publier M. d'Arbois de Jubainville sur

rBt~otre des dues et des comtes de Champagne. T. I. tji59. ·
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avec raison se!on moi, par M. t;e Prévost, occupaient avant le <x* siècle,
entre la Bresle, le Therain, l'Oise, la Seine, l'AndeUe et la Saanne, un

espace comparable, en général, à celui que Frédëgaire, au vn* siècle,

assigne au DucatM I~enteHn;, entre l'Oise, la Seine et
l'Océan,

comme division administrative passagère sous les Mérovin-

giens.
I) est aussi présumante que ce Ducatus fut établi, vers la fin du vi*siè-

cle, comme ligne défensive entre la Neustrie et l'Austrasie, et qu'il
dépendit surtout de. la première.

Ces
rapprochements, indiqués par

M. Jacobs, offrent déjà un aperçu heureux et instructif, même en con-

tinuant de distinguer le pagus devenu comte de Mou et plus tard

comté d'~rouet, du pagus et de la forêt de Telles, situés vers l'autre

extrémité du diocèse de Rouen voisine du diocèse de Beauvais.

Pays de Bray. Le paya de Bray, Bragum, Bractum,'Jh'tte<M,
Nemus de Brayo, est une région naturelle plus distincte, beaucoup
mieux connue et surtout beaucoup mieux limitée que le pays de Telles

etieTalou. Toutefois, il ne constitua jamais ni unpa~Mniuncomté.
J'ai indiqué sa situation et ses caractères, en traçant les limites géné-

rales du diocèse de Beauvais. Cette contrée naturelle, dont la crête ou

falaise du Bray, ou pays du haut Bray, s'étend de l'E. S. E. a t'O. N. 0.,

depuis lesbords de l'Oisejusqu'aux environs de Dieppe, entre deux

vallées
iongitud!na)es qui, des deux cotés, séparent et isolent de la

grande plaine crayeuse le massif central plus ancien, séparait la
Picardie de la Normandie et

dépendait
eu partie de chacune de ces

deux provinces, de même qu'ii dépendait en partie du diocèse de

Beauvais, en partie du diocèse de ttouen. Il formait dans chacun d'eux

une circonscription ecclésiastique désignée par un nom commun

i'Archidiaeoné ou le Doyenné rural de Bray.
On ignore si la division de ce territoire remonte jusqu'aux plus

anciens temps historiques de la géographie gaufoise et gaito-romaine,

ou si elle ne date que du partage réglé au x* siècle entre les rois de
France etles ducs de Normandie. Cette dernière opinion est le plus
généralement adoptée et repose sur ce que le

cours
de i'Epte,

qui devint alors la ligne de démarcation entre les deux provinces,
séparait aussi le Bray picard du Bray normand, et laissait à chacun

des deux diocèses un versant de la falaise et une vallée longitudinale.

Il paratt aussi à peu près certain que le Bray n'était qu'un démembre-
ment du vaste territoire des Caletes qui forma ie pagus Rotoma-

Sm~.
Si cette dernière date était prouvée par quelques témoignages posi-

tifs, elle démontrerait que l'origine de t'Archidiacené de Bray, dans
le diocèse de Beauvais, serait postérieure au trhité de St-Clair-sur-

Eptef~u); mais on ne peut jusqu'ici se permettre à cet égard que des

hypothèses sans certitude.
Dans le diocèse de Beauvais, les deux Doyennés ruraux del'Archi-

diaconé de Bray, le Doyenné de Bray proprement dit et le Doyenné de

~Montagne, étaient séparés par le Thérain et correspondaientauxdeux

régions du Bray, la va)iée et la crête de la falaise, t.e Doyenné dit de

Beauvais ne fut ajouté que plus tard à cet Archidiaconé.
On remarque dans les pouillés de ce diocèse que plusieurs loca-

44
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lités indiquées comme faisant
partie

de la région physique du Bray,
telles que Saint-Léger, avaient été intercalées dans d'autres Doyennes.

L'évêquedeBeauvais avait au xtu" siècle des droits considérables,
cédés alors en partie à l'abbaye de Saint-Germer et à d'autres com-

munautés, sur la forêt de Bray, dont une grande portion fut défrichée

vers cette époque*.
Le fief de Gerberoy (Gerboredum), dont les seigneurs étaient, dès

la fin du x' siècle, vidames (mceaomtnt) des évoques, titre que ceux-ci

prirent bientôt eux-mêmes, et qui constitup. l'une des plus puissantes
justices féodales de ce pays au moyen âge, fut. une des sources de leur

autorité dans cette portion du Bray dont Gerberoy faisait partie.
La constitution physique et géologique du pays de Bray est parfai-

tement représentée dans la belle carte géologique du département de

l'Oise que vient de publier M. G. Passy, d'après les matériaux recueillis

par M. Graves et d'après ses propres observations (4 f. in-foL~859).

!1 reste à signaler UD dernier territoire, fort incertain, du diocèse

de Beauvais.

Les BaMt ou Bassi, indiqués par d'Anville sur le territoire des
Bellovaci, comme étant mentionnés dans quelques éditions de Pline,
ont paru à notre grand géographe pouvoir être représentés par la
forêt de Hez, ou Halz (Nettcun*).

M. Walckenaer (Géog. anc. des Gau!M,I!,p. 269), tout en reconnais-
sant, avec le P. Hardouin, que les noms de BoiMt ou Bassi, qui ne

se trouvent point dans les manuscrits, mais seulement dans des

éditions de Pline, peuvent fort bien n'être que les dernières syllabes

répétées du mot Bellovaci et qu'aucun texte du moyen âge n'indique
de pagtM offrant quelque analogie avec le nom de BaM<, n'en maintient

pas moins provisoirement ce nom parmi les desiderata de la géo-

graphie gallo-romaine. Je ne crois pas qu'il y ait aucune relation à

établir entre les prétendus BoM< de Pline et la forêt de Hez.

Partage du diocèse de Beauvais en Doyennés ruraux
et ett Archidiaconés.

Le partage du diocèse de Beauvais en neuf Doyennés ruraux est le

plus certain et le plus ancien qu'on connaisse. Il est constaté par
tous les pouillés, imprimés oumanuscrits, quej'ai pu consulter et dont

quelques-uns me paraissent remonter, pour leur rédaction primitive,
au moins jusqu'au xm" siècle, quoiqu'ils aient été reproduits et rema-

niés au xvf et plus tard.

1. La partie normande du Bray est indiquée dans plusieurs chartes

du <x' siècle, et elle l'est surtout depuis le xt*. Ordéric Vital (Ntst.

Met., 1. Xtt~ en nomme les habitants Braiherii. Les paroisses
du Bray picard, les seules qui se rattachent à cette partie de nos
recherches, ont été décrites dans l'ouvrage de M. N. R., de ta Mairie

Recherche. hist. im- leBray normand « le Bray picard. Gournay,

t~M. t vol. in-8.
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Tous présentent les neuf Doyennés sous les mêmes noms et dans le

même ordre. Ces dénominations et cet ordre ont persisté, sans chan-

gements, jusqu'en t790,de même que tes limites territoriales de ces

petites régions ecclésiastiques.
Les Archidiaeonés qui exista'ent à la même époque sont indiqués

à part des Doyennés.
Voici la )isté de ces Doyennes ruraux

t" Cansia première colonne, sous les noms latins, d'après trois

pouillës manusctits de la Bibliothèque impériale et d'après le pouilié
imprimé en 1626;

Dans la seconde colonne, sous les noms français, d'après cinq ou

six autrespouillés ou listes de paroisses, dont quelques-uns remontent

jusqu'au xvt° siècle et au delà.

t. Decanatus de Bra,yo. Doyenné rural du pays de Bray. 45 par.
2. Dec. de ~fon<on<t. Doy. des Montagnes.

ou de Montagne.
50

3. Deo.deBet!omo't<e. Doy.deBeaumont. 44–

4. Dec.de~oncht'aco. Doy.deMonchy-le-Chatel. 49

al. Afon<tact, ft! ~oncet't.

5. Dec. de Ctoromonte. Doy.deClermont,ouClairmont. 34~–

6. Dec. de Ponte. Doy.dePont(St-Maxence).
ou des Ponts.

7. De{. de Cosduno. Doy. de Coudun. 35–
al. Couduni.

S. Dec. de JieMone.Doy.de Ressens. 39–
al. de Ressomo. »

9. Dec. de Brithulio. Doy.deBretcuil. 44

al. de BrM</[ttho.

Le i0° Do;enné des listes plus récemes. celui de Beauvais, n'y
6gure qu'après l'union du Doyenné capitutaire, mentionné plus loin,
au titre d'Archidiacre; il comprenait les paroisses de la ville et de la

banlieue. II manque dans la plupart des pouitlés.

Les principaux pouillés dans lesquels se trouve la liste des Doyen-
nés sous leur forme ancienne, avec l'énumération des paroisses, et le

plus généralement avec les noms des cotlateurs, sont les suivants

BiN. imp. Mss. de Fontette, t. XXVII. A.

Mss. latins, anc. fonds. ? 5199. ·

Id., id. No 5218.

Catalogus Bene~ict'Ot'Mm in CtOttaie el dtŒce<< BeiioMMntt

e~tt<en<ttttn. Parisiis, )6t3.– f6!6. t68f. In-8.

-Le grand Pouillé des Bénéfice: de France. (Paris, Alllot, t626.

In-8. P. i7t. Bette~cta, tapota ad decimam et non <o~o<o.) Ce pouillé
fut dressé en <59t d'après d'anciens documents par un greftier de la

cour ecclésiastique de Beauvais, nommé Pelle. !1 paraît avoir eu pour

On lit 44 dans la liste publiée par B)aeu.(DMCt'.s~t.<tot<!

France.)
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base les règlements de taxes des décimes apostoliques, fixées à Avi-

gnon en 1370 par le pape Urbain V.

La liste avec les noms en français se trouve dans les pouillés suivants

Bibl. imp. Mss. latins, anc. fonds. 9364.

–Mss. du fonds St-Germain. 879. LepOM'Ht'er gênera!. Il, 50t.

Mss. de Dom Grenier. 78, f. 9). fouiné dressé en mo.

Almanach de Beauvais pour tes années, f!72,t7!3et t7T5.

-Les neuf Doyennes sont indiqués, sans les Archidiaconés, sur la

carte du diocèse par N. Sanson (1657 et t!!n). Les uns et tes autres
sont inscrits sur celle de Detiste(t~o).

Les noms de ces Doyennés ont tous une origine fort reculée tes

deux premiers sont empruntés à deux régions naturelles qui étaient

séparees par le Thérain les autres sont ceux de localités mentionnées

dans tes
plus anciens titres; quelques-uns de ces noms remontent au

Vt~ siècle. Les Doyennés Ee retrouvent presque tous mentionnés dans

les titres des cartulaires de la cathédrale de Beauvais dès ies x<°, xn*

etxin* siècles, antérieurement aux pouillés.
Le Dec. de Monciaco parait en H30 (Louvet, L p. tOt). Le Dec. de

Colduno vers t245 ( N. Ça! christ, IX, col. 369). Il en est de même

des autres. Toutefois, il faut bien distinguer des Doyennés ruraux les
Doyennés monastiques, dont on voit de nombreuses indications dans

lesactesdesxn'etxm'sièeles'.

Voici quelques autres indications concernant tes Doyennés du dio-
cèse de Beauvais.

En'i'ufS, dans un synode des Doyens ruraux réunis sous la prési-
dence de l'Archidiacre de Beauvais, furent réglés les priviléges des
Archidiacres à l'inhumation des Doyens ruraux; ils furent égalés à

ceux que les Doyens avaient eux-mêmes aux obsèques des curés de

leurs Doyennés respectifs'.
Dans cette délibération fut invoquée une enquête faite à ce sujet

sous l'épiseopatde Milon de Dormans (i376-)387).
Dans le synode de i4o5, on voit une preuve que le titre de

Doyen pouvait être attribué à un curé de paroisse différente de celle
du chef-lieu nominal du Doyenné ainsi, un curé d'Haudiviltcrs était

depuis plus de trente ans Doyen de Breteuil.

Cet usage existait encore en ~786. On trouve en effet dans le pouillé

publié par M. l'abbé Mettre*, tes indications suivantes

Le Doyen de Bray était curé du St-Quentin des Prés
Le Doyen de Montagne était curé de Lihus
Le Doyen de Beaunjont était curé de ce même lieu

t. On vnitdans)eCartu)aire de t'abbaye de Beaupré analysé par
M. Cocheris (Catal. des mes., concernant tftP<Mrdt'e, Soc. ~nt. de

ftc.,t.[V,p.276a3'!6):–tesCf'c.<J<!Pt-oterM(a.~36~Dec.d<'

jBo~en(a. t2)9);–PM.de~Vonçen<o(a. ~M),–DM.deOf<on'o(a'. H2t).

2.Detettre,BMt.dtttit'oc.deBmutOM,LH,p.52f.

3./&«<t.t,p.6!etsuiv.
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Le Doyen de Mouchy était curé du Fay-St-Quentin

Le Doyen de Clermont était curé du même lieu;

Le Doyen de Pont était curédeVerderonne;

Le Doyen de Cou'dun était curé de Longueil-Ste-Marie;
Le Doyen de Bessons était curé de Montigny;

Le Doyen de Breteuil était curé de Sains.

Tous tes statuts synodaux du diocèse de Beauvais, promulgués

pendant te xvf et le xvn* siècte et qui le plus souvent
sont renou-

vetés de statuts antérieurs, présentent des instructions sur la con-

duite, les devoirs, te? fonctions et les priviléges des Doyens ruraux'.

Les statutsrcnduseni55~parl*é'/6queOdetde~Chàtiiton,qui plus
tard abandonna t'Egtise catholique p"ur la Réforme, renferment sur

les Doyens tes prescriptions les plus détaillées. Il en est fait aussi

mention dans les synodes des années t646.– )M3. t664.– )665:
t675.–iM7.–<699'.

Malgré la certitude et l'ancienneté de cette distinction de neuf

Doyennés ruraux, Adr. de Vaiois* a prétendu que le diocèse de
Beauvais était partagé en neuf Archidiaconés. Il en donne les noms,

qui sont les mêmes et dans le même ordre que ceux des Doyennés.

Contrairement à son habitude de critique s~re et consciencieuse,

Valois, qui appuie toujours ses assertions sur l'autorité de textes ori-

ginaux, n'en cite point en preuve d'un fait qui serait unique dans
la géographie ecclésiastique de la Haute, à savoir la divisMn d'~n

diocèse en un aussi grand nombre d'Archidiaconés sans aucuns

Doyennés ruraux. Il nes'enréterequ'M'autoritédeL'Oisel(Oh~ttM),

son contemporain.

Je crois avoir reconnu la source de cette erreur, qui me parait
évidente. Le savant avocat, Ant. L'Oisel, auteur de l'un des meilleurs

et des plus anciens ouvrages sur l'histoire de Beanvais',indique, en

effet, en ces termes les divisions territoriales du diocèse

11 y a 370 villages et paroisses, et plusieurs autres qui ont

eshé érigées depuis lesquelles sont divisées en neuf ~rcAeJto'*o-

nez ou
Doyennes ruraux, dont. le premier est celui du pays de

Bray, possédé par les Angtois lorsqu'ils tenoient la Normandie, et

e

sur'eux reconquis par le Roy Philippes-Auguste, en t'an tM2. x

L'Oiset énumère ensuite, sous leurs noms français, les autres

Doyennés dans l'ordre des pouitlés, indiqué ci-dessus, et sans

). Actes de !aProt). ecc!. dePefm~, t.!)), p. n9a t49. Voir surtout

p. t46 Ces statuts furent aussi publiés part en 1554 sous le titre

dpCoMt~u~onM~~odo~MCt'ut'tdtŒCM.Be~uac.
2./d.,t.)V,p.tt7.–2S7.6u.–274.–276.-35!t.–4M.–

6~3. Les statuts décrétés en ~tit6 par t'evëque Augustin Potier ont

été aussi puhlias à part; il y en a eu plusieurs éditions.

3. Notit. Gall (t6T5), p. 80.

4. Beauvais, ou Mémoires des pays, villes, évesché, etjcs~MM. comté,

comtes, patrrie, commune eiper~omtM de renom de Beauvais et du

j8eŒUt!OtSts.!n-~°.)6t7tp.i9.
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donner à aucun d'eux d'autre qualification que celle de Doyenné.

)[ indique le nombre de paroisses, et ce sont ces nombres et ces noms

que Valois a textuellement reproduits, en leur donnant une forme

latine, mais en supprimant un des deux termes, celui de Decanatus.

Cette erreur de Valois a été reproduite plusieurs fois et. entre

autres par un des savants de Belgique dont l'érudition était presque
comparable à c~lle de Valois, par le P. Ghesquières, mais unique-

ment d'après l'autorité de celui-ci

Toutefois, les deux divisions décanale et archidiaconale ont existé

simultanément dans le diocèse de Beauvais'.On en retrouve les traces

dès le xf siècle, mais non point
comme Valois l'avait énoncé. Les

neuf Doyennés ruraux qu'il donne comme Archidiaconés étaient, de

temps immémorial, qualifiés de Doyennés ruraux, tandis que lès

fonctions archidiaconales sur des territoires distincts, embrassant
chacun plusieurs des Doyennés, ne furent confiées aussi anciennement

qu'à deux, puis à trois des membres du Chapitre de la cathédrale.

Les divisions archidiaconales ont plus varié que les divisions dé-

canales nous allons voir comment. Voici d'abord la division qui se

présente le plus habituellement et qui est indiquée dans plusieurs
pouillés, ou d'après des pouillés, par des historiens du diocèse. La
liste suivante est tirée de la taxe des décimes, nxée en i580 dans

l'assemblée du clergé à, Moulins, et dont la portion
relative au diocèse

de Beauvais a été publiée textuellement dans l'ouvrage de Louvet, oh

elle forme un pouillé très-complet*.
JSlle se retrouve dans le Catalogus Bene~Ct'orum, in Civit. et dt'œc.

BeHoc., publié en <6t3.

~trchtdiocone' de Bray; uni, un peu avant 1100, au Décanat du Cha-

pitre de la cathédrale.
·

Doyenné de Beauvais.

Bray.
Montagne.

~rchtdt'acotM de Clermont ~ou le Grand Archidiac., l'Archid. de

Beauvais).

Doyenné de Beaumont.

Moncy-le-Chàtel (Mouchy).
Clermont.

Archidiaconé de Breteuti (ou.~rchtd. de BetWMMtt).

Doyenné de Pont-Sainte-Maxence.
Coudun.

Ressens.

Breteuil.

Cette division en trois Arehidiaconésa été reproduite dans lepouillé

du diocèse de Beauvais publié par Alliot en f649 (volume contenant

f.~c<Œ.SS.Be!!y«,t.IV,p.256.

2. (a. i<4). fttmattuDecont de eu.)"* ~fc7~fctcona<uero<.

(Ch. cité par Loiret, t.
), p. 68). Les statuts d'Hincmar (a. 852),

s'appliquent d'ailleurs aux Decani de tons les diocëses de Keims.

3. H'<!<offeetatt<t~tttiMdttp<tfi!f!<Beaut'OMt).t63t,t.I,p.3eetMiY.
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la Province ecctésiastique de Reims);–en t751,par tesauteursdottt
N. Gallia christ., t. IX, p. 690; en <755, par don) Vaiesette dans sa

Ge«~faphte/m<ortoMe,t.H,p.t':9.
On la retrouve dans tes Ëtats de paroisses puNiés pendant le

ïvn~ siècle. M. l'abbé elettre l'a reproduite dans son Hisloire du

diocèse de Beauvais (t. t, <842).
Son origine est beaucoup plus ancienne. Elle paratt même être

fort antérieure au xf siècte Ette est indiquée dans les plus anciens

cartuiairesdet'jËgnsedeBeauvais.

Les noms de ces trois Archidiaconés ont varié, mais non l'étendue

de leurs territoires.

On les voit tous trois, dans le pouillé de )56t, dresse sur des docu-

ments plus anciens', figurer au nombre des six dignitaires du Cha-

pitre
jDeconM.e<Jrchtc!tacon.fir)nM.

A rcMff i'aconsfu! Be~.
Archidiaconatus de BeHocaCt'no.
L'Archidiaconé~dt: Bray ne paratt pas avoir changé de nom celui

d<' Clermont parait avoir été nommé primitivemeut le Grand Archi-

diaconé (Archidiac. major); puis Archid. de Beauvais. C'est ce que
l'on voit dans le pouillé de <56t et ailleurs.

L'Archidiac. de Breteuil fut aussi appelé Archid. de Beauvoisis
(~fchfd. de Bellovacino). C'est sous ce nom qu'il figure dans le

même pouillé de 1561 mais il conserva simultanément, ou reprit peu
de temps après, celui de Breteuil, car il est ainsi désigné dans les.

pouillés et tes États du xyu* et du xv)H* siècles.

Cependant t'Etat ecclésiastique de Beauvais pourles années if! et
i!T5 les désigne ainsi:

l* Archidiac. de Bray, uni au Doyenné de l'Egl. cathédrale.

!GrandArchidiac.

3'Archidiac.deBeauvoisis.
L'un d'eux, réuni aux fonctions de Doyen du Chapitre de la cathé'-

drale vers la fln du x~ siècle, ne figure le plus souvent dans les
chartes que sous son titre de Doyen.

),a plus ancienne mention que je connaisse des trois Archidiaconéa

est du milieu du x~° siècle. F.tte fo trouve dans une donation de
l'évêque Drogon, nommé aussi Druon, at'abbaye de S.-Lucien.

Les trois Archidiaconés de cette époque reculée sont ceux de Bray,
de Clermont et de Breteuil Da~s la plus grande partie des titres

postérieurs on n'en voit figurer que deux, parmi tes signataires, en

même temps que le Doyen du Chapitre. C'est ce qu'on remarque dans

t. Telle est aussi l'opinion de M. l'abbé Detettre; Httt. <!u<Hof:.<!<

BMUtft't.p.<6.

2.J'.<!GrMd?)MHted'A))iot.i6M.p.2oe.

3.CbartepuMicepi!rLt)uvet,J?<<t,e<<[tt<t~<t<<foc.t<eBMu-

eott, t. Il, p. i90. Drogon, rédacteur de cette charte, fut Év6aue de

t033~t058.
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des chartes des années suivantes iOH, i079. 1097, UM,
<t3' i)M,–tt6t,–n6t;chartes reproduites par Louvet'.

Si les trois Archidiacres ne figurent pas habituellement dans les

chartes, cela provient surtout de la réunion qui eut lieu en t099 (ou

1096 selon le N. Gall. chr.) des droits et des priviléges inhérents à

l'un des anciens territoires archidiaconaux, celui du pays de Bray,
au titre de doyen du Chapitre de '.a cathédrale.

Cette adjonction fut l'une des concessions graves et nombreuses
que l'évêque Ansel se vit obligé de faire à son puissant et illustre

Chapitre et parmi lesquelles figure le droit d'excommunication

Elle eut pour résultat de placer dans le ressort du Doyen capitu-
)aire non-seulement toutes les paroisses de la ville de Beauvais et de
la banlieue, qui constituèrent un des trois Duyennés de l'Archidiaeoné

de Cray, mais elle permit au Chapitre d'exercer ses nouveaux

droits sur uu territoire qui formait au moins le tiers du diocèse.

Toutefois, le nouveau titulaire, membre du Chapitre, conserva son

titre de Doyen comme étant supérieur à ceux des deux autres
Archi-

diacres~ et l'Archidia'coné est souvent désigné sous le titre d'~tcM-

diacountus Decani', de même que le titulaire est dit Decanus

Bcc~Be~ac., qui est Archidiac. presbyt. Civitatis.

Les luttes de juridiction se renouvelèrent trës-fréquemment pour
l'exercice réciproque des droits de i'Evêque et du Chapitre représenté

par son Doyen.
Un des articles du compromis qui eut lieu sous

l'épiscopat
de

Philippe de Dreux' autorise l'évêque à désigner un ~rc/ndt'acona~us

Decani, Doyen rural qui exercerait ses fonctions sur les paroisses en

dehors de la ville, et prêterait serment, à la fois, l'Evèque et au

Doyen, tandis que le Doyen-Archidiacre conserverait son autorité
exclusive sur celles de la ville. L'offieiat du Chapitre portait le titre

de Vice-Archidiaconus.
Nous verrons de nombreux exemples d'attributions analogues dans

les diocèses de Cologne et de Mayence.
11 est difficile d'expliquer pourquoi, après cette assignation, l'Ar-

chidia.cuné-~f~orouArclud. de Clermont a pu être désigné sous le

nom d'Archid. de Beauvais, Arch. Be!t'ttCt'j tandis que les paroisses
de la ville relevaient dei'Archidiaconé de Bray.

Malgré ces difficultés, on peut reconnaître que les trois divisions
archidiaconales correspondaient à peu près aux trois grandes ré-
gions physiques et politiques dont a été précédemmem question, sans

que les noms puissent faire reconnaître des délimitations absolues.

t. H!<f.de Beauvais, t. p.695,39~,395, '290, 502 Cet historien

a inséré dans son récit le texte d'un grand nombre de chartes origi-

nales,au~oord'huiiticonnu~s.

2. N. Gall. christ., IX.hMtt- coL':M,iM,249,6t,–M3.

3.t,o)]ve',Htf!t.,Ll.p.398etsuiv.-Po~i))ed'Aniot,n.deBefm-

va)s,)648,p.2.-N.Ga!chf..t.)Y,p.694.
4. t.ottvet, ibid., p. 330,)'app'ortenne transacLion entre run des plus

illustres évêques du diocèse, Philippe de Dreux"(tn6-t2n), et te
Doyen- Archidiacre.

oe
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L'Archidiaconé de Bray comprenait la partie de cette même région
contenue dans les limites du diocèse de Beauvais. L'Archidiaconé de

Breteuil représentait le )M!)u<Mto);t[Cfno<,ou Beauvoisis propre-
ment dit, dout il portait aussi le nom, en y comprenant le p. Rosson-
<m<t< et le p. ~tntiotHtuj.'oa Vendeuillois, qui en étaient des sub-

divisions. Enfin l'Archidiaconé de Clermont 'qui, outre le pagua

Camliacensis, ou Chambliois, division considérable sous les deux

premières races, et remplacé au xn° siècle par le comté de Beaumont
comprenait les territoires également anciens dont Honchy'te-Chate!
stCtermontëtaienttecentre.

Toutefois les analogies des Doyennés avec les petits ;< étaient

pent'etreenc~repluscompletes.
Le pagus t~'n~ot'tt'sus était représente p'r !e Doyenné do Breteni).
Les ceux Doyennés de Hessons et de Coudun correspondaient au

pogu: ~osjon<en«j. dont l'existence est constatée dès le v~' siècle.
Le Uoyenné de Beaumont embrassait les limites du pa~ut Camlia-

consis et était lui-même, comme nous l'avons vu, cbef-heu d'un des
territoires féodauï les plus importants*.

Le tableau suivant présente l'état du diocèse de Beauvais, en i630

1 d S i C s -3
§

S
.§ i- S

S

I S §~ E g8 8

U

>
< 3

-<
u

Beauvais. 6 43 0 es 0 0 6

BRAR. Bray. < M 6 i4 3 2 0

Montagne. 0 2 tt 6 33 t e

H. CLEMOffTfBeaumont. 3 M ii 30 i te 2
ou

{Mouchy.
i M 6 24 3 3 e

BEtt;VA)s.(Ctermont. 4 M 1 38 0 6. 4

!nBMT)!mL('*°"
S' 2 24 < t3 0

m.BM~mL co~n. t M i 26 < 3 C

T<g.iBess('na. e 37 2 )4 t 3 e
"Breteuit. 0 M 2 19 2 5 3

3.
1

i0. M 4M 44 MO i5 43 <5

t. M. Graves (Stati8t. du canton de ~MUM«, t655), qui avait fait
du Keauvoisis Une étude si approfondie, a

ei~naië aussi ces relations

que!)o Grenier avait le premier,-remat'queeB.
2. ~ut. du aiocèse aeBMtnjatt, par M. l'abbé Delettre, t4B2,t. !,p. 83.
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Le nombre des paroisses, etc., a varié à différentes époques.
En i63o MO cures, 44 vicairies, 180 chapellenies, t6 collégiales,

t5abbayes.
En t648 480 cures et succursales, 530 chapelles, it Chapitres,

t4 abbayes, 9*! prieurés,23 maladreries.
En 1768: 400 cures,9Xvieariats,280chapeUes,t6eoUëgia)es, t5 ab-

bayes, 15 couvents, 85 prieurés.

Chapitres et ~6&o)/M du diocèse de BeoucaH

CAspXre~.

Capitulum Be!oacenM. Chapitre ou collégiale de la cathédrale de
Beauvais.

Capi tula S. Marie. SS. ~<mrentt'. ~Vt'choiot.– Bartholomei.

–FedfMtt.– jt~fc/KteHs, tt) civitale fei diocesi. Chapitres de Sainte-
Marie () t36). de S. Laurent, de S. Kicotas (t079), de St Bar-
thélemy ()03~), de S. Yaast(tOM),– de S. Michel (av. le tx' s.)

Capitulum Ge!i)orat!enM. Chapitre de Gerberoy (992)

Capitulum de Monciaco. Chapitre de Mouchy.

Capitulum de Merloto. Chapitre de Mello.

Capitulum de Claromonte. Chapitre de Clermont.

Capilulum de Credolio. Chapitre de Creil.

Abbayes.

Abb. S. Luciani Belvacenais, abb. S.-Lu-

cienprësBeauvais.Vf s.

~6&. S. S'/m))hortan<Be!cacen~

SympborienprësBeautais,f.enlo35. Ordinis S. BenedfcM.

~6b.S.G<'ren)artdeF;<tjjftaco,S.-Germer (0. de S.-Benott.)
de Ftaix.f.en 650 ou 66!

Ab. S. J~ort~ in Britolio, abb. N.-D. de

Breteuil, f. en t030.

Abb. S. Quintini Belvacensis, S.-Quen-

tin-[ès-Beauvais,f.ent064.n.{;<; ,t..m.<f.nt
~6&.S.~r<;n. M Bosco (vêt Ruricur-

~Ts'A.M~~D?
teM-f.). abb. S.-Martin-au-)!ois,o<l de Ruri- < de S.-Augushn.)

court,f.versttOO.

i. Cette liste a été dressée en t33t elle a été publiée par M. Varin,
Archives adttttm'ttr. de la ville de ~etm~

t. tt, p. 635, d'après M

document ofSciet du i2 janvier 1331. J'y ai ajouté les noms fran{ais,
les dates, la situation des abbayes et plusieurs Chapitre. omis.
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Abb. de Be!!oprafo, Beaupre-sur-Terrain,
f. en tt35.

j4M. de ~!ne<o, Lannoy, ou Aulnoy,
f. en it3t-n37, nommée aussi de Briostel..

n.<t<c
Abb. de Regalimonte, Royaumont, à t ).

~T~°~de Beaumont, f. en )M7 (d'abord nommée M~auY.)

CM)/mon<).
.4M. de ~'r<9'domon<e, Froidmont, ou

Fremont, f. en t)34

~66. S. jMtt, S. Just, à 3 L de Ciennont,\
entre Beauvais et Compiègne, f. en tO?o.tPra*MO!~rft<eMnofd<-

.<tMo(. S. JM« prope BeioacM<n,Jast,t tm.

ts72.1 (0. de Prémontré.)

Une seule abbaye de femmes figurait dans le document de t33t;

j'en ajoute ci-dessous plusieurs autres, d'après le N. Gall. cAr. et

d'après t'B<a< des B~n~eM.
~&6. S. Pauli BeHomMM~, S.-Pau) en)

Beauvoisis, f. au xf siëcle, & t t. 0. de; 0. de S.-Benott.

Beauvais.)
O. de S.-Benolt.

Abb. de Monchiaco peifoM, Mouchy-)e-

Perreux, ou M.-Humieres, à 3 1. de Compiè-

gne, f. en U38.

~b&. de Pente ~fonte. ou PartM ~foM, 0. deCteaM.

Panthemont bu Penthemont, f. en t2iS.

Red. en prieuré d'hommes près de Beauvais;
en t485, depuis redev. abb. de femmes.

M~e"~ers~
1 0. de Sainte-Claire.

Maxence, f. vers 1309" 1

Sources ~J la géographie et de l'histoire ecclésiastiques du dt'octM

de Beauvais.

Cartes du diocèse.

La carte de la Belgica Secundade N. Sanson (1661, in-fol.), pré-
sente les Archidiaconës et les Doyennés ruraux du diocèse de Beau-

vais.

Le diocèse de Beauvais est compris dans chacune des deux cartes

de laPfoumctoecc~. RemfnatN ;–pŒr~Mp<e?t<. –td.. pofaoWe~a~~

par Nolin, qui font partie du N. Gallia christ., t. IX et X, t75t, in-f.

Les divisions territoriates n'y sont point indiquées, non plus que dans
les deux cartes suivantes.

Cartes de t'~rchec. de Reims par Bailleuil. (T. Il, de t'Etat des

Bénéfices parD. Beaunier, nM.)
Cart. At«. et eccl. de la Picardie, par M. P. Roger t f. gr. in-f.,

<843.
Le diocèse de Beauvais est réuni à celui de Senlis dans les cartes

diocésaines de N. Sanson, sous ce ti~e
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Bellovaci et Silvanectes. Les Éve3chds'de Beauvais et Senlis.

Com«e<P(tt'nedeBeaut)OM.–Z.esBofhoge~deBeauoax,
Clermont et Senlis. Les Efecttons de Beauvais Ciermont, Senttt

Compteanf. par N. Sanson d'Abbeville, géogr. ord. de S. M. t f.

infot.Paris,)657.

Id., t665 (édit. de Mariette). tMS. t66t. t!tt (édit. de

Robert.)
La carte la meilleure et la plus complète de ce diocèse est celle de

deL'tste,intitutëe:
Carte du diocèse

de.Beauvais, dfeMee sur les mémoires de ~f. Le Scel-

lier, conseiller du ~!o)/,secre(<ttre de la Cour, par Guillaume de L'isle,
de l'Acad. roy. des sciences. Paris et Beauvais, )7t0, gr.ift-fot.–
On y voit très-nettement indiquées les divisions archidiaconates et
décanales. Je n'en connais qu'une seule édition.

A ces cartes diocésaines il faut ajouter les cartes suivantes qui ne

concernentquele Beauvoisis,au point de vue politique.

C<tr<e<duBeaut)OtM.

Description du BeoutooMM (sic), de~Stgne par Damien de rem-

pleux, escuier, S' de Frestoy. S. d., mais de la fin du xv~* siècle
ou du commencement du xvu°. Je..n Le Cierc excudit. t f. pet. in-fol.

A la partie supérieure de )& carte, vers la
gauche, on lit

'< Le pais de Beauuoisis se peu ainsi dire à cause de la quantité de

belles vallées qui s'y trouvent, entre lesquelles la vallée de Beauvais

et celle de Cleremont. t.es principales villes sont plaisantes ,et

spacieuses, accompagnées de belles maisons, outtre celles qui se

trouvent par les campaignes. Et est le dict Beauvoisis borné de

quatre rivières, scavoir, Oyse, Seinne, Ette etAronde;en ycom-
prenant le Vexin pour est're ressortissant de la ville de teauvais.a~
cause du présidial qui a esté érigé. Et faict le dict pais de Beauvoisis

partie du gouvernement de t'tste de France. Dessigné par Da-

mien,etc.n
Le cartouche qui renferme cette inscription est en style de la Re-

naissance.

7d., Paris, Le Clerc.

Comitatus Bellovacum. Vernaculé Beaueatt. Amstetodami,

apudG.etJ.B)aeu.tf.in-fot.(At)asdeBtaeu.)

Lr gravure, tes lettres et l'échelle sont diCérentes de la carte de
Damien de Templeux mais elle me paratt avoir été copiée sur celle-

ci, dont on a seulement augmenté les dimensions. Le cartouche de

l'inscription est ovale à gauche vers le bas de la carte est
figuré

un
personnage debout,tenant une toise verticale sur laquelle on lit Mil-

ftafta Gaitt'ca communia.

Beauvoisis. Comitatus Bellovacium. Amstelod. Judoc.

Hondius,excudit.if.in-fot. L'éeude France dans une couronne est au-

dessous d'un cartouche carré. Un compas ouvert dans le bas à gauche.

Id., dans l'Atlas dé Mercator et lie Hondius, dont la dédicace est

det(!09.



DE LA FRANCE. S29

La même, fans le nom de Hondius, dans l'édit. qu'il donna

en i609, à Amsterdam. de l'Atlas de Mercator.

Elle se trouve aussi dans lc Theatrum «~«xr~œ GaHt'a; de J.

Janssbn, publié
à Amsterdam en ï633, in-fol.

Ces deux cartes sont sur la même échelle que les précédentes.
Carte du Beauvoisis. A Paris,

chez N. Langlois, t665. < f. in-ful.

(gravure et cartouche différents).
Contre de Beauvais, par [<ico)as Sanson. Paris, 657.–7d., t665.

Id., !667. f. in-fuL

Comté de~eouutm,par De L'Is)e.Paris, t7)0,in-M.

Le Beauvaisis figure dans la plupart des cartes de Picardie et aussi

dans celles de l'Isle de France et de la Généralité de Paris. (Cartes

de Jaillot et de De L'fste.) Voir les notes des diocèses de Paris, de Sois-

sons, de Noyon, de Sentis et d'Amiens.

PcUtHM.

Le nombre des pouillés du diocèse de Beauvais est considérable;

j'en ai déjà indiqué les'plus importants, en parlant des divisions en

Doyennés et Archidiaconés. Les ptus anciens, ceux qui ont été rédiges
en latin, présentent isolement chacune de ces circonscriptions. Dans

les plus modernes rédiges eu français, les Doyennes sont ordinaire-

ment distribués dans chacun des Archidiaconés. Il en a été publie

plusieurs suivant l'un et l'autre système.

Louvet* (t. t, p. 268, et dans d'autres passages) fait mention « des

anciens Pouliers et Registres des Bénéfiees de l'évesché de Beau-

vais, ainsi que de plusieurs anciens eayers, filtres, cartulairea du

Hea~vaisis. surtout des cartulaires de S.-Pierre, obituaires de S.-Lueien

et d'autres églises et abbayes, desquels il a extrait les nombreuses

chartes qui sont intercalées dans son récit.

T. ), p. )o6: il parle d'une taxe ëtabhe,Mcuttfi«mort«~u97!egt:<t'a.

-Id., p. <24: Libri antiqui OMM/tctofum.

Id., p. 335 il cite tes M~M<rM du Chapitre, etc.

Louvet a publié (t. I, p. tt à )44) un vérilable pouillé, le plus au-

thentique de tous ceux qui ont été rédigés en français. Sans altérer

les documents originaux qui ont scrv) de base ason travail, il

rappelle-plusieurs autres documents antérieurs de même nature et,

en particulier, un reniement des Taxes df: décimes apostoliques, fixées

à
Avignon

en i379 par le pape Urbain V.H tes publie textuellement

(p. 35/ et les complète par d'autres règlements du xv'et du xvt" siècle.

émanes aussi du souverain pontife et tixant les décimes royaux à lever

sur tes bénéfices eeotésiastiques. Le pouillé pubtié par i.ouvet est,

suivant ses expressions un extrait du de;tarfemen< (des décimes)
~a)'< en f~Me~b~ee du clergé à jt/ou/t'M~ ett ~'att 1580,Hr lequel on a

tmpoM~'u~)<Men!'attF6M.

Ce pouinéei-tcomptet; les taxes papale, royals et les patrons

1. f7«<. ftonti' ~Mp<tj/~ de Beauvaisis, (630-35,2 vo). in-6".

~3



TOPOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUE530

(ou cnilateurs'tsontindiqués pour chacune des paroisses, qui sont

distribuées suivant l'ordre des Doyennés ruraux.

–Utt autre pouillé, également précieux, dont l'origine
me paraît,

au aussi ancienne et quiestréd'gécntièrement en latin,~st]c

pouillé
inséré par AHi~t dans le Grand PouHt'edM~cHe/icM de

!af)'fmce~6''6,in'S,p.'7ia2t5),souscetitre:

Bette~ct'f in cn'th«e et diocesi BeicacoMt e;):Mientt<[, taxata ad

deci,mam e< non etî'ant taxata.

).a rédaction dernière est postérieure a l'année t5G9. ainsi que l'at-

teste un passage (p. 2m) dans lequel le greffier de ta Cour ecclésias-

tique de Beauvais,no[nn!éPeHe,certifie avoir enregistré anpouiné
une chapelle nouvettement fondée par le Doyen de l'Ëgiise de Beau-

vais, dans la paroisse de Venneuil.Mais il est évident que l'ensembto

de ce document a une origine p)us ancienne, ou tout au moins a été

rédigé sur des.documents bien antérieurs au xy[* siècle.

C'est ce qu'indique
cet autre'pas'ag)!, o.184: «Capeiladef-izvatetX X

t. F.piscopus débet conferre, secundum ~in~~ttum T~t'~runt, sed de

M novo per inquestarn de vohtntate Episcopi .Capitutunj Beivae. pleno

« jnre confort."Ce même passage se trouve en d'autres termes dans te

pouiiié publié par t.ouvet, que j'ai cité ci-dessus et qui est néanmoins

essentiellement différent. Le montant des taxes n'est pas générale-

mentindiqné dans le pouiiic imprimé en t626, comme dans le

pouiHé!de)5SO..

Le ponillé ms. de !a BiH. imp., n" 5'!t8 (in-~ pap.), écrit au

commencement du xvn° siècle, i voi. in-fut. p. 97 Liste des Be'ne-

fices du diocèse de Beauvais, me paraît être
identique

avee celui du

greffier Pelle. f/assiette des décimes du diocèse nécessitait de temps

en temps une révision des tintes de tous les éttbtissements ecclé-

siastiques. C'est ce même pouitté, sauf quelques modifications,

qui a été publié en i6t3 d'abord, sous ce titre Catalogus ~ene~ic.

in Civil. et ~'ot).JSet))ttc.MMMn<<u7n, puis en t62ti et en 1681. Pa-

ris, )Yo).iu-8.

Un dénombrement du diocèse présenté au roi par t'évêque Jean

de Bar en 1465, l'année mëme~dc sa nomination, est indiqué par

Louvet (t. Il, p. 298). Si ce manuscrit se retrouvait dans les archives

-ecclésiastiques de Beauvais, ce serait un document statistique à date

certaine, utile à consulter et s comparer aux pouillés imprimés.

C'est dans un système et d'après des éléments différents de ceux

indiqués ci-dessus que tut rédigé le pouillé des Bénéftces du diocèse de

Beauvais, inséré dans le Pouillé général de t'~rc/tecec/te de Reims

publié à Paris en 1648 (in-4), par le libraire G. Alliot, d'après les mé-

-muires dressés dans tout le royaume conformément aux instructions

de l'assemblée du clergé tenue. Mantes en )6'n.

Dans ce pouillé les paroisses (les Doyennés sont-distribuées selon

l'ordre des Archidiaconés. On y trouve l'indication des collateurs, quel-

quefois celle des patrons, mais sans nulle mention de revenus. tt y a

des chapitres distincts pour lea abbayes, les prieurés, les maladreries,
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et des listes particulières des bénéfices dépendant des abbayes de
S.-Lucien et de S.-Quentin de Beauvais et du Chapitre de Gerberoy.

-Trois autres ponillésmss. existent à la Bibl.imp~; savoirs" 9364

de l'ancien fonds latin;–)epouilléinsérédanslet.XV)f,A,dela
collection des puuillésms~.recueiilis par Fontette;–le n° 879, fonds

S. G., t. Il, f. 504; mais ils n'ajoutent rien à ceux qui viennent d'être

indiqués.

Un ms. du xvtt* siècle de laBibI. Mazarine, n° 2872, déjà signalé

par M. Cocheris (Cata). des mss..sur la Picardie, n" i64), contient,

outre de nombreux documents sur les abbayes et les églises, une

liste des cures des Doyennés de ce diocèse, p. m à <7L

t.e pouilléde 1740, qui fait partie de la collection de dom
Grenier,

t. LXXVH), f. 251 (ancien t2* paquet, 5° liasse) présente sur autant de

cotonnes distinctes tes renseignements suivants: paroisses et ha-

meaux patrons oucollateurs communiants Doyennés dont

dépendent les paroisses; revenus. Si tous ces renseignements y

étaient complets, ce serait une statistique précieuse du diocèse de

Beauvais au xvuf siècle.

C'est à cette même époque
et un peu plus tard qu'ont été insérées

dans l'/ftmftnach de Beauvais et du Beauvaisis, surtout pour les an-

nce5)772,t773ett77~,des sortcsdepouinés incomplets, ou des listes

des paroisses du diocèse distribuées selon l'ordre des Doyennés ru-

raux. Les volumes des années )765 à U7t contiennent des Etats ec-

clésiastiques de chaque ville et des éphémérides historiques.

Le plus complet de ces pouiUés du xvn)' siècle est aussi le plus
moderne il a été inséré par M. l'abbé Detettre, vicaire général de

i'évccbé, dans son ~MiOt're du diocèse de Beauvais, 1.1 (t942), p. 87

à )07. Les noms des collateurs et les taxes des bénéfices n'y ont pas

été reproduits. Peu d'années après la réfaction de cette liste, qui est

sans doute la dernière dressée pour l'ancien diocèse de Beauvais,'
bénéfices et collateurs devaient disparattre à jamais.

Sources de la g~rap/tt'e et de l'histoire <ectMi'asftçuM du diocèse

de ~eauuat'~) autres que les Pout~~ et les cortM.

Les ouvrages propres à éciairer l'histoire générale de ce diocèse
et celle de ses étabhssements religieux, sont nombreux, variés: f[

généralement dignes d'une étude sérieuse, quoique
avec des mérites

différents. Malgré le nombre de ceux qui ont éte publiés,i) en reste

encore presque
autant d'inédits; et ce sont, pour la plupart, des ou-

vrages de longue haleine, résultat de recherches sérieuses et long-
temps prolongées dans les archives ecclésiastiques avant leur dis-

persion.
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Le département de l'Oise qui comprend, avec le diocèse de Noyon,

la plus grande partie de l'ancien Beauvaisis, a été aussi le sujet des

travaux de statistique tes pins complets, les plus exacts et les plus
consciencieux (ceux de M. Graves) qu'on ait entrepris dans cette voie

de recherches.

Ayant fait autrefois partie, en même temps, de la Picardie, comme

ancienne province, et de t'fsie do France, comme Généralité et admi- i-

nistration politique, le diocèse de Beauvais tient aussi une place
importante dans les ouvrages historiques dont ces deux pays unt été

l'objet.
Mais Il est indispensable de se borner ici aux travaux qui con-

cernent )e plus directementle sujet de nos recherches. Je n'indique-
rai pas de nouveau les ouvrages et dissertations cités précédemment,
sur des questions spéciales de céographie ou d'archéologie, têts que
ceux relatifs au Belgium, à Brotu~pon/tum, au grand Vicariat de

l'ontoise, et quelques autres d'un intérêt plus secondaire.

Au point de vue de l'histoire et de la topographie ecclésiastiques qu
nous

occupent plus spécialement, U convient donc de signaler d'abord

les recueils généraux.

V. GaHt'oc/trMf., t. )!(t6i6), p. 370-406 :Be!!o<'oceMMEp'Mop<
et Comites, parM Fr<mct;z.

N. Gall. christ., t. IX (1751), col. 69t 85J. Instrum., col.

M9 à 280.

-D. Beaunier: État des Mne/tcM. Ed. de t743, t. !), p. 6i3 à 628.

Adr. de Valois Notit. Gall. (t675). V. C~aronto~M.
a

~,t'h<'r~a~s, t'~m~?n<a~s et ~ï't'tJt't'o tïm~tn'~ ~c~~ ca~e-

do-alis ~«ocacetMt~. )6)t, in-S. Ce recueil est indiqué par Fontette

(BfM. hist., n. 967t). Je ne le connais pas.

Le plus ancien ouvrage sur Deauv-iis est plus curieux qu'utile

Description du 7i<'<tuoaMM, par Jacques Gre'iu, médecin de Cler-

m"nt; à Paris, )558, in-S.

Cette description est en vers; elle se trouve dans le même volume

qui contient les ~e;)reh de.C~fn'/es <t'~iu<r<c/K, etc.-Il en a été donné

une édition à Beauvais en n6' in-s.

L'ouvrage qui peut fournir le plus de renseignements utiles sur

l'histoire et lu géographie ecclésiastiques de ce diocèse, est celui de
P. Louvet. ïl en existe plusieurs éditions.

Histoire de la ville au cité de BeautH~ et anit~uttM du pai~ de

Beauvaisis. Livre ï, par M* Pierre Luuvct, avocat en parlement et au

bailliageetsiége présidial de Beauvais; Paris, <609. Rouen t6t4,
in-S. La partie est plus particulièrement consacrée à l'histoire

ecclésiastique;
la Il. partie, publiée en )i;t4, contient plutôt l'histoire

civile.
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C'est surtout le premier de ces deux volumes qui fut rcmnnië et con-

sidérablement augmenté dans l'ouvrage que)'. Louvetpubiiaun peu

plus tard sous ce double titre

~t~<Ott'ee<a~tt)~ut'<MdM~a~~Beautja~t~,t.t,f63t.
//t't<otfeetti~tt'~ut'~dud'ocMe de

Beauvais, Beauvais, iG35; ït.

2 vol. in-8 de 878 et 706 pages.
Cet

ouvrage
est principalement recommandahle par le

très-grand
nombre de titres originaux qui s'y trouvent entremêlés aux récits et

aux
descriptions. Ces chartes étaient extraites des cartutaires de )'ë-

vechë, du chapitre et des abbayes du diocèse, t.a plupart n'ont point ëtc

publiées ailleurs, et même on ne connait plus quelques-uns des car-

tutaires d'uù elles sont tirées. L'auteur, ne en 1569, est mort en

1G46.–tfaaussipubtié:

~Vome't<;tft<or et <;yn'ono!o~tfi <erum ecclesiasticarum fMtECMX

J3f~uocc~t~.rarisiis,i6t3,in-8.

Coutumes de t~njeM /~cn'~)ft~c~, observées en Beauvaisis. Beau-

vais,)6f(i,iu-4.

~MCt'te remarque de ~oNo~/e~~e ~enuctt~t'ï!t)ee<de plusieurs

(amilles de FfatfC<t")ivre.Bcauvais,)6to,in-S(non terminé).

L'ouvrage suivant est presque aussi important.

Beauvais, ou Mémnires des pays, villes, e'~Mch' eue~'yu~, comté,

com~M, ~t'rt<~ communes e<
per~onfe~

de renom de ~'etturat~ c~

BmMcouu, par M. Ant. L'Oisel', advocat au parlement. Paris, f6t7,
in-4,3G7 pages.

L'auteur de cet ouvrage est plus cétèbre et plus éclairé que

P. Louvet. Son livre est écrit avec plus de critique et contient aussi

un certain nombre de documents originaux, placés en preuves a la

fin. U était l'avocat des ëveques de Beauvais. Né en i536, il mourut en

1617. Quoique cet ouvrage ait été publié après ta f'édition de

i'N'tOtre de P.Louvet.ii il n'y en est point fait mention; ffc son côte,

L"uvet, dans sa seconde édition, ne citepointL'Oi~et. Il devait exister

uue certaine rivalité entre ces deux historiens du Beauvaisis.

Supplément à <'Ntt<o<fe du' Beauentsfj, par Denys Simon, con-

semer auprësidiai de Beauvais. l'aris, 1704, in-tï.

Addition u i'Nt'i!<Ot'rc du Beauvaisis, par le même. Paris, )T06.

in-o..
1

Les ouvrages de Lou'et, de L'Oise) et
de Simon sont également indis-

pensahles a l'étude de t'Histoire ecclésiastique du dioccse de Xeauvais.

–Uo tous tes travaux historiqufs publies récemment sur le pays

correspoi~dant au diocèse de Mauvais,celui qui en embrasse le plus

comp)ëteu)ent l'histoire ecclésiastique, dans toute i'ëteudue de son

ancien territoire,esti'uuvragesuivant:

t. Le nom de cet illustre avocat est plus ordinairement ëcritfotMi,
on

foyt'e<;
mais dans les titres des premières éditions de ses ouvrages

il est ecrit L'Oisel.
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Histoire du diocèse de Beauvais depuis son établissement ait

)n" siecle jusqu'au 2 sepffmfire t792, par l'abbé DeteHre, vicaire

générât, doyen du Chapitre. Beauvais, i842-i8~3; 3 vol. iu-8.

C'est un
ouvrjge consciencieusement écrit d'après l'étude des sour-

ces et des travaux antérieurs. 11 présente, suivant l'ordre chronolo-

gique, les bingraphies très- compotes des quatre-vingt-douze évoques
qui se sont succède sur le siège de Beauvais depuis S. Lucien jusqu'à
Fr.-Jos. de La Rochefoucauld.

Les deux
ouvrages suivants, qui se font suite )'un à l'antre, ont

un rapportbeaucoup plus éloigné avec l'ohjet de mes recherches et

concernent plutôt l'histoire potitique. On peut reprocher au premier,
dont l'auteur est mort fort jeune en laissiint son livre inachevée de

nombreuses inexactitudes et peu d'impartialité.

Histoire politique, morale et religieuse de Beauvais, par Edouard

de La Fontaine. Beauvais, )8M; 2 vol. in-8.

Cette histoire s'arrête à la fin du xm° siècle.

Histoire de la ville de J?~o~Bo~ depuis le xiv siecle, par C. L.

Doye", pour faire suite à l'Histoire politique, morale et religieuse e

de M. E. de La Fontaine. Beauvais, l8t2: '2 vol. in-8. Cette suite est

bien-supérieure à l'ouvrage qu'elle continue.

La ville de Beauvais a été le sujet de plusieurs autres publica-

tions, parmi lesquelles on peut citer

Notice /orï'~ue et dMcri'ph'ce de l'église cathédrale de Saint-
Pierre de Beauvais, par A. P. M. Gilbert. Beauvais, )8M; br. u:-8.8.

Coup d'œtt historique ttf)' la ville de Beauvais, par M. Ernest

Breton. Paris, !S4t; br. in-8.

Notice sur la ville et le canton de ~Muta~, par H. Tremblay.

Beauvais, )St5; t vo). in-8.

Histoire de Beauvais et de Clermnnt, par M. Ch. Louacdre, dans

l'Histoire des rilles de /T(tnce, par M. Guilbert; t. H, )f)45.

-Les ouvrages suivants, de M. WoiHez et de M. Voillemier, cou-

cernant l'ensemble du diocèse, offrent beaucoup d'intérêt, les uns et

les autres. Le premier est fort important pour l'histoire de l'archi-

tecture religieuse dans le nord de la France.

Archéologie des monuments religieux de l'ancien Beauvaisis pen-
dant la métamorphose fomane, par M. Woillez. Paris, t839-'8S6;

in-M., tM pi., avec une carte archéologique indiquant les abbaves et

les prieurés.

Description de la cathédrale dejBea<t<Mt<, par M. Woillez; i voL

in-ful. et aussi éd. in-4. Fig.



DE LA mANCE. S3S

M. WoiUez s'est aussi occupe d'une publication des sceaux du Beau-'

vaisis, dont il existe des spécimens dans les archives du departe-

meut de l'Oise.

Essai sur mon~af'M de Beauvais depuis la, période gnulnise

jusqu'à nos jours, par M.Vomemier.Bciiuva!S,]850;tOpt. (Extrait

des Além, de la Soc. archéol. du dép. de l'Oise, t. 111.)

Le Mémoire suivant est un utile complément de'cet important mé-

moire.

Description d'une découverte de monnaies des e't'e'oues de Beau-

vais, par M. Ponthieux. Beauvais, )859;br.in-8.

Les portions du département de t'Oise qui dépendaient de l'an-

cien diocèse de Beauvais sont décrites dans deux ouvrages que j'ai
plusieurs fois cités.

Descrtptt'on du département de !'0!M, par Cambry. Beauvais,

i)!03;2vu).in-8etatta5in-tb).

Précis historique sur les canton! du département de l'Oise, par

M.Graves(sccrct~iregcnéra)decettept'étt'cturc).34v"!u[ï)esin-8.
Cet ouvrage, l'un des plus complets et des plus eunsiderabies qui

aient été publiés sur aucun département, a été c~mntOtcë en 1826 et

terminé en ~856. La description de chacun des trente-quatre cantons

forme une monographie publiée successivement chaque année dans

l'Aunuaire départemental. Ue t826 t843, it en a paru vingt-neuf.

Ptusieurs annuaires contiennent chacun deux cantons. Après une

suspension de six ans, cinq autres ont paru depuis )850.

Ce même travail, non moins utile pour l'étude de l'histoire de l'ar-

chéologie que pour celle de l'histoire naturelle et des nombreux docu-

ments de la statistique générale, a été complété par une Notice ar-

chéologique sur département de t'0t<e, comprenant la liste et le

p)us souvent la description des monuments et des vestiges de toutes

les époques dont on a constate l'existence dans l'étendue de ce dépar-

tement. La )" édition a paru en )83s. La seconde, beaucoup ptua

détaillée, est de i856. Beauvais, in-8, 45S p.

Un Essai sur la fono~rop/tt'e~co.~nost~ue du département de t'O~e

(t847),etun Catalogue des plantes observées dans le département

de l'Oise ()857),comptetent ta série de travaux publiés par M. Gra-

ves sur ce département, avec un dévouement si ëetaire et si infati-

gable, pendant plus de trente ans.

Entre autres histoires intéressantes pour l'étude du diocèse de Beau-

vais, on peut citer:

/<on'e du château et de la ville de Gerberoy, de siècle en siècle,

par Jean Pillet, chanoine de Gerberoy. Rouen et Beauvais. t679; in-4.

Recherches historiques et critiques sur les anciens comtes de Beau-
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mo"<Mf-pfM, du x!' au xm° siècle, avec une carte du
comte, par

L.Douetd'Areq.Amiens,i855;tvot.in-4.cxxxv~etM5 p.–Publié

par la Société des Antiquaires de Picardie. (~/emot'rei! et Document

t'~ed<~co!tcet'?!ft~<~proutMce,t.IV.)
Cet important ouvrage contient 231 documents originaux, presque

tous inédits.

Les statuts synodaux de l'évêché de Beauvais ont été plusieurs
fois publiés. On peut citer, entre autres

Statuta s;;Koda<t'ftEcct<t'a; Beieocc'Mt' t53f.

Statuts synodaux de messire Augustin Potier, ee~ue et comte de

7!e<tut'tttt.DeauMis,tC53,in-8.

Plusieurs vies de S. Lucien, patron du Beanvaisis, sont insé-
rées dans les ~tc<o sanctorum des BoOandistes (die V[)[ Jattuor.).

On ne doit pas oublier, au nombre des sources historiques qui
peuvent être utilement consultées pour l'histoire de ce diocèse,

moins peut-être que pour l'histoire {;énéraie de la législation de la

France au moyenâge:

Les coutumes du Beauvoisis, par Philippe de Beaumanoir, bailli de

Clermont, cé!èbre jurisconsulte français du xn!* siècle. La meilleure

édition de cet important ouvrage a été pubtiée en 1642, par M. )e

comte Beugnot, pour la Société de l'histoire du France. t'aris, vo).

inS.

).a notice placée en tête du premier volume onrc le tableau le plus

savant de l'histoire de la législation coutumière, antérieurement au

xiv'siëcie.

On peut aussi consulter un écrit publié plus tard (en 1S5'<) EMft'

historique sur ces mêmes Coutumes du Deaovoisis, par M. More).

-Plusieurs Si'ciétés académiques de Picardie ontpuh)iédnns les

recueils dè leurs mémoires des travaux intéro-.sants pour l'histoire

et la topographie de l'ancien diocèse de tie.iuv.tis. Ce sont surtout les

quatre Sociétés fondées à Beauvais même, savoir

La Commission archéologique du diocèse de Beauvais;

Le Comité d'archéologie;

L'jt<Ae')M de Beauvaisis;

La
Scc!eie~<!cade;nf}ue d'archéologie, sciences et arts du départe-

<nen<det'ûtM.

La CommtMt'ot) archéologique, créée en t839 par Mgr Cottret,

éveque
de tieauvais, et encouragée par ses successeurs, avait pour but

principai de réunir et de conserver les documents rotatifs à l'histQire

eccté"iastique du diocèse elle devait aussi sur'ciner et diriger les

réparations des cdittees religieux. Ses réunions avaient lieu au palais



DE LA FRANCE. S37

épiscopal,
sa bibliothèque et ses co))ectiohs y étaient déposées. Elle a

publié de 1845 à i847 ujt bulletin in-8, composé de plusieurs livrai-

sons et formant deux volumes. C'est sous tes mêmes inspirations

qu'un cours d'archéologie, principalement d'archéologie religieuse,
a été professé au

sëminajre
de Heauvais par l'un des ecclésiastiques

les
pius instruits

du did~se, M. ~'abbé Barraud.

En t84t fut aussi fondé à Beauvais un Comité local d'archéologie,
en rapport avec la Société des ~n~M~tre~ de Picardie, dans le but

de se livrer, en dehors do l'influence ecclésiastique, à des recherches
sur l'histoireet les antiquités du département. H a mis au jour plusieurs
cahiers de notices, mais n'a eu qu'une courte durée.

L'Athénée de Beauca~t't, qui fut créé vers la même époque, avait

surtout pour but de propager le peut des lettres, des sciences et des
arts. !i a inséré dans son BuHe(m(in-8.< 845, etc.)quelques recherches

historiques intéressantes. C'est à son instigation qu'ont été publiées

de nouvelles recherches sur les Coutumes du Bca~o~ de Philippe

de Beaumanoir, et en 1850 une étude sur l'historien l'abbé Dubos, par

M. Aug. More). Depuis t854, l'Athénée a suspendu ses réunions.

La création de la Société académique d'archéologie, sciences <-<

arts du département de t'Oxe, en t847, parait avoir interrompu les

travaux des autres Sociétés littéraires de Beauvais; elle embrasse avec

succès les différentes études que celles ci se partageaient. Les mé-

moires qu'elle a
fait paraître depuis )8tS forment déjà quatre volu-

mes publiés en livraisons et contenant des notices archéotogiquea

et hii-toriques furt intéressautes de MM. Danjou, président, Uupont-
White, trop tôt enlevé à la Société, l'abbé Barraud, t'ahbé Devie,

le D. Danic), Mathnn, Houbigant, Peigné Delacourt, Pon~ieux, lu

D~ Voillemier, etc. M. Houbigant
vient de publier d~.ns le t. !V, li

première partie d'un ouvrage important sur les Antiquilés Bellova-

~UM.

La Société dM Antiquaires de Picardie, embrassant dans ses re-
cherches cette- province tout entière, a publié plusieurs mémoires

concernant en particulier tc~Iiocèse
de Ueauvais.

Mémoires, 1.1. p. 227-236. Notice A~<or;ue e< dMf:r)')X<ee de l'église

Notre-Dame de la BaMe-mucre de Beauvais, par
M. Ë. Woii)ex.

T. V, p. t73-20t. Desc* hist. de l'église et de la chapelle de Saint-

Gefmer de Flaix, par M. t'abbé Corbiet.

T. V))f, p. i:3-)54. Notice sur l'ancienne abbaye de Sa'n<-J',ucfe))

de Beauvais, par M. le D. Daniel.

T. YHt, p. 317-354. Promenade archéologique en Beauvaisis, par

M. Et. de Saint-Germain.

T. X, p. 93-t'i0. j/emot're sur les ~)<fau; peints de !rro))dfMC-

ment de Clermont, par M. Ledicte-Dutlos.

T. XII, Xt!) et XV!. Catalogue des OMntMeft« sur la Picardie con-

serrés à la Bibliothèque impériale, etc., par M. Cocheris.
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Plusieurs articles de ce savant travail, non encore achevé, concer-

nent le diocèse de Beauvais,

D'autres sociétés scientifiques ont eu à Beauvais une existence pas-

sagfre La Société ooft'cofe et industrielle fondée en <M5 et la

.Socfe<e /i"MMne fondée en 1847. Elles se sont réunies à la Société

o'af/c~tt'otfet/e~Ot'ïCjqui comprend aussi les sciences naturelles
d~s ses recherci'.es.

Ouvrages
et doct<meH< manmcrf<<, relatifs à l'histoire

efo~~eo~7'ap/n'edttd't'occ~6'de~Mttt!e[)&

J'ai précédemment indiqué plusieurs des Mrtu)aires ou recueils

d'extraits, inventaires de chartes d'abbayes ou de Chapitres, conser-

vés enc'TC aujourd'hui soit a la BibHothcque impériale, soit dans les

archives de la préfecture de POise. On en connait de ttt'yaumont, de

Beaupré, de FroidtMont, de Ste-Marie du Pré, de Ste-Marie de Brioste),

de S.-Gennor de Haix, de Gerberoy, de S.ucien,de S.-Quentin. Mais

je ne crois pas que les cartu~ircs proprement dits de ces deux dernières

abbayes, des plus importantes du diocèse, et dont plusieurs chartes ont

été publiées par Louvet, par J. l'illet, par Simon et dans le A'.<jaMo

c/t''<!<<ana, existent,
ou du moins soient connus dans quelque dépôt

publie. Peut-être se trnuven!-its dans la très-riche collection de docu-

ments historiques sur le diocèse de Beau'ais formée par M. Le Caron

do Troussurcs et possédée par sa famille. On y conserve, en effet, une

partie considérable des actes et registres manuscrits du Chapitre de

Beauvais,dontque)quesantrt'sp«rtion.< existent, soit à la préfecture
dei'Oise,soitaiaUib)iotiifqueimpëri3)e, ou elles sont entrées verd

i750, avec les manuscrits du Chapitre N.-D. de Paris

C'est dans cette même collection particulière qu'ont été conser-

vées la plupart des grandes histoires manuscrites du diocèse et de

tavitiedeBeauvaisdoutiimeresteaparter.

La plus considérante desbi~toiresinéditesduBeauvaisisestceXede

Codcfroy Hermat~t, chanoine de la cathédrale de Beauvais. Elle a été

tant de fois utitisée dans des ouvrages plus moderne.c, qu'une partie

des faits qui y sont recueillis et des appréciations de l'auteur sont en-

trés dans le domaine de la publicité. G. Hermant, né à Beauvais en

1617, est mort Paris en 1690, après avoir été recteur de l'Université

en 1C48 et avoir publié de nomprenx écrits théologiques ou de polé-

mique eeciésiaMique. Il a existé plusieurs copies de son ouvrage ma-

nuscrit sous les titres suivants:-

~M<0t're ecclésiastique et civile de la ville et du diocèse de Beau-

vais, avec les titres et pièces justificatives; ou Ht~Otfe civile et

ecclésiastique de Beaurais.

). La Bibliothèque Mazarine possède (Mst. n° 2872) un recueil con-
cernant les principales ëgtiMs et

abbayes
du diocèse de Beauvais.

On ignore si les nombreux cartu)a)res de Pëveche et du Chapitre

existent encore.
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Fontette (7KM. hisl., n" 5469 et n° 34 903) en indique deux exem-

plaires, doutt'un, en deux vutumesin-to)., faisait partie de
la,

bibliothèque de t.amoiguon. il présumait que ces deux exemptaircs

avaient dû passer dans les archive'du Chapitre de Beauvais. Fon-
te ncit]diqueausëip)usicu'scxt['ai~cun5idér.'t)tesfaitspendantlo

xvm" sièctc par deux chanoines Je Ce~uvais )'un par M. Gandouin,

chanoine de la collégiale de S.-Michel, mort en )745 l'autre par M. de

Maiinguenen, chanoine detacatbcdra)c,t))0rt en t75t. Ces extraits
ont passé entre les mains de MM. Hanse, Eure) etBucquot, dont j'in-
diquerai plus loin tes travaux historiques. et doivent se trouver au-

jourd'hui dans la bibliothèque de feu M. ).e Caron de Troussures. Les

archi'ea du Chapitre de ~tt-auvais ayant ëtcdispersëcs,il est très-

probable que tes deux exemplaires aujourd'hui connus, celui de la

Bibliothèque impériale (f/t'~r. cru. c~ c':c/ ~f ~ectUtJdt.), et celui de

la bibliothèque de la famille Le Caron. qui contient !espr<uM! de

l'histoire sous ie Litre d'jd~n~/e~du C/ta;jt'~r6 de Beauvais (2 vol. in-4),

reprfsentHnt la priucipale copie e~, en outre, l'un des abrégés men-

tionnés parFontette.

f/exenifftaire ftc la BibHothfque impériale, en cinq volumes in-fol.,

contient l'llistoirc daus tes quatre premiers volumes. Le tome cin-

quième présente, sous le titré d'Histoire de Beauuais e< du Beau-

t'nMM, un abrège, rédige par G. Hermant tui-mème, du tiers environ

de sou grand ouvrage.

Comme on )e voit, les preuves manquent à cet exemplaire; mais

elles forment les deux volumes in-4 de la biMiothèqua de M. t.e Caron

de Troussures,qui proviennent des anciennes archives duChapitre

de Beauvais et comptètent ainsi cet important ouvrage', fruit d'une

longue vie de travail. La Société acadëtntque pourrait en faire utile-

avec un choix des autres mémoires inédits dont il va être

question, le sujet d'une publication intéressante.La partie oui en a

ëtë red)(!Ce avec ie plus de soin est la partie ecclésiastique, contenant

la vie des évoques et l'histoire des établissements religieux du dio-

cèse de Beauvais.

Un ami, un collaborateur de G. Hermant, dans ses longues et la-

borieuses recherches, Ëtienne de Nully, chanoine de la cathédrale,

t. Le seul texte complet de t'Histnire d'Hermant est celui qui

provient en en'ct de t'evèché de Beauvais. )) était vers 1822 entre les

mains de M. Vialart de Saint-Maurice. La BiM. impér. l'acheta à la

ventedesabibUothèque.
2. Ces deux volumes de preuves de l'histoire de G. Hermant sont

signalés par Fontette (B<6. At<< n" 9673) comme étant conserves en

t768 dans le trésor du Chapitre de Beauvais, sous cette indication

Titres qui servent de xr<u<;M d cette ~M<o<fe (de G. Hermaut), re-
cueillis des archives. C/tajjttre de Beauvais. Une copie abrégée
de l'histoire de G. Hermant, faite par M. Le Mareschal, se trouve dans

tamemebiMiothëque.
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né comme lui à Beauvais, oi) il mourut un peu plus tard, en IG99, a

continué et annoté sa grande Histoire, et a pareillement laissé inédits

des travaux presque aussi considërahies. Fontettc les a indiques
(FtD~.A~<n''34~04)sous!etitrede:J/e'tnf')'t'M~ur~'AM~Otrecc-

c/Mtf!:tt~ueetCt!;t<edetfn!)~e«d'ttd<ocM''de~caMC[tM.llsontété

signalés sous letitrede~ec/iet'c/K'AStfr/e~MUt'OtS~,par feuM.Du-

pont-White'. Cet ouvrage, dit-il, forme de volumineux manuscrits

pleins
de documents curieux, de pièces inédites, d'appréciations aussi

justes qu'approfondies. Il fait partie de la riche bibliothèque formée

par feu M. Borel de Bretizel au château de Bachivillers, et conservée

aussi par sa famille, comme celle de M. Le Caron. Selon Fontete, ces

Mémoires, fort étendus et intéressants, étaient aussi passes entre les

mains deMM.Danse, Borel et Bucquet,ainsi qu'une correspondance

fort étendue de l'auteur avec Mabilion, Uninart, Monifaucon, Baluze

et d'autres savants contemporains. légua ses travaux historiques~ à

son neveu Simon Tiersonnier, conseiller au présidial de Beauvais,

qui les continua, mais ne les publia pas non plus. Les manuscrits de
Tiersonnier sont conservés dans la bibliothèque de M. Borel de Bre-

tizel. M. E. de vadancourt, mort vers f844, s'était occupé de rédiger

une analyse des manusc'its d'Ët. de Nully, qui formait quatre vo-

lumcs in-fol.

Un autre magistrat de Beauvais, M. Le Maresehal de Frécourt, avo-

cat du roi an présidial, avait recueilli et analysé, vers le commence-

ment du xvf~r siècle, les Délibérations de !toMi de ville de Beau-

t'at~,detM2aï'!5fi.)''ontene,quifaitconnaitrecetravail(7itf)~ht«.,
n" 34900), ajoute qu'il était passé entre les mains de M. Bucquet,

gendre de M. Le Mureschal, procureur du roi à Beauvai-

Trois chanoines de Beauvais, Augustin Leeat,)'ierreGa)topin et

J.B.de Nully, frère d'Ëtienne,Ot:t aussi, penft.int)exv~° siècle,

continué d'ajouter, sous des points de vue différents, des matériaux

utiles aux monuments élevés par leurs prédécesseurs à l'histoire du

Beauvaisis. Leeat a laissé des Mémoires sur les évoques et comtes de
Deauvais () vol. in-4, bibliothèque de M. Le Caron, qui les a beau-

coup augmentés par ses annotations). Le chanoine Gallopin s'occupa

surtout de recherches généalogiques, et B. de r;ully continua jus-
qu'en nos ie journal commencé par son père, Georges de Kutly, en

iC45.

En effet, le manuscrit original existe encore dans la bibliothèque
Le Caron, et une

copie,
en un gros volume in-4, dans celle de M. Le

Mareschal.

C'est en s'aidant du secours de ces matériaux manuscrits considé-

rables, rassemblés et rédigés avec tant de patience et de savoir pen-

dant plus d'un siècle.que trois autres érudits de la ville de Beauvais,

qui en avaient recueilli et partagé la possession, comme succession

de famille, formèrent, pendant la seconde moitié du xvm* siècle, le

L~em.dc!<tSoc.de!'OtK,t.p.t.
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projet de publier enfin une histoire générale
du Beauvdsis. Ils au-

raicnteompiété les travauxan teneurs par tes résultats
dc leurs pro-

pres recherches.
Ces trois nouveaux associés pour un travail historique qu'il ne leur

a pas été donne, davantage, de'ennduire à bonne lin, étaient

M.G.C. Danse, chanoine de Beauvais, no en t72s, mort en t806,

petit-neveu de t'ahbé nubos;

M. L. J. B. Bucquet, procureur du roi au présidial de Béauvais, né
en <73t,mort en )80t,auteur de plusieurs ouvrages de législation;

M.E.L.Borct,iif:ntcnantgénCra)civi)ctcrnninetd'jt)aiitiagcdc

Beauvais, président du prëhidial, né en 1720, mort en 1797.

Ces trois savants hcauvaisiens s'étaient partagé la besogne. Le pre-
mier avait surtout adopté t'ëtndc des établissements et des monu-

ments religieux. et celle des documents originaux qui pouvaient en

éclaircir l'histoire et les questions archéologiques qui s'y rattachaient.
MM. Pucquct et Borel s'étaient plus particuiièremenL réservé les

matières concernant tes institutions civiles
et l'histoire pulitique,

tout en s'occupant avec le même zc!e de l'étude des antiquités locales.

Cccunccurs silouable d'efforts désintéressés n'a cependant point
eu plus de ré''u)tata que ceux de leurs prédécesseurs la Révolution

donna une direction dtnerentc, ou fut une entrave aux travaux des
trois collaborateurs, qui mournrent successivement de(797at806.

Outre leurs annotations aux
grandes

histoires d'Hermant, de Lecat,

de Nully, dont ils avaient rédigé de nouveau les deux premiers livres

s'étendant jusqu'au mitieudu xt'siMe, s~usie titre d'Histoire du

Beauvoisis, avec notM critiques et AMiort~uM (t vol. gr. in-fol.,

bih). Le Caron), ils ont laissé deux ou trois mémoires d'archéologie

gallo-romaine sur Brotu~panitum, Litanobriga, Curmiliaca et

P«romatKotum'. 1.

Leurs nianuscrits et les écrits antérieurs qu'ils avaient annotés

ont été conservés précieusement; il faudrait aujourd'hui pouvoir les

rendre utiles par la publicité, et compléter ainsi les ouvrages de L'Oise!

de Louvet, de Simon et les histoires publiées de nos jours.
Quelques-uns existent dans la bibliothèque formée, au château de

Bachivillers, par M. Borel de Bretizel; entre autres les Hémuires

d'Et. de Nully et ta copie, en quatre volumes in-fol. par le même cha-

noine, de nombreuses pièces ayant appartenu aux archives du Cha-

pitre de la cathédrale. Un bien plus grand nombre se trouve dans

cette de feu M. Le Caron de Trous6ures, mort en
<s'!t, président du

tribunal civil de Beauvais, et conservée par sa famille après lui. Neveu

t.FoDtette,~tt)!ttt<.deh7''fu')ce,n°34905:–M.Dupent-

White, 3fem. de la Soc. acad. de l'Oise, t. I.–M. ~eMaresetmt.

Extr.d'nnmëm.ur)esdneumentahis[.)eiatitsa)t)teat)<aisia

(Bull. Ne la Soc. des ~ttMo. de Picardie, t. <84t, p. 34.)

Sironeni)i);eparquetqu<is')ettre!<puMiëesdanscerecuei),ct

surtout par une lettre intéressante de l'abbé Danse, ces travaux
pré-

senteraient des renseignements fort utiles sur plusieurs questions

d'archéologie qui sont encore étudiées aujourd'hui.

46
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du chanoine Danse, parent par hUiance de i'abbé Dubos, gendre
de M. Le Mareschat de Fréeourt, 9). Le Carun possédait les plus im-

portants de ces manuscrits historiques,et,en outre, une portion très-

notable de la bibliothèque du Chapitre de Beauvais, qu'il avait préser-
vée de la destt'uction en i793. Plusieurs de ces manuscrits ont été en

partie copiés et analysés par le bibliothécaire-archiviste de la Société

académique de l'Oise, M.~ubignon,mort en 1855. Les travaux et ex-

traits qu'il a laissés ont été indiques dans une notice sur :.a vie par
M. Delacour'. Il est à désirer que tous ces documents, si précieux
pour l'histoire du diocèse de Beauvais, prennent définitivement place

dans quelque dépôt public où ils n'auraient plus à craindre une dis-

persion nouvelle.

Aux travaux historiques inédits concernant l'histoire du diocèse

de Beauvais, et qui ont été ci-dessus indiqués, on peut ajouter ur.c
~t'sfo'ï're de l'abbaye T'oy~e ~f Saff~uc! près la ville de ~coM-

'co.'s.ms du xvj~siécte,conscrvéa)aBibi.imper..fonds Saint-

Germ. fr., n° iS7t, ainsi qu'un grand nombre de pièces originales

signalées par 5t. Cocheris. (Cat. des mM. sur la
Picardie, l'" partie,

.<M3,n'"t57âi83..)

t. JMem. de la Soc. acad. de l'Oise, t. Il, p. 6i9.
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X. DIOCÈSE D'AMIENS.

CtV)TASAMB)ANENS)UM.

(upsiède.)

':jtM)nDt*coKHS-;n,pU!S)9,fUTS2f,r);tS23,

PC~2GDOYEX!tËSHN))A)]x.

s

!.AncmDtACO!<ATtjsAM-B~'ë
Cb.-Lduden.dc

CEAXE-.sis,YeiMAJOKë=~ faSomme.

A~cn~.

NATUS

'gc
c

CII. d" dép. de

Archidiac. d'Amiens, ou S ?-~
CraftArchid. ë~- II =)\

AnanpRF.SBYTERATUSEC-~°'§ .M.
*°

C!.m.CATU.AMBlAN. aS~C
g .g

Archiprëtredetaca-~

s

thedra~e. 5 S.

t.DECAXATUSBEMA)!- N. ~g Canton d'Acheux,
MACo,~e)DEMAiL-3t))ar. e S arr.deDouUcns
LACO..

(Somme).

DoycnnëdeMai!)y.. 'gi~
2.–BEr'o[.!JAcn,D)i E.

g Canton de Corbie,
FUILLOY, FOLLiACENs~s.

SOpar. 'g ~-f'"f arr. d'Amiens.
FOLiittoy,Fcu)tuy. 3 ,SS n (S.)mn.e\

3.–DEËNCKA,a!)EN.E. Athert. <;)).-).de

IxcnA, BEAfcor.A;37par. -ë cant.det'arr.de
postea DE ALBERTis. 10 se- 3 E Pcronne ( Som-

Ancre, nommé
de-cours.' §' me),entreCor-

puis Albert. Saint- ëe ;< bieett'eronne.

Germaind'Encre.
'5,g

4.–MoxT~suES~DE~ji.S.S.E. 'g ~S– Ch.-t.d'arr.du

Montdidier, Nondi-
29par..g g g dep.dctaSom-

dier. 6 sec
'p ~ë t me.

5.)tOYE!iS!6)'<V<LLA, S.E. ch.-I. de canton

at.DEnoYES-m-ViLLA. f, dO'arr.deMont-

Itoye. didit:r(Summe).

6. DE CONTEYO, al. S. c Cb.t.docant.de

DECo~TAtû. 3'!paf.
d E l'arr. d'Amiens

Conty. csec. 'E (Somme).

t.–P~KOX)'. a). DEO.N.O. g
o

Ch.-t.dceant.do

Ftsco~io, DE PtKQU~- Xtpar. e: g l'arr. d'Amiens
K'Aco. t sec, -j

(Somme).

Picquigny.

8.–DKV<xACURT<,a). N. Vignacourt. Cant.
DEAvE!tEfCUmA. 28par. du Picquigny

Vinacourt,Vignacour, tsee.! (Scmmc).
Vinacour.
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9. DECAXATESDELE- E. Canton de Chaul-

nuxo~at.DELEUtO. 32par. nes.arr.dcPc-

))~YennedeLihons,2scc.g ;¡ ronne(Somme).

).!huns,).ionsen en

Santerre. 1::1 S

iO.–DEt)ui,LE!iDlo,DE N. Ch.-t. d'arr. du

))o~!sco, ai. DE DOK- 28par.
s

g dëp.de ta Som-

Lt:KUin. 4sec. M me.

!)ouHcns,Dou)')cnp.

«.–DEpicoYO,a).DE P.O. '3 Ch.-Ldecant.de

PtscEYO,a!.deI')s-9pm'.x
farr. d'Amiens

SF.YO. 3sec. § (Somme).

)'uix. 'S

)?. –nEKOBOf.ETO, al. E.S.E. '3
'g [tcuvray, entre

KKKOBEr.f.T<L Stpar.g 2 Lïhonsetttoye.

~ouvroy,)!ouvrois. 2sec.\§*

U.–fEMûttOMO. S.S.E.~ Ch.-t.decant.dc

Moreuil ()'aremcnt33par. m
c Carr.deMont-

nommeM(.zeui). 3sec. s -S didicr (SOmme).

ft.–DEA\'EN!SCNKT!. g
3

Avenescourt, ou D'A- s m Davenescnurt, ar-

veneseourc (Doy. <
'°

rond. et c. de

plus moderne).
Moutdidier.

Un autre Doyenne, a
celui de Gt'andvi!- aj

)ers, figure aussi .s
dans les pouin~s les

plus modernes où g
manque fcDoy.dc

Iloye.

)[.ARCinmACOXATusPox-ParHe ïePonthieu.

T~EXs~s, at. PoxT~vEN- tjcc. et (Pa.~ui! e< co-

sis. nord- mitalus Pon-

ArchidiaconëdePon- occ, <t'~M~, Po/t-

thieu(Ponticu). d![ <tt'ui!,fon<<-

dioc. vensis, Pon-

<ftMnsM.) Ch.-Ld'arr.du
i5. DECANATUS MotsTE- N.N.O. Entre les ri- départ, du l'os-

ROH!,MoxsTKOLn. 33par.Y'eres de de-Calais.
Doyenne de Mon- .gSommeetde

treuil, Monstreui). Canche. Kh -). de canton

fC.–CEP.uA., O.N.O..S' de l'arr. d'Abbe-

Rue. 37par. ville (Somme).

Canton d'Ailly-le-
17. SASCT! R~CHARU. N.K.O. Haut-Ctocher,ar-

Saint-r.iquier. 58par. rondiss. d'Abbe-

ville (Somme).

Airaioes, canton

)8.–DEHAftE~s,a).DEn.N.O. deMoUiens-Yt-

Ar.F.t~. sspar. da'ne,arr.d'A-

Ayraines. miens(Somme)
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i9.DECANATCSABBAT)s-O.N.O. )Ch.-).d'rr. dit

VtU-~E. 38par. Le Vimeu, ou dép. de la Som-

Doyenné d'Abbeville. Vimeux, me.

20. -DE AMOREA, vei N.N.O. partie du Pon- La Broyé, sur

DEARBORtTA.' espar..
thieu. l'Authie.

L'Arbroye.LaMroye, .S (fa~M

Labroye. '2 Vt'~nnocuj[,
2). nE GAWACHns, al. 0. g V«Mmo~t<).) Ch.-I. de cant. de

DEGAMAcnnA. GTpar.S Entrehmer, rarr.d'AbbeviHe

Gamaches. tesriv. de(Samme).

M.–nEAusOM«!<TE,Ye) 0. Son)meetdeCh.-).decant.de

CEABSEMOi'iTE,DOYSE-65par.
Breste. l'arr. d'Amiens

MONT. (Somme).

Oisemont,Ausmofit.

Les Doyennés suivants de l'Archidiac. de Ponthieu ne se trouvent

que dans les poni))ës du xvt))" siede ils furent démembrés des Doy.

plus anciens:

23. DECANATUS DE AL- N. Ch.-t.decant.do

ctACO. l'ari,. de Saint-

Auxy-te-Château. PaultPas-de-Ca-
Démembré du Doy. lais).

de Labroye.
M.–DEHOMETO. O.S.O.'S Arrond. d'Amiens

Hornoy, Homoy. (Somme). J.

M.–DEMOSUBUS. O.S CantondoS.-Va-

Mons-en-Vimeu, lery-sur-Somme.

prèsBnuhera.

M.–S.VtLERto. 0. Ch.-). de canton

S.-Valery. det'trr.d'Abbe-

ville (Somme).

!~e diocèse d'Amiens, situé à l'extrémité occidentale de la Province

ecclésiastique de Reims, en était l'un des plus considérithies il avait

une étendue moyenne de vingt lieues sur seize. Borne vers l'ouest

par le littoral de t'Océan, il était, avant t559, limité au nord, à l'est

et au sud,pard'autres diocèses de la même Province, savoir au nord,
par tes diocèses de remuante et d'Arras, au nord-est, par celui de
Cambrai, à l'est, par celui de Noyon, au sud, par celui de Beauvais

au sud-ouest seulement, il continait à la seconde Lyonnaise par )c

diocèse de Rouen. Après l'érection des nouveaux diocèses, an

xvt* siècle, il fut borné au nord et au nord-est par t'archeveehé de
Cambrai et par ses sunra~ants, détachés de t'archevêche de ïteims.

Ces limites correspondaient parfaitement à celles de la Civitas

patio-romaine des Ambiani., entourée, suivant le même ordre,par les

Morirti, les ~<fet)a<es, tes ComeroceMet
(partie

des ~erftt), lea

Veromandui, les Bellovaci, dépendant tous (ie la Belgica <Mut)s<t, et

par les Cah<< de la ~.u~dunent~ Mcu~do.

Les sources grecques et romaines, les plus anciennes, ne montrent ici
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aucune ilifférence, peur les dénominations et les circonscriptions, avec

la A'o<;tj'(t tm)M;'t: du )v° siècle. U n'est pas nécessaire, comme l'ont

faitD'Anville et M. Walckenaer, de ne considérer que comme une in-

dication
approximatiteies

termes de César (i. Il, c. xv); ~imoM~orMM

fines A'erun' a~~t~Q)~, puisque tes Camet'acej~M dépendaient en

partie de ce territoire. L'antiquité des ~m~nttt, aussi reculée que
celle d'aucune autre tribu belge, est prouvée par Pline (i. V, c. tn) et

parSolin (c. xLm), qui les indiquent au nombre des tribus émigrées
dans l'Asie Mineure.

Quoique leur territoire fùt plus étendu que ceux des Bellovaci' et des

Suess!one<,les~mMo~t ne fournirenta la première confédération belge
contte César qu'un bien moindre contingent, seulement tOOOO hommes,
tandis que les Bellouacien envoyèrent 60 000 et les Suessiones 50 000

(C:Bs., t. Il, c. n'). Peut-être tant-i) en concturti que, sous la dénomi-

nation d'/lm~tf~n. César ne comprenait pas les habitants de la partie
occidentale, qui fut désignée, quetques siècles plus tard, sous le
nom dePonthien (~ott~'Mt)t, Po/t~'cus, Po?)<tt]Usp~~MS,~ro~t'jïCt'o a

fo?)<!)~) et tonjonr!: distincte de
t'~mhi'aKMMMpagus, même dans

plusieurs éditions de la A'o()'<;o prootMCiarttnt. Kous verrons que ces

deux grands territoires de la Civitas des Ambiani furent, et) effet,

représentés par tes deux Archidiaconés du diocèse d'Annens.
Aucune difficulté sérieuse ne se présente au'snjet de la capitale de

la Civitas des j4;))6ttt7!t, qui devint le siège de l'évêché d'Amiens'.Nous

avons vu, dans l'examen de la géographie ecclésiastique du diocèse

de Vermand,ou de Saint-Quentin, combien est peu ft'ndée l'hypothèse

qui attribue a cette dernière ville le nom de &Mt)aro&rt<!<t, capitale in-

contestable desAmbiani. Les textes les plus positifs de César (l.V,~
c. xx)t, xxxn, XL\'t), de Cieér.'n (Épist., 1. VU, xvt), de Ptolémée, l'i-

tinéraire, la Table 'i'héodosienne elles voies romaines dont l'existence

a été constatée sur ce territoire, démontrent, avec la plus complète

certitude, l'identité d'Amiens et deSŒ?nf~'o6W~o, qui, dès le tV siècle,
avait pris le nom du peuple, comme tant d'autres villes de la Gauie.

Il ne peut y avuir plus d'embarras pour les subdivisions territoriales

de la Ctt'ttfM et leurs rapports avec celles du diocèse. C'est ce que
va démontrer leur examen comparatif.

Pagi de la Civitas des Ambiani. c

Trois territoires distincts sont indiqués par les textes du moyen

âge comme faisant partie de la contrée comprise dans l'étendue du

diocèse d'Amiens. Ce sont le p<MtM.<tm6t'aneKst9(l'Amiénois),lepo-

gus Pontivus (le Ponthieu), et le pagus Vineniacus (le Vimeu), in-

diqués tous trois dans un capitulaire de Charles le Chauve, en 853. Il

t. On a soutenu que le siège de l'évêché d'Amiens, jusqu'en 03,

avait été primitivement dans un lieu nommé Abladenna, et plus

tard Saint-Acheul, tuportcd'Anuens,ou fut en effet la plus an-

cienne église du diocèse. Cette question, fort douteuse, a été sur-
tout soulevée à l'occasion des rehques de saint Firmin, premier ëvê-

que, découvertes alors par l'évêque Salvius (S. Sauve). Elle est sans

importance au point de vue de tt géographie ecclésiastique.
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faut y ajouter une partie de la contrée désignée dès le vm* siècle

sous le nom de Sanaterra (Santerre), plaine fertile qui s'étendait au~si

sur les diocèses de Noyon et de Saint-Quentin.

M. Guerard (Essai, p. t49~ indique les noms de deux autres terri-

toires dans la Ctt)«<M ~mDt'fKMtM~, savoir le jMf/us Co<tf<o<e't!!i! et

Ie~n~.Cftf~?Mt'je n'ai pu en reconnaître la situation. Ce dernier
est cité, vers 660, dans la charte de fondation de l'abbaye de Corbie.

(JV. Gall. cAr.. t. tX, /M<f., col. ast.)
Il est protmbie cependant que le pagus Condatensis correspond ait

Doyenne de Conty(~ecaTt«tut deCon<c)/o), dans t'Archid. d'Amiens.

Po~M ~mttanen: Prise dans le sens le plus général, cette dé-

nomination géographique représente t'cn~ernbte de la C'BtfN< des
Ambiani et du diocèse qui lui a succédé. Telle est aussi la significa-
tion de l'Ambianum solum du Panégyrique de Constance par Eu-

m~ne, placé au même rang que le M/um .Be~ocacMm T'ffMMt'nMm,

et Zt'oïtt'cuM correspondant à chacune des Ct'ut'~M ainsi dé-

nommées.

Toutefois, le plus habituellement, les textes du moyen âge ne dési-

gnenf par les mots pagus ~motaoetto. qu'une partie de l'ancien

territoire des Ambiani, la portion orientale du diocèse ~'Amiens, qui
ne comprenait ni le Ponthieu ni le Vinjeu~ et qui était exactement

représentée parte grand Archidiaconé, ou Archidiaconé d'Amiens.

Cette distinction est des plus évidentes dans plusieurs documents du

tx' siècle. En 837, on voit indiques dans l'acte départage
des Etats de

Louis le Débonnaire entre ses fils, comme étant attribués à Pépin

d'Aquitaine, de nombreux pagi, dont quatre seulement sont dénom-

mes. Parmi ceux-ci ngurenttesyjafyt ~j~biaHcvjSt~ Pontivus ~ue

o~mfn'e*. Les autres territoires des BetgiquesetdcsCermaniesysont

partagés entre les royaumes de Bavière et d'Atamanie.

Dans le capitulaire promulgué par Chartes le Chauve en l'année 853

(apud StVcocum)', qui donne l'indication des territoires assignés

à l'inspection des m'Mt dowt'nt'et', le sixième j!fta~<t<t'cunt réunit en

cet ordre les pagi suivants

Rotmense, Tellau, Vitnau, Pontiu, Ambianense.

On reconnait le lIoumois, le pays de Talou, le Vimeu, le Ponthieu et

l'Amiénois, dépendant des deux diocèses limitrophes, ttouen et Amiens.

Ces documents, ainsi que beaucoup d'autres, montrent donc le

i. Voir sur les Ambiani Valois, Nolit. Gall., p. f5 et 455;

D'Anville, Notice de la (jsuR, p. 62 et 5J4 Watckenaer, Géogr. anc.

dcs Gaules, t. I, p. 429.

a.Ba)uze.Co))<<u~t''°ëdit..t677,t.I,co).690;D.Bouquet,t.VI,
p. 413. Dans le capitulaire de 823, le pc~M ~m~t'oneMM H~ure

seul; mais il ne faudrait pas en conclure que le Pontivus et le Vine-

macus ne fussent pas d<!s lors distincts, car on les trouve indiques
dans des textes ptus anciens; le ;)a~tM ~m~tOtte'~tt parait e~re

pris ici dans le sens le
plus

étendu,comme piusieursautres grands

pagi ou CtCt'<a<M.' Nootommttf, roroaneHStt, Coweracenst't.

3. Baluze, Csp«u< t. col. 69.
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pagus Ambianensis dans son acception la plus étroite; celle qui

correspondait au grand Archidiaconé. Le plus souvent aussi, lors-

qu'il est indique sans opposition au pagus Pontivus, il conserve la

même sipuitication restreinte.
/<t pago ~mt)tf!)te?M'. in Sanalet-ra (vuf siècle)

Corbeia in p(t;;o Ambianensi (a. 662). Cb. de fondation de l'ab-

baye de Curbie'. 1.

Malgré cette distinction du diocèse en .trois psgt.
la situation des

deux pagi Fo~/ttJu~ et t~entactt~ dans le territoire des Ambiani

ne peut être douteuse; les villes principales en ,ont indiquées

comme étant t!) Ambianis. Le bourg d'Aoust, près la ville d'Eu, est

désigne dans la vie de S. Sauve, Augusta villa ~ttfphtttnorum in

po~o Vinemaco.
Xestreint ainsi an grand Arcbidiaconé, le pa~ua~m&t'aMen~t'tlui

correspond complétement, et l'on peut en voir les principales limites

indiquées, quoique indirectement, dans l'acte de fondation de l'ab-

baye de Corbie en 660, cité ci-dessus.

Quoique borne l'étendue du grand Archidiaconé, et par consé-

quent bien moins vasteque le diocèse, l'Amiénois du moyen âge était

cependant em'ore plus considérable que l'Amiénois des temps mo-

dernes, puisqu'f) comprenait te Santerre et les territoires on Doyennés

ruraux de Montd'dier et de !toye formant sa partie orientale et situés

hors du bainiage d'Amiens, qui répondait a t'Amiënois moderne,

tandis que l'ancien Amiénois représentait plutôt le comté.

Le Ponthieu. Pagus Pomh'ctM; Pontium; Pontivum; Ponticum;
protit~cio FonftfM pag. PoH<metM~.

LePonthieu ou Pontieu', sépare duRouIonnaisaunord parlaCanche,
de la Normandie au sud par la Bresic, et limité à l'ouest par la mer,

était divisé en deux parties par la Somme, qui le traverse du S. E.

au N. 0. La portion septentrionale, entre la Somme et la Canche,

formait le Ponthieu proprement dit, dont Abbeville était la capitale,
et les villes principales Montreuil, )'.ue, le Crotoy, Crécy, Saint-Va-

lery. La portion méridionate.entre la Somme et la Bresle, formait le

Vimeu (Vinemacus, Vimacensis pagus), dont Saint-Vatery, Eu et

<:amaches étaient les lieux les plus importants. L'étendue de ce ter-

ritoire, dont l'ensemble correspondait parfaitement à t'Archidiafone

du même nom, avait seize à dix-huit lieues du nord au sud, dix à

douze de l'est à l'ouest.

Lé Ponthieu est un des territoiresanciensdelaGaule,autres que les

Ct<!t<a<M elles-mêmes, dont la mention remonte le plus loin et qui sont

des plus incontestables. On donne plusieurs origines à son nom. On

l'attribue soit à la grande quantité de
ponts, les, Ponh'um, con-

struits dans les parties basses et marécageuses de cette portion de

t. MabiUon, De re
dt'pfcm.. p. tes: Co'-<u:. S. BeWMt, p. t28.

'tt<.Cf)nc.G~H.,t.),p.500.–A'.GaH.e/tf.,t.)X,/Mtr..cot.2Bt.
3. L'usage a prévatu d'écrire Pon</neu le nom de ceLte petite pro-

vince la forme aucienne Pontet) me semMerait ptus vraie.
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la Picardie; soit à sa situation littorale (Pontieus, ad Pontum), sui-

vant dom Grenier; soit quelque établissement d'origine ancienne

qui aurait succédé aux Pontes de l'Itinéraire, tels que Pont-Asse-

itnne, selon Cluvier (Germ. an(., H, p. tt6), ou, selon Wastelain,
Pont-Acoline (Pont à Copines), qui parait être le même lieu, ou Pen-

ches, Ponces, situé de même sur le bord de l'Authie, selon D'An-

ville, ou bien Nempont, situé un peu plus à t'ouest. et même le por-
lus ltius, suivant un écrivain moderne; M. Morel de Campenelles.

(jt/e'm. de la Soc. d'Abbeville, t. ;f.)
La première de ces opinions me parait la ptus probable et s'app'ue

sur la forme la plus anciennement connue. C'est dans tWMefat're

d'Antonin, sur la voie romaine de Samnro6ft't;ft (Amiens) & GMort'a-

CftW (Boulogne) qu'on-trouve la première trace de l'origine antique

du nom de t'onthien, sous ta désignation du lieu indique Ponlibus.

Diverses rédactions de la Notilia p'octnctarMm, dont plusieurs re-
montent au moins au tx" siècle, et qui n'unt sans doute fait que re-

produire un texte antérieur, font une mention plus positive encore

d'un territoire correspondant au Ponthieu. Il esundiquê sous ienom
de Ponlium et de PonttcuMt

Ces textes de la Notice paraissent à tort identifier ce territoire avec

taCtut'~tM~/ort'TtorMnt ou 7'af~a~na (le diocèse de ')'crouanne).de
même que par une confusion analogue on voit au vu' siècle l'indica-

tion du pagus Pontivus comme dépendant de la A'em~ t'o; mais i'in-

certitude qui résulte de cette mention n'<'st-eite pas une preuve de

son antiquité et de son importance? K'indiquerait-eHe pas que ce ter-

ritoire fut disputé entre les j/ort~t ettes'jtmti'antauxquds il est

resté dëtit'itivpment acquis?

Après t'~tMratfe et la Notitia, plusieurs documents sigf~atent

l'existence du Ponthieu sous des noms peu près identiques.

\'t!* siècie. ht pago Pontivo, t'eMtfutX ad auc~m <}uemaMm il/ic

residentem. nomme ~at/mottew (Vit. S. Jn~oct in Vit. SS. ord.

S. )!en. Stec. Il, p. 566;– D. Bouquet, !)), p. Mo. S. Josso est mort

en 665 ou 668; sa Vie a été écrite au vjn* siècle).

Ce texte fait connaître qu'au v~'sicoie )epa~<u Poo~cui avait déjà

assez d'importance pour être le séjour d'un fonctionnaire ou gouver-

neur, décoré du titre de atu:. Le duc Haymon est indiqué dans les

deux Vies de S. Josse et de S. Fursy; et dans ta première son succes-

seur a le même titre de au;E. L'e~t sans doute à ces mêmes fonc-
tions, d'.origine probablement romaine, conservées sous tes premiers

rois francs, que doit se rapporter le titre de au;n ~'fa~'ta? ?naW-

<t'Tna?, ~eu p0ît<i'caj, donné antérieurement aAIcaire, uts de HugnacaitO
roi de Cambrai (Iperius, CAr. S. ~ff~nt).

i. Civ. Morinum, id est Ponticum (dans mss. de la Bib!. inip.,

dont 3 du x° siècle). ~fort'num, id est Pontium (dans 2 mas. du

ix~ siècle). J/orettum ?'araujan)ttt, Po~tum (i ms. du x" siëcte).

CtoXa~onnorum, id est Pon<'cuM(dans 3 mss. du xu', du x)\et du

xvsi~cte).–Ct'Mt<M~ort'num.t'd est Ponticum (t ms. duxv°sit'c)e).

(Guérard, R'mt, p. <2. ) Une partie de ces variantes sont aussi indi-

quées dans Duchesne (Ilist. Fraoc., t. ~), et dans U. Bouquet (t. 1).
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A ces premiers ducs de Ponthieu, qui remontent aux v)' et

vn~sieetcs,etdontcinqau moins sont connus, succédèrent des comtes,
/'on<teo<'tfm et JA)tM<eroM comites, dont l'histoire ne commence a

s'cctaircirqu'a partir du xf siècle. Bientôt le titre de comte fut attri-

bué à ce territoire, et depuis le tx* ou le x~ siècle leur puissance ne

cessa de s'aceroitre; elle s'étendit même passagèrement jusque sur

)c.< comtes de Boulogne, ou da'rérouanno et de S.-)'ot. Si tes rédactions
<ic la Notitia dans tcsqueiicstep. Pûï~~M.îcst attribué aux~ort'Ht'n'é-

ttaient pas, en partie, antérieures au x" siècle. on pourrait peut-être en-

trevoir dans ces empiétements du comte de Ponthieu sur la contrée des

forint la cause de l'attribution errance dont il vient d'être question.
Un passage de la CA'ottt'~MC de S. Bertt'n. ~ar Iperius, montre, d'a-

près le récit d'événements du )x"r.te':te écrit au
xiv, une tradition

analogue, au sujet des invasions des Korfnands dans cette partie de

la seconde Belgique Ambianum, Ca~'erac~t~, T'eruaHom, ter-

rasque Potttteorttm, j)~')tft))!orum, etc. (CAr. S. ~iert., in fiov. Thés.

ancud., col. M8).
7?t ~H~um Poïtft''u7ïi oK~u~ plenum nemoribus, ~Mer~um el

i'MMtmt. ( Vil. S. F~Mt), D. Houquet, )H, p. 539).

On voit par ce passage de la Vie de S. Fursy, qu'une partie du

p. Ponlivus était encore couverte de forets au vti*' siècle.

7'unc et PoMtt'KtM meruit sp~nf/MMt'e pa~tn ( ft<<t S. Richa-

fu. anet. fngeiramnû. Vie dédiée à rnibert; in Vit. SS. ord. S. Ben.

sa:e. )t. p. 203).

.Pon<;t;Œf<0(J)~'r<;c. S. f!i'cAartt, id.. p. '!<8).

.entOt.tt~ pa~Mnt ~(WtCttm, in t'tt/am ~ajoe. in dot))0

/yat'mot)t! ~uct's f/th'rnc. S. FMfStt, écr. vers le vn''s~eie,id., p. 310).
Dans ces Vies et réci)sdcsmimciesdeS.)~quier et de S. Fursy,

les ptt~t PoM/i'Mt.! et Ambianensis sont plusieurs fois indiqués, cha-

cun iso<ément(fd.p. 223. 225, 3(i).

CfMcecttm o/attt in Pontio (~))p. ad CAr. Fre~ort), in Du-

ehesne. L t, p. 768).

An. SG'J. /M ~a~o Pontiu censum de ~a~ttï el Anguillis Som-

nft~tbm (Mab)!).. Defe dtp! p. 538).
~ous avons déjà constaté la mention du Ponthieu dans le partage

des Etats de Louis le Débonnaire en 837 Pont~'us M~ue aa mafe,

et en 853, dans un c:)pitu!aire de Charles le Chauve, la distinction du
Ponthieu (l'ontiu), du Yi)MCu,(~t<nau), et de l'Amiénois (Ambia-

~cn~e).

In villa Cen<uf<t (S.-)!iquier) m'otxncta; Pott<<t;tB(A)cuin,r'<.

-S. Tftc/mftt, in D. Bouquet, !< p. 5t4).
Kn 867. p~~o /'o~<t'ro tj~/fB ~ro~~mj ~~rouyto et ~todu~ villa

()'<. S. )fondr<f7. a66. Fonf., in Vit. SS. ord. S. Ben., )i, 553-555).
x" siècle. Poritiva I)rovincia. Po't!;tpa<r«t(CAr. Centulense, in

'). Bouquet, Vn). p. 274).

t075. lu Pon<teor;o ierrt<0f<o (N. Gall. chr., IX, 7tt.!<f., col. tM).
xn<' siècle. 7~oni<Y (Robert-Wace, TtomaM de ~!ou, v. t ) 497).

Uepuis le xf siècie, le comté de Ponthieu est très-fréquemment cité

dans les documents originaux. La monnaie des comtes (PonKtx, ou

Pontt't, ou PonitMttMf moneta), frappée le plus généralement à Ab-

.beville, jouissait d'un grand crédit pendant le moyen âge.
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En résume, le ;)a~<t.! Pon/t't'OMts, l'un des
plus anciennement

connus, très-peuplé dès l'époque romaine, ainsi qu'on en peut jug'-r
par les vestiges nombreux d'établissements et de noms de cette pé-

riode, distingué dès je ~1° siècle par le gouvernement d'un duc et

plus tard constitue en comté qui a eu une grande durée et une grande

célébrité, représentait près de ta moitié du diocèse d'Amiens; il cor-

respondait complétement à l'une de ses deux subdivisions Archidia-

couates

Le Vimeu, on Vimeux. P~~Mi) F'nemao~ ou Vinimacus, ou

~nema~Ms.–Pagus Wnemanm. (Ch. de f~nd. du menuet. de tjenco-

naus, ou St-Valery, commencement du vu" s~.) Pagus Wjiem~-
CMMM (v!!°s'). Pa~/us Vinnoensi3, Vjf eièc~e, avant 658. (Vit.

S. Gertrudis, in Vit. SS. 0. S. B., 11, 472.)- ft'nfMto';Mf! pagus, (Vit.

S. Lupi cpz' SMOït.; D. Bou'}uet, t! 491.) ~t'mo~~s'* <errt<o-

ftttm. (D. Itouquet, tbM.) t~m?)i[n;tt.< pt['[' (Vit. S. Sa7<t

epiac. ~m&'HH.; D. Bouquet, 111, 621.) Pa<)m KmetnaMM, a. C75.
Pagus ~'m?tao, a. 75t ou 752. (Pr~c. P~p~ï~t' Diptom. et chart.

ed. Champotiiou, p. 79.) ht fogo FtttMau, a. 775. (Mab De fe

dipl., p. 498.) ~t'~au. (Capit. ap. ~ih'acum, a. 853, in HaL Capit.,
t. tt,cot.69)–Pagus ~tnftt'afim. (Charte de Chartes le Chauve

pour l'église de !touen.) Pagus ~t'ntmocMS. (C)uon. Centu).; D.

Bouquet~ VHt, 273.)- W~Ttau. fChron. FontaneH.)– Viimau Co-

m«a<u<, a. 883. (Ann. Fuld.)- Vtmiafu~ pagus. (Ann. S. Bertini.)

Pagus ~tntnacenst't, ou ~t<ma<!<nM super Sommottt. (Martyr. d U-

suard et d'Addon.)- Vimou, x~ s°. (ttob. Wace, Kuman de Rou.

v. U497.)– )'<mfyum, t~/mettnt. (An. oos, Chron. Centui.)

Vimocense /errttoftufM. (Gtrald f.ambr.,a. tt9o.)
Le Vimeu est cite dans de nombreux documents postérieurs au

X!t* siècle.

Quoique moins important que le Ponthieu, dont il dépendait et

dont il formait la partie méridionale, sur iarive gauche de ta Somme,

entre cette rivière et la Bresle, ce territoire est mentionné presque
aussi anciennement et souvent simultanément: Vimmacum e< Pon-
tivum pfOt)tncta!(Chr. Centuh, a. 88), iD D. Bouquet VIII, 273).

L'origine de son nom parait être évidemment celui de la petite

rivière de Yisme, ou Vimeuse (~tmmo), qui prend sa source au

village
du même nom et se jette dans la ttres!e(.Brt'M~a, Auva,

Augta, Aucia), un
peu au-dessus de Gamaches <n p«90 Vimnau,

aMper/ÏMUt'o ~'m~<t. (Chron. Fontanell., vu.) Limitrophe du diocèse

de Rouen, dont it n'était sëoaré que par le cours de la Bresle, et dti

comté de Tatou, qui parait s'être étendu momentanément sur son

territoire, le Vimeu est, en effet, indiqué dans un document du

f.Voir plus loin, aux Sources, les principaux écrits relatifsà l'his-
toireduPonthieuetduVimeu.

t.Ptusieurs localités du Vimcu sont indiquées dans. ce diplôme de

1 épin, confli-mant de nombreuses donations à
t'abbaye

de S.-Deuis,
et qui a été souvent reproduit. L'original est conserve aux Archives

de l'Empire.
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YN"si<'c!eron]mce~nm:)))a9u: de la Neustrie. Mais cette désigna-
tion pourrait aussi ne résulter que de l'application passagère du

nom de Neustrie au pays s'étendantjusqu'a l'embouchure de la

Somme.

(Vers 614.) RM Cioi/torfMt.otfum Dei T.upttm episcopum re-

trmt't exilio ~t paya ~uo~t Ncu~~t'tS Puiteupa7tie Vinemaco, tra-

~t~Mnt duci
po~ano,

?tomt7te Bosoni ~att~e~t'~o; quem ille direxit

tm:t~ogua*f~ct<ur Andesagina super /tut;tunt Auciam, ubi erant

<em})!« /at!nt<c<t a decun<m<OM cuttft. ( Vita S. Lupi eptsc. Senon.,

itjD.)!ouquct,Ht,p.49).)
),e lieu désigne dans cette Vie de S. Loup, écrite dès le yn* siècle,

est Anscnne-sur-Bresle. Les traces de paganisme toléré et publique-
ment pratique, t'admiotstration d'un duc dans ce territoire comme

dans ic )'0!jthieu proprement dit, et l'attribution du Vimeu à la Neus-

trie, sont trois faits qui donnent à ce document authentique une

grande importance.
Le pagus Vinemacus est aussi indiqué comme faisant partie de la

Nenstrie dans la Vie de S. Sauve, cveque d'Amiens,apeupres con-

temporain des. Loup. La ville d'Eu et le honrg d'Aouste (c<«<t~«gui!<a.

t'npMO
Viniiiaco (Vit. S. Sa~tt ~tmb. ep.), qui existait dès l'époque

roma)"c dans son voisinage, près de l'embouchure de la Bresle sur ta

frontière du diocèse de Rouen, dépendaient cependant, sans le moin-

dre doute, du diocèse d'Amiens.

La présomption contraire ne pourrait s'appliquer qu'!< la portion de la

ville d'Eu, située sur la rive gauche de la rivière, limitrophe des deux
diocèses. On distingue en enet sur les anciennes cartes de Picardie
la ville d'Eu picarde et la ville d'Eu normande. (Voir entre autres

la carte de Nntin, t69t.) Ce
partage

d'une ville en deux territoires

de peuples différents, par le cours d une rivière, est une circonstance

dont les exemples sont nombreux et démontrent la rigueur des limites

uaturelles dans les divisions topographiques des Ctc<<a<<! et des dio-

cèses*. 1.

L'étendue du comté de Vimeu ou de Saint-Vatery n'a pas toujours

été la même que celle de la petite région
ainsi dénommée il s'est con-

fondu avec le comté d'Eu,
et peut-être a-t-il passagèrement embrassé

une partie du comté de Tatou. Mais le Vimeu proprement dit, tel

t. Les limites entre le pays des Ambiani et celui des CoieiM, en-

tre les diocèses d'Amiens et de Rouen, ou plutôt entre la Picardie et

la Normandie, ont été souvent étudiées et discutées. En général, le
cours de la Bresle est considéré comme formant cette limite. 11 reste

cependant quelque incertitude. Toutefois, l'extension des CohtM jus-
qu'à la Somme me parait très-douteuse. Peut-être les deux rives de la

Bresleleur ont-elles appartenu. Entre les historiens de Picardie, qui
ont examiné plus récemment cette question, on peut consulter M. Fer-

nel (~em. de la Soc. des Ant. de Pt'cotrdt'e, t. tt) et M. Darsy (id.,

t. XUt, p. Ht).– D. Duplessis, MM. Le Prevost, Marcelin Le Beuf et

plusieurs autres historiens et géographes de la Haute Normandie

ont aussi présenté des réflexions a ce sujet, qui a été pareillement

examiné par dom Grenier.
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qu'il est indique s~r les anciennes cartes de lit Picardie, représente

cumptétcmentte~tHem<tc~ptif/M~duvu°sicctcetdumoyenà~c;
il a toujours eu S.-Valery, l'antique Leuconaus, pour chef-lieu.

Quant aux rapports de ce te'ritoirf: avec les subdivisions ecclé-

siast!ques, il n'a point, comme le Ponthieu dont il dé~end~it. consti-

tué d'Archidiaconë particulier, et il a toujours fait partie de celui-ci.

Trop vaste pour ne former qu'un seul doyenne rura), il fut divisé

en trois, dès les plus anciens partages du diocèse: les Doyennes de

Camacties, d'Oisemont et d'Airaines. Mais celui de Gamaches seul

était entièrement compris dans lesanciennes limites du Vimeu.
La prévôté de Vimeu avait une coutume spécmte. (Voir l'ouvrage

de M. Bouthors Les coutumes locales du Bailliage d'j<m)ens.)

I.e3/or~M<~errc.–3/orM~tenne~7~rr~ (xn° et X)t)° s").– Ma-

fM/ft'nMrfe (t2'!t-t'!54). ~a''«<(e"<er ()307).–JUfH'McAt'ne-terrft
(sceau de t3~S Ord. des R. de Fr.. t. X, p. 80).

La partie basse et marécageuse du t'outhieu, ou te Plat p~y~
entre l'embouchure de la Somme et t'Autbie, entre Montreuit et f.e

Crotoy, avait aussi reçu, pendant le moyen âge, une dénomination

particulière,maismoins ancienne, d'un usage moins
générât et

comprenant un territoire moinsétendu que le Vimcu.
Le Marquenterre, dont la ville

principale était.Mue, sur la
Maye.

ne

constituait point seul de Doyenné rural, mais formait la plus grande

partie
de celui de ttue. Ce territoire avait, dès la tin du xn* siècle, une

charte communale, et au xvr* une coutume particulière.

Le Santerre. -Sana-terra (tx* s").– Santeriense solum (x«)° s";

Guiit. te Breton).– Sanguis-tersus.-Sangters (x~v s* et plus tard).
Vers t'extrémité sud orientale du diocèse et du grand Archidiaconé

d'Amiens, le plateau fertile si connu sous le nom de Santerre, entre

Montdidier, hoye
et Péronne, se partage entre plusieurs diocèses.

J'ai indiqué précédemment, dans ies notes du diocèse de
Noyon,

la portion que cetui-ci en comprenait. C'étaient principalement les

Doyennés ruraux de Montdidier et de Koye en totalité, et celui d'Encre

en partie, qui faisaient partie du Santerre dans le diocèse d'Amiens,

tout en dépendant du grand pagus Ambianensis, ou Amicnois.

Anno 883. pngo Ambianensi in Sana-terra (Guérard, Cartul. do

S.-Bertin, p. 128.)

Tettes sont les principales divisions territoriales de la C<ot<a<etdu

diocèse d'Amiens. J'ai déjà indiqué deux questions de
tnpoqraphie

his-

torique, concernant sa partie littorale, qui ont excité de vives contro-

verses, et ne sont pas ptus résolues qu'au xv<* siècle, époque où elles

). On trouvera, sur le Ponthieu et ses dépendances, des rensei-

gnements très-intéressants dans l'excellente Histoire d'Abbeoille et

du ComM de Ponthieu, par M. F. C. Louandre (Abbeville, <S44,

2* édit., 2 Yû). )n-8). et dans les consciencieuses Notices histori-

oucs, toroyraphiques
et

archéologiques
sur l'arrondissement d'Ab-

&<))ti;e, par M. E. Prarond (Abb., )854-<856, 2 voi. in-)' t. 1 et 11).

Voy. ci-après, à l'article Sources /[!ttort~M«, l'indication des écrits

de MM. Darsy, ïtavin, 1 Lefils et autres, sur le même pays, ainsi que

des ouvrages plus anciene du P. Ignace, de Devérité et du P. Daire.
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avaient déjà été soulevées, comme la plupart des difncultés de géo-
graphie gallo-romaine qui sont encore aujourd'hui l'objet de discus-

sions entre les savants. A quel peuple moderne correspondent les
Brthtttn* mentionnés par Pline (HMt.Ma<t. IV, c. 17.)? Sur l'em-

placement de quelle ville moderne doit-un cherche!' une localité

mentionnée par Strabon suus le nom de Brt<onK;(t ?

La première question, qui a donné lieu à de longs commentaires,
ne semble pouvoir être résolue autrement que par la conséquence

immédiaLe du seul témoignage de l'antiquité qui mentionne les

Brifamtt sur le littoral de la Gaule Belgique, L'énumération des

peuples donnée par Pline, à partir de l'Escaut, les préseme (hns
l'ordre suivant

~fenftpo, JfortMt, Ot'MMtXfMt'j'unctt pago qui Gessotiaeus voca-

<ur, BritorMt, ~m&i'a! Bf!iofa<;<.

La situation des deux premiers est à peu près certaine, celle du troi-

sième l'est moins, son nom n'ayant laisse aucune (race; mais son

adjonction au pagtM Gessort'aclus, qui représente évidemment le Rou-
lonais, ne permet pas de le chercher ailleurs. Laposition des~mbtfftn

est incontestable. C'est donc entre le Boulonais et l'Amiénois que
les Britanni peuventê[.re recherches et placés avec le plus de vraisem-

blance, c'est-à-dire dans la portion du littoral occupée par le Pontbieu
moderne, Telle est, à peu près, l'opinion de Sanson, de Valois, de
D'Anville, et de la plupart des savants modernes qui ont examiné la

question. Sanson, en intitulant .Br~fn~tt sa carte d~l'Archidiaconé
de Ponthieu (t656), a regardé la difficulté comme résolue. Il faut

reconnaître, toutefois, que la démonstration de cette hypothèse est

impossible, même en tenant compte des migrations et des retours de

tribus gallo-belges dans la Bretagne insulaire, même en invoquant
des origines étymologiques trop souvent hasardées. II faut aussi se
rappeler que déjà le Ponthieu, sous le nom de Pontium, est adjoint
aux Jjfort'ttt dans quelques manuscrits de la Notilia prov. Cluvier

(Geï'm. a'n<Uj m) nomme ce peuple Brianni etle place dans l'Artois.

A l'égard de l'existence et de la situation de la prétendue ville de

Britannia, l'incertitude est encore plus forte. L'un des plus grands
géographes français, l'un de ceux qui ont le plus éclairé la topogra-
phie ecclésiastique, N. San")n d'AbbeviUe, a fait de cette question le

sujet d'un petit ouvrage fort érudit, mais très-peu concluant, et qui
montre une fois de plus combien le

patriotisme local peut égarer les

esprits même les plus élevés.

S;,echerches de soit érudition (P. 111)L'auteur résume ainsi les recherches de son érudition (p. )tt):

Comme la Picardie (ou à peu près) est ce qu'a esté le Betgt't~m, et

le Ponthieu ce qu'ont esté les peuples Srtta~nt, ainsi Abbeville est

aujourd'hui la mesme chose et en la mesme place qu'a esté cette

ancienne et fameuse ville Britannia. »

De ces trois assertions, la première a été reconnue commo'a peu

près incontestable, et N. Sanson a le mérite de l'avoir, démontrée par

des arguments bien souvent reproduits depuis. La seconde est plus

douteuse; elle a cependant été adoptée, comme nous l'avons vu, par

d'autres géographes distingués. Quant à.la troisième, elle pourrait
bien ne résulter que de la fausse interprétation d'un passage de

Strabon (t. IV), citant, sur l'autorité de Polybe, le récit de Pythéas.
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Sanson, et d'autres auteurs après lui, ont regardé comme le nom
d'une ville de la Gaule, sur les côtesde Picardie, le mot qui désignait

beaucoup plus vraisemblablement la terre Britannique, c'est-à-dire

la Grande-Bretagne.
En

essayant
de démontrer que ce lieu de Bn'fannt'a devait être

Abbeville même, Sanson ne s'appuie sur aucun argument sérieux,
et il soutient une pure hypothèse'.

]/un des écrivains modernes qui me semble avoir le mieux démontre

cetteerrf'urest M. Lahonrt, qui, cependant de son côte,sans beaucoup
plus de fondement, place au Crotoy cette Brttattttt'a iueonnue

J/opinion de Sanson a été aussi solidement combattue par M. de

Poilly, dans ses recherches sur des établissements grecs à t'emhou-

ctmro de la Somme'. ).es arguments étymologiques me semblent

jouer cependant un trop grand rôle dans une di-cussion où les vestiges

archéologiques auraient une bien plus grande valeur.

M. Estancelin (Afém. de la Soc. <<f)& t833) a cru reconna!tre

l'emplacement de 7~a~ntft dans la ville de Hue. On la pourrait
chercher avec autant de vraisemblance, ainsi que l'a fait M. de t'oitty,

dans le village de Bretagne, voisin de Villers-sur-Authie. Mais le texte

de Strahou ne me parait pas convenablement interprète, pouvoir

laisser des doutes et s'appliquer à la Bretagne insulaire.

~rc/tt'dtftcone'! et Doyennés ruraux du diocèse d'Amiens.

f.e nombre des Archidiaeonés de ce diocèse n'a jamais varié; on en

voit toujours deux le grand Archidiaconé et l'Archidiaconé de Pon-

thieu. Celui des Doyennes ruraux était de dix-sept au commencement

du xn'° siècle (en t30t); il fut tuentot porte à dix-neuf, puis à vingt et

un; il n'a été sensiblement modifie et augmenté qu'a la tin duxvir'sie-

cle; il fut
alors porté

à vingt-six.

~rc/ttfHiconM. Si t'iisscrtion de l'auteur d'un Mémoire pour les

abbés de Saint-Vincent du 3~tHS. etc., pubtic
en 1764 (in-4, p. t87),

était
fondée, les Archidiacres du diocèse d'Amiens seraient déjà

mentionnes dans un titre du vn< siècle. Mais on voit seulement l'Ar-

c/tt'dfctcoTttM de t'évoque d'Amiens figurer dans un privilège accordé

en 664 à t'abhave de Corbie par t'évoque Bertefried ~rcAtdt'o-

conm,<n<<~uMh&e<Ot'f!tna<orEcc<Mt.B~tmb;anen<M'. 1.

Les règlements diocésains (Copt'fu~) d'Hincmar, promulgues en

852 dans le grand synode de Reims, s'appliquaient
à toute la Province

t. Britannia, ou Recherche de !'ot)<!owtef~tM)ect!h, parN. San-

son d'Abbevitie, ingénieur géographe ordinaire du tt~y. Paris, 1636,
in-S.

2. /!ecAerche< archéologiques sur te Crotoy, par tt. Lahourt, t''° et

a" parties (3/em. de la Soc., d'Abbeville, vol. de i838-t840 et vol. de

i84t-t843).

3. A. de PûiUy, Recherches ~ur une cc!o7t)'f massilienne, établie

Att).< le t'oMinaf/e de i'eMtûot'chttre de la Somme (~e'm. de la Soc.

d'~tof)<)!tHe, an. )844-)845. p. 69).

4. Sirmond, Co~c. ant. Gall., ~tp. 503.
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ecclésiastique dont l'évêché d'Amiens faisait partie, et par conséquent
aux Arehidiaconés et Doyennes ruraux de ce diocèse, quoiqu'ils n'v

soient pas indiqués nominativement.

En 985, les deux Archidiaconés du diocèse d'Amiens figurent dans

une charte publiée par M. Guérard (Polyptique ft'/rmt'noH., texte,

app. p. 340).
Kn t066, deux Archidiacres sont signataires d'un acte en faveur de

l'abbaye de Corbie:
l'un, le grand Archidiacre, a aussi le titre de

Trésorier; l'autre, l'Archidiacre de Ponthieu (~4. ~on~'e~t'a), est eu

mémetempsPf~os<<M'. 1.
En <o67, une charte de l'évêque Cui est souscrite consensu j4rcAt-

~aconoru7?t Joannis et Balduini

Une charte de Haoui, comte d'Amiens, de l'année t069 mentionne
deux Archidiacres d'Amiens, dont l'un a aussi le ~itrc de prévôt (/'fa;-

~o~u~) du Chapitre.

Les deux Archidiacres continuent de
figurer

dans des chartes des

années )073,–t095, 1105, Ut5, n3),– Tt45,– n46,

n49,–U65,–ft92'.
Ce sont toujours tes Archidiaconi Ambianensis et PonttMo~

mentionnés tantôt simultanément, tantôt isolément.

Dans un document, probablement du Y'n" siècle, mais dont la date

certaine m'est inconnue, il est fait mention d'un Corepiscopus Pon-

tiveilsis. C'est un
argument

de plus à l'appui de la grande ancienneté

de la subdivision ecclésiastique du Ponthieu.
Les Archidiacres du diocèse d'Amiens avaient leur sceau particulier.

Avant J058, il est fait mention de celui de l'Archidiacre Foulque

Le sceau de l'Archidiacre du Pon.thieu est indiqué en )'!07 par
M. t* de Wailly., dans ses savants jE~men~ de paléographie (t. Il,

p. 224). Dès le commencement du xm' siècle, au plus tard, tous les

Archidiacres usaient d'un sceau particulier.
Entre autres priviléges dont jouissait l'Archidiacre d'Amiens (ufDt's

/tfc/tt~<ftf;OMMt) auxh" siècle (tm-tt(i4), figuraient des droits sur

lespéagef*. 1.

Doyet~tM ruraux. Quoique les listes qu'on possède des Doyen-

nés ruraux du diocèse d'Amiens ne remontent pas plus haut que le

xm* siècle, elles ne constatent en aucune façon leur origine, mais

1. N. Gall. chr., )X, ftM<f., col. 289.

2.C/tron.CeMiu<IV.c.22,&pt'Ct~t.)I,p.345.

3. Duehesne, Hist. de la maison de Guines, pr., p. 3i6. –Dom

Bouquet Xi,p.433.
4. N. Gatt. chr., IX, Instr., col. 292, 295, 301, 305,

303. 309,– 3)0,– 3tt,– 3t4.– 323.– A ctes de ht Prou. ecclés.

de /tet'm~,t.)t, p. t27, i62.–Spt'Ct! t. H, col. 49!Mabihon.Det'e

<om., p. 598 (an. 1115).- Hist. du duché de Valois,.t. jiï, pr.,

p.CL]!x(an.n92).

5. ~fe'ttt. de la Soc. des Antiq. de Pt'cardte, t. XV.

6. Aug.,Thierry, liecueil de tnoïtuMte~ï tHedt~ sur ~s~ot're

du!'«!ft-Ë<Hf,t.),p.86.
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seulement un état de choses existant antérieurement et dont on voit

les traces dans des chartes plus anciennes.
Quatre Doyens sont indiqués dans un document de l'année tt05

(Mira!Us.Opemdtp~t.IV,p.3S3et35t).
).e Doyen d'Abbeville figure en U92 (N. Gall. chr., t. IX, /ns<r.,

col. 33)). )) est plusieurs fois indiqué pendant le xin" siècle ~t«.

ecc<e~. d'Abbeville et de ~rcAt'd. de Pot~/tt'tf, par le I*. Ignace,

i6t6,in-4).
Le Doyen de la Chrétienté de Montdidier est mentionné dans des

titres des années t2t7, tMO,– 1237 (Daire, NMt. ecclés. de la

ville e< du'Dot/enne de Montdidier, f765, in-t2. p. 139, etc.)

On trouve les Doyennés de Poix, de Gamaches et de Labroye indi-

qués aussi durant le xnr siècle. Dès le xn° siècle (Robert Wace),

au xm* (Ph. Mouskës).etptus tard, le Doy. de Poix formait, ainsi que

le comté du même nom, un petit territoire dont les habitants sont

nommés Po/nn-s.

Les Doyens des Chrétientés du diocèse d'Amiens sont mentionnés

sous ce titre, ou sous celui d'Archiprêtres, dans plusieurs cartutaires.
On lit dans les Statuts synodaux d'Amiens promulgués en t45t par

t'é'equejean Avantage Prxcipimus omnibus j4<'c/tt'pre.<t'iert~ ut in

ecclesiis stlorum ~f~t'prM&y~ra/uum visitationes /tert (aciant (Actes

de la Proo. ecclés. de Reims, t. )t, p. 685).

La liste des Doyennés ruraux du diocèse d'Amiens la plus ancienne

et la plus authentique, avec le pouillé
à peu près contemporain, puis-

qu'elle se trouve dans un ms. original à date certaine, est celle qui fait

partie du De'ttomt'femeni du Temporel de Peeeche d'~mte' eu 130f'.

Quoique cette liste ne soit point un pouitté, mais seulement un état

de certains droits à exercer par t'évêque sur les Doyens ruraux, ette

ne prouve pas
moins l'existence, en tMj, des dix-sept Chrétientés

rurales qui y sont énumérées. On y trouve, de moins que dans tes

anciens pouittés, les Doyennés d'Encre et de ttoye, dans t'Archidia-

coné d'Amiens, et ceux de Saint-ttiquier et d'Airaines dans l'Archidia-

coné de Ponthieu. Trois des noms des Doyennés mentionnés, le sont

sous la forme française: Viuacourt, Haitti et Oysemont.

Ar.cnfMAcnKËD'AMtENS. Decanusd<'jMbM!)'o.

Decanus de Piceyo.
de Dullendio.

de Foilliaco.
ARCHIDIACONÉ DE POKTtHEC.

de~thu~o.

de Pt'OT);/o. Decanus de Arborea.
de~t'nacourt. dejtfons(ero!o.
de~at~t. de~6&<]M4")Ha.

de Conteyo. d'Oysemont.

de Roboreto. t– de GamocAttt.

jMon~ti d<ftden<. de Rua.

Ce n'est que depuis la fin du xm°, ou le commencement du xtv° siè-

t. Denom~MM!)< du Temporel de l'évéché d'~m«n<, en i30t, pu-

blié et annoi& par M. J. Garnier. Amiens, 1659, in-8, p. 79. (Extr. des
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clé, qu'on reconnaît, par des pouillés authentiques, l'organisation

Décanale complète du diocèse d'Amiens. Mais qu'on ne l'oublie pas
ce n'est point, une origine, c'est seulement une trace d'existence. !.ps

indications partielles de Doyennés ruraux, à .dates plus anciennes,

dont je n'ai cité qu'un petit nombre et dont on trouve d'autres indices

dans les ouvrages du P. Daire, sur plusieurs de ces Doyennes tels

que ceux de nouions, de Conty, de Picquigny et quelques autres,

mais surtout le règlement de-archevêq'te Hincmar, au )x" siècle,

pour tous les diocèses de la Province ecclésiastique de Reims, ne
laissent pas de doutes à cet égard.

Les pouillés du diocèse d'Amiens, dont le nombre est considérante,

puisque j'en connais au moins vingt, tant imprimés que manuscrits,
se

partagent'en
deux catégories

i". Les pouillés dans lesquels.les subdivisions Décanales ne s'élè-

vent pas
au delà de 19, 20 ou 21;

t". ceux où ce nombre s'élève à 26.

Les premiers sont antérieurs au xvn* siècle; les seconds n'ont été

rédigés que dans la seconde moitié de ce même siècle, et plus tard,

lorsque plusieurs Doyennés anciens furent subdivisés, et donnèrent

naissance à des Doyennés nouveaux.

Quant aux Arebidiaconés, nous avons vu que leur nombre de deux

est toujours demeuré invariable et comme ils représentent deux

grandes régions politiques d'une antiquité reculée, on peut les consi-

dérer comme un bon exemple de deux des plus anciennes divisions

ecclésiastiques de la France.

1. Du pouillé le plus anciennement rédigé et qui est antérieur au

X)V siècle, il existe plusieurs copies des plus authentiques, et de di-

verses époques, surtout à la Bibliothèque impériale.
On le trouve à cette Bibliothèque dans le manuscrit 5199 de l'an-

cien fonds latin, sous le titre de Pluvier des ~R'ne'~ces <f'~w~ns;
cette copie est datéf de 1590, 'nais sa conformité parfaite avec

d'autres, d'une origine plus ancienne, en démontre l'identité et la

contemporanéité.

Le manuscrit 5218, du même fonds, intitulé Cortulaires ou états

des Beneficsj d'Amiens, .BfttuMttt, etc., présente (p. a 2t) les

mêmes Doyennés an më:r.e nombre de vingt et un, dans le même

ordre, et avec la forme latine et ancienne des noms de lieux. C'est, à

peu près, la reproduction du pouillé qui était conservé dans les

~e'm.~<oSoc.dM~ttM~.de Ri'cordM.t.XVH). Ce précieux manuscrit,

qui consiste en un rouleau (fotutus) de parchemin, long de quatre
mètres et demi, avait fait primitivement partie des archives de t'éve-

ché Haéte acheté ent843p<iria\'iHe d'Amiens et est conservé au-

jourd'hui dans la hihiiothequecommnnaie. U est
intitule

en tête de

l'original Rt'~untr'eddîtmetc~tSMx do?ïtt7tt'eptscopt j~Tnbt'a~.Cet

évèque était Guillaume de Maçon. On a aussi désigné ce document

sous le titre de Terrier de l'évêché d'~m<et«. U dut en Ure donné
une expéditi'Hi à la Chaobre des comptes, en 1302.
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archives de l'évêché d'Amiens, ata
suite du cartulaire A, dont il

occupait tes vingt-quatre derniers feuillets, etqui existe encore

aujourd'hui Amiens.H Il porte la date de i'anneet3ot,eonime)e

Iiotulus publié tout récemment, par M. Garnier, sous le titre de
~~ombreme~~ du ?'pmpoT'c~ de ~eu~cAe't~îMa, en 13ut. fut aussi

rédigé sous t'cpiseopat de Cuithunne de Maçon.

Parmi les copies de pouillés d'Amiens,, conservées dans la cottec-

tiondcs manuscrits de dorn Grenier sur la i'icardic', ii s'en trouve

deux qui sont aussi du même type, et paraissent provenir d'une

source commune. L'un (f°6ta85)estia copie de celui qui était an-

nexé au cartulaire A de )'cveci~ë. L'autre (f°i2a28) n'en diffère

que par quelques variantes d~ns la forme des noms latins; ce qui
suffit cependant pour montrer qu'ils sont la reproduction d'originaux

différents. Les autres pouillés de cette collection appartiennent à la

rédaction postérieure.
C'est ce même pouillé primitif qui a été publié en <SM, dans le

GrandPot<tKe(fMBen<'(!cMde~frattce(~aris,Aiiiot:in-8,p.t23
à )6!)). Les noms latins n'ynnt été conservés que dans les titres des

Archidiacnnés et des Doyennés ruraux.i/indicationdescoiiateurs et

patrons est aussi en latin; mais tes noms des paroisses sont en

français.
Voici (A) le tableau des divisions ecclésiastiques, en i30i,

d'après la copie de D. Grenier (loc. e:< f° 64.à 85), quej'ai vérifiée sur

le cartulaire original,
avec les variantes de deux autres copies

B.Domfi renier.id.,f''t2a':8.–C.pouiHe imprimé en iGa6.

Les noms des Doyennes danR le pouillé dumanuscritn~52t3sont

identiqucsaeeux du pouillé imprimé. Les noms des paroisses y sont

pareillement en français. Le pouiiië 5)69 présente aussi, pour les

noms des Doyeunes, les plus grands rapports avec ce même pouillé

imprimé.

AMH~DtACOfATUSANDfANEKStS.

A. D. C.

Decana<M<t<3fo'tHaco. De~atHaco. De~n~aeo.
<<efot</0)/. ~o~t'acm~f.). dtfoMHo);.
~eB"crft. Id. 7ft.

jï/o?t<t~~f~tWert't. Id. Id.

Royensis villa. t!e7fo)/e<tH)tHo. Royen in villa.

de Conteyo. deCcn~Cto. daCot)~yo.
ftntontt. ftncontt. ~eftncottto.

Vinacurtia. /ct.. de Vinacurte.
d<!Z.e/)uno. Id. /A

de Ou~en~tO. Id. de Dulendio.
de\P<c«/o. dePtCCt/0. de Pisceyo.

~e~o&oreto. M. /d.
~oro~t. ~e~foroHo. de Morolio.

i. Ancien paquet an, 5*)iasse, n' t, f° 12 à M otf°64 &65.
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AMHtBtACONATCS rONTtVENSIS, VEL POHT<rfEt<6!S.

DecattotM JUo'utefoH. ~fonstroh't. j)/OfM<<roHt.
de7fu< Id. Id.
t'nnc<<Htchar)t. Id. Id.

de Harenis. Id. Id.
jt6f)a<t'.<c<!te.. Id. Id.

de~ftored. M. M.

de Gamachiis. de Gamacheid de Gawnc~t'M.

de ~utomonie. de Ausemonte. de Ausomont.

Ce pouillé a été aussi .reproduit dans le Poullier général des Év. de

France (Bibt. imp. ms. du fonds S.-Germain, n<* 879, t. U); mais les

noms latins, traduits et) français, ont été fréquemment ou altérés, ou

présentés sous une forme ancienne; c'est ainsi que FArchidiaconé de

Ponthieu (Pontinensis, plus habituellement que Pontivensis) a été

traduit A. de Pontineux, le Doyenné de Roboreto (de Routroy) a été

traduit D. de Roboret, forme qui se trouve aussi dans le pouillé

'it99;iejD.deBM!fendtO (de Doullens ou Dour)ens)aéte traduit:

D. du Leude uu de Du!en, ou Chrétienté de DuMett.

En résumé, pour l'état le plus ancien des'divisions ecclésiastiques

du diocèse d'Amiens, on possède d'excellents et de nombreux maté-

riaux. Le pouiHé original dont il existe plusieurs copies, les unes
du XtY", la plupart du xvt° siècle, et qui a été imprimé par Attifa

en <6M, remonte à l'année t30). L'or!gi~a) paraît être celui qui fait

partie d'un précieux ms. du xtf siècle (petit in-fol. sur véiin),

cité sous le titre de Cartulaire A, qui a existé autrefois aux archives

de)'évéché,etque dom Grenier a bien connu, puisqu'il en a fait

une copie que j'ai déjà citée. Cepouitté fut signalé par M. Bouthors

en t84S, à l'attention de la Société des Antiquaires de Picardie, et
M. Garnier en prépare la publication 1. Ayant consulté en 1859 les

pouillés de la bibliothèque d'Amiens, grâce à l'obligeance du savant

bibliothécaire de cette ville, j'ai pu constater les rapports intimes

de plusieurs d'entre eux avec plusieurs pouillés que j'avais examinés

à la Bibliothèque impériale, soit dans les mss. de dom Grenier

(xn* paquet, 5° liasse, fol.64a85,peut-être aussi fol. 12 à 28, dans

i. BuH. Soc.~nit~. Pic., t. m, p. M6;Mem., t.XVn.p.HS.On

reeonrja!t()u'a)a rédaction primitive du pouillé, qui remonte an com-

mencement du XtV siècte, ontété faites de nombreuses additions soit

pour les personnes, soit. pour quelques changements dans les éta-
blissements

religieux.–A
!a Bn du pouitte on lit cette t!ste de

Doyennes dont t ordre diffère peu de celui du texte n)ême Procu-
fatt'one~ dotntTtt ept~copt in dt'ocest ~4ntb. de onHO CCCprt'mo. Pecet-

no<u9 Vtn(tcur<tj. D. DuHendu. D. Pttttontt. D. de Jtfat-

!<aco.–D.de Pt'cej/0.–D. <<eBon'<ttt<D. deOj/Mmont.–D.

deGamac/ms.–D.~btxKMM! –O.de Ntta.–D. de~/otuteroio.

D. de rtorM. D. S. /ftcAar'<. D. fo'M<acetM!<. D. de

Encra.–D. de Zehuno. D. de 7!o6orefo. D.onh<dM)'deW).
D. de ~foroho.
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le classement actuel, t.
78),

et que celui-ci indique comme une

copie du Cartulaire A des anoecnes archives de t'évëehé d'Amiens;
soit dans plusieurs autres msa.savoir 5!99 de l'ancien fonds.

latin intitulé Pluvier des bene~ice~ d'Amiens (xvf siècle, le même

qui a été publié par Alliot, et un autre pouiiié d'Amiens qui se trouve

dans ce même vol.); 5535 (in-8) intituté Oùt~uartu~t Eccl.
j4m0ta!tms)se< Po<pt)'Ct<m ~cc!. j<mt. (XYf sieeie: .ta liste (les bé-
néfices est ta suite de

i'Obituaire);5:f8 Po/)//)<. dioe. ~tmt.

(xv)t° siècle, fol. i à M);–5525 Catalogue des Be'ne'/tce.t et

~t'c/tt'dtacona~ de la ville d'Amiens « du comté de Ponthieu

(xvt° siècle).

]) n'existe entre ces différents pouiDés que de très-faibies diffé-

rences, soit dans la forme des noms de lieux, soit dans l'ordre des

Doyennes. Dans le pouillé n" 5535, sont indiqués )9 Doy. ruraux

dans ie n"
52)8, 20, et (p. 5) 2t; dans le n" 5<M), on en voit 2f,

ainsi que dans les deux copies de dom Grenier. Les )9 noyennëssont

indiques dans un synode d'Amiens de 1586 (~cie~de~'E~. d'~m'm~,

t. I, p. t97). Il me parait évident que ces pouillés ont tous eu une

source commune et que les modifications fort ië~ères, apportées

depuis la fin du xn)* siècle jusque vers le milieu du xvn*, ont ëtë

introduites dans les copies successives d'un même pouillé rédigé

primitivement en latin.

Il. C'est, en générât, à un système différent que se rapporte une

série de puuiiies du diocèse d'Amiens non moins nombreux et plus
variés. Ce sont les poui!)ës rédiges en français, queiques-unsavant,
maif, la plupart après l'augmentation du nombre des Doyennes ruraux.
Les premiers se rapprochent davantage du plan des pouillés primitifs

tel est celui imprimé par Alliot dans le /'ou<He général de~'fance,
~rcAf). de Tt/Mtmt (t648, in-4), et qui n'a encore que 2t Doyennes.

Douze pouiiies, au moins, se rapportent à cette seconde série. Je

citerai, entre autres, plusieurs des listes, partielles ou complètes, re-

cueillies par dom Grenier (loc. e<< fol. M à )03, 42 à
38); d'âpres

deux mss. de Saint-Cermain des Prés, l'un intitulé .tMnont-

brement des archevéchés et e'tje'c/tM de France, avec la <aa:e imposée

sur eua; en )5)6, t. tif, f" 227; l'autre Pouillé géneral des ar<:<tec.

de /r«"ce, t. H, fol. 42t. Ce dernier recueil existe encore à la Biblio-

thequ~ imp., fonds S.-Germ., n" 879. Le pouillé d'Amiens est dans le

t. fol. 42t, mais il est génëraiement rédige avec peu de soin.

Les pouillés mss. les plus importants de cette série sont i

1~. Celui conservé dans la iîfbi. communale d'Amiens (n*" 513 et

5)4,2 vol. in-4), évide!Hment du xvn'siecie.etintituié: Hegistre-pouitté

des paroisses du dioc. d'Amiens, dressé de )6M à t695 par l'évêque

Henri Feydeau de Brou. Les indications à remplir, suivant uu modèle

imprimé, étaient les sùifantes patron, Seigneur, décimateur,

revenus, canonicats, revenus de la fabrique, réparations, ornements,

curés. M. Garnier l'a signalé, le nremier, dans son Catalogue des mss.

ile la Bibl. d'Amiens, t843, p. 4t.

2". Le pouiiié complet dont une copie existe dans les mss. de

D. Grenier, paquet xn, 5' liasse (ou t. 78. fol. t à )t), sous ce titre

Catalogue des j'aro~~e~ du diocése; catal. des cuf~s', etc., ûrec~e~
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};ftrotMM, les cu~'es et le nombre des feux f< des habitants. M n'est

pas daté, mais il parait être une copie abrégée de celui de la biblio-

thèque d'Amiens en deux volumes, ou de celui de l'évêché en un vo-

iume in-4. contient, conjnie !ui,23Doycnnés.etest, par conséquent,
antérieur à la création des Doyennés d'tlornoy, de S.-Valéry et de

Mons. I.es paroisses sont disposées dans chaque Doyenne peu près
suivant l'ordre

alphabétique.
Le nombre des feux et des habitants y

est pareillement indiqué.
3°. Un pouillédu xvm° siècle (t vol. in-4 de 50 p.), que M. Carnier

m'a communiqué et dont il espérait le don à la bibliothèque d'Amiens,

'comprend 25 Doyennés, avec l'indication des cures, leur valeur,
les noms des présentateurs) des collateurs et des titulaires.

4". /'out~e, ou det'om~rement des y'arot'~sM du diocèse d'Mt'e~~

dressé en t?36 (bibliotn. del'évëchéd'An)iens).analogue~upMséden[.

5~. Un pouillé qui fait partie de. portefeuilles de Fontettc, t.
XXVH,

0° t8 (Bib). imp.). On y trouve les 21 Doyennés ruraux disposés daus

l'ordre des anciens pouillés latins.

6°. Expilly (Dictionn. oeo~r.. de la Frottfe) a publié la liste des

paroisses du dioc. d'Amiens; distribuées suivant les Doyennés.
7°. La Bibliothèque de la ville de Paris possédait un pouillé d'A-

miens (n)ss. n° 385). Il est indiqué dans la MM. hist. de Fontctte

(t.IV, p.32): je l'ai vainement cherché.

8°. Plusieurs des ~i~noMOc/ts ht'~ortqucs et géographiques de la
Picardie ((753-Ï786) présentent l'état du diocèse d'Amiens.,Celui de

l'année 1754 contient la liste~de 26 Doyennés ruraux par ordre alpha-

bétique, avec les noms des Doyens. On voit
qu'aucun d'eux n'était

curé du chef-lieu de Doyeuné dont il était titulaire.

La liste des huit anciens Doyennés ruraux ou dé Chrétienté, et

des paroisses de chacun d'eux dans l'Archidiaconé de Ponthieu, est
insérée dans l'Hfst. ecelés. d'~tobeot'Heparle P. Ignace ((646).

Lps listes des paroisses des Doyennés de Doullens, deMoMtdidier

~t d'Encre se trouvent dans les histoires de ces Doyennés publiées

par le P. Daire; celles des Doyennés de Conty, Poix, Corbie, Fouilloy,

Piequigny, Moreuil. Mailly, Lihons, Avenescourt, )toyo et Rouvroy,
dans les histoires inédites de ces Doyennés par le même auteur, que

possède la bibliothèque de la ville d'Amiens.

Dans la plupart des pouiltés modernes rédigés en français depuis
la seconde moitié du xvtf siècle, jusqu'en 1790, mais non dans celui

imprimé en 1648, la liste des Doyennés est disposée suivant l'ordre

alphabétique. En voici, d'après le mss. de la Bibt. d'Amiens en deux

volumes, rédigé vers 1692, le tableau le plus complet.

ARCmDIACOXË D'AM~EfS.

Doyennés ruraux.

<. Conty. s. Mailly.
2. Davenescourt. 9. Montdidier.

3. Doullens. )0. Moreui).-

4. Encre. n. l'icquigny.
5. Fouilloy. i2. poix.

6. Grandvilliers. <3. itouvroy.
7. Lihons. 14. Vinacourt.
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Doyennés ruraux.

15. Abbeville. 2).[Mons].

iG.Auxy-te-CMteau. as.Montrcuit.

i7.L'Abroge. 23. Oisernont.

iS.Airaines. 24. Rue.

19. Gamaches. zs.Saint-Riquier.

2o. Hornoy). 26. [Saint-Valery].

LesjDoyennês nouveaux que présente cette liste, ainsijque les au-

res pouillés de la même époque,[et surtout celui de 1754 (/«m. de

Pic.). sont tes D. de Grandvilliers et d'Avenescourt ou Davenescuurt,
danst'Archidiaconed'Autieus. !)s avaient été crées durant )''XYn* siè-

c)e(t630 et 1644)aux dépens des Doyennés de Poix et de Mont-
didier. t.'Archidiaconé de Ponthieu en contient quatre nouveaux,

créés seulement vers la tin du xv~" siècle, ceux d'Auxy, d'Hornoy, de

MonsetdeSaint-Va!cry',tbrmes aux dépens deDoyennesptus an-

ciens', comme il a éte indique dans le tableau placé en tète de ce

diocèse. Mais, quoique inscrits dans les tables de ce pouillé, ces
Doyennes ne figurent pas dans le texte, parce qu'ils sont, en en'et,

postérieurs à sa rédaction. te Doyenné ancien de /fo)/et( si o</<o, de

l'Archidiaconë d'Amiens, dans les anciens poui)!és, a disparu.

Le plus récent de c'es Doyennés estcciuideMons, qui ne figure pas
encore dans le Benom6remen<dct!36.

Le Doyenné d'Encre est indiqué quelquefois de Saint-Germain d'En-

cre, ou d'Albert; celui de Lihons est aussi nommé de t.ehun celui

de )/Abroye (de ~rborea) est désigné à tort D. de )!roy, dans le

pouH!édei6't8.

La division ecclésiastique par Doyennés ruraux était si ancienne et

d'un usage si général dans ta portion de la Picardie qui comprenait le

diocèse d'Amiens, qu'elle était devenue,en grande partie,ceUe de la

)Mridictioi~ financière des Elections de la Généralité d'Amiens.

L'Etection d'Amiens, celles de ))ou)ens et d'Abbeville reunies, ou do

Ponthien.Ctaientdivisëes par Doycnnés, qui correspondaienttous aux

Doyennés ruraux- C'est,du moins, selon cet ordre que sont indiquées

tes communes, dans le Dénombrenienl du t'o'/aume, par Saugrain.

(Ëd. in-12 de )709. t. t. p. 49 et 6t. Ëd. in-tde t7M,p. 37.)

L'importance
et l'ancienneté relatives des Doyennés sont peut-être

indiquees par leur ordre de distribution dans les plus anciens pouil-
lés. Cet ordre est demeuré, a très-peu près, constant depuis ta fin du

X))i° siècle jusque vers la fin du xvn°.

). Le Doyenné de Saint-Valery fut crée aux dépens de celui de Ga-

maches, et les autres de !'Arcbidiaconc de PonthiOt aux dépens de
ceux d'Airaines et d'Oiscmont. Le nombre de vingt-six Doyennés est

indique dans le ~'m.~ut' la Ge~e'rft<t<e'm«nf,rêdige vers iMf) par
l'intendant M. Bignon.
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.E<o< ecc!Mt<Mtt~ue du diocèse d'~mt'ens. Collégiales et Abbayes.

Suivant lePouilte d'Alliot, impr. en i648, le diocèse renfermait

777 cures et 460 chapelles, 18 abbayes, 25 prieurés (ce nombre était pro-

bablement supérieur, commeon le voit,au xvH~siéclo),20maladreries.

Vers le milieu du xv'n" siècle, d'après dom Vaissette (Ge'o~f., Il), et

Kxpilly (Dict., t. i), le diocèse d'Amiens contenait 776 ou 780 paroisses
pt 100 ou i03,~u i07 annexes ou secours, 12 ou 14 collégiales, en corn-

prenant la cathédrale; 20 abbayes d'hommes, 6 de femmes, 66 prieu-
rés conventuels; 26 communautés d'hommes, 22 de femmes, 6 com-

manderies. Suivant le N. GtiH. christ. (t. X, t75t, col. <t49), on

comptait alors dans le diocèse d'Amiens 26 Doyennés ruraux, 781 pa-

roisses, )00 annexes, 57 prieurés, 15 collégiales. 25 abbayes.

OnpeutvoirdanstetaMeau.entetedece diocèse, la distribution des

paroisses dans chaque Doyen né.

Collégiales.

CoUégiate de la cathédrale (Capitul. j4m6t~ne')M). De Saint-Fir-

min d'Amiens. De Saint-Nicolas d'Amiens. De Saint-Florent de

Koye(C. ~!o;/enM). –UeSaint-WuIfrand'Abbevilte(C. ~6bft<M~)tttB).
Ue Saint-Firmin de Montreuit. De Notre-Dame de Noyelles.

DeLongpré(C.<tetongo';)r(tio).– De Saint-Mathieu de Fouilloy (C.

FoUt'aMMe).– De Saint-Mathieu de Picquigny (C. Pinconiense).

De Gamaches (C. de GamftC/M'ttJ.– De Vignacourt (C. de Vinacurte).

~b6o)/M.

0. de Saint-Benoit.H.

Abb. S. Petri de Corbeia (S.-Pierre de Corhie\ à 4 ). d'Amiens;

fondée vers 657 ou 662 l'une des plus célèbres abbayes de France.

-De Sta Maria ForMtt ~fbtKn<ertt (Forest-Montier), à 3 lieues 1/2

d'Abbeville; fondée en 640 ou 675.

De S. Fusciano ad A'emora,<!e! in ~Vonore (Saint-Fuseien-aux-

Bois-lès-Amiens), à 2 lieues de cette ville fondée en 880, rétablie en

tt05.

De S. Judoco, xe! Judoci cella super wre (Saint-Josse-sur-
mer, en Ponthieu), à2lieues de Montreuil, sur les limites des diocèses
d'Amiens et de Boulogne fondée vers 793.

De S. Salvio, oe~ de ~onas<)'to!o super mare (Saint-Sauve de

Montreuil-sur-mer~; fondée vers 792.

S. ~edt.!<) de 37oro!o (Saint-Va?t de Moreuil), en Santerre,

entre Corbie etMontdidier; fondée en tt09.

–S. Bicharii de Pontivio, vel Centula (Saint-Riquier en Pon-

thieu, primitivement Centule), à 2 lieues d'Abbeville fondée de 630

à 640.
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-S. ~'a~artCtCd t~are, seu Vt'n~, MM Leuconaus (Saint-

Valery en Yimeu), à 4 lieues d'Abbeville; fondée de 6t4 à 627, reta-

Niea)aSndux*siëe)e.

O.deSaint-Benott.F.

Abb. S. ~u«reoer<a; apud 3/o')e(ro<tunt ad mare (Sainte-Austre-

berte de Montreuil) fondée vers )050.

De Bertolcurti (Dertaucourt),
à 5lieues d'Abbeville; fondée

en fC93.

S. ~t'chtteK~ de Dtfrhnd. ee! de Dulendio. xn° s* (Saint-Dlichel

deDauUens),a5jieuesd'Amiens.

0. de Citeaux. H.

6&. de Caro-Campo (Cercamps ou Cherebamp en Artois); fondée
en u40.

De Garda, vel de Gardo (le Gard-sur-Somme), à une t/2 lieue E.

de Picquigny fondée en 037.

De Loco-Dei (Lieu-Dieu), à Beauchamps; fondée en ))90ou t)9f.

De Va lloriis, seu de t'aHoh'a, ~eu de Balancia (Valloires), près

Il esdin fondée en H38.

0. de Citeaux. F.

Abb. de /7MpaHta (Espagne);, fondée en i)?e, puis transférée à

AbbeYiite.

D< Pot'ac<'io(Parac)et); fondée en t'!t8, transférée à Amiens.

DetVoHencMrta,<eude~eHa<;«r<t(Vinencourt,p)esAnxy-)f-CM-

teau-en-Ponthieu); fondée vers )annduï)*6* puis transférée à

Abbeville.

0. de Saint-Augustin. H.

.~H'.deS..<tcAeo~o(Saint-Acbeu]). près d'Amiens; d'abord collé-

giate.auvn'' s°. puis en
jOM, puisabb.auxn's*.

De C/"<'o-f/e<°) <euf<a'/e<um fC~ir-Faux), près db Doullens,

a 5 lieues d'Amiens,'entre Amiens ctArras; fondée en tt4o.

-S. Martini de GemeH« fSaint-Martin-aux'Jumeaux, à Amien~~

d'abord coUégiate, puis érigée eh abbaye en U45, unie a i'ëvccbc

en 1565.

S. J/orta; de ~M)gno!to (Mainte-Marie de Visigneul ou Visigno)).

0. de Prémontré. H.

Abb. S. jf~dre.c in nenMre (Saint-André-aux-Bois), à 2 lieues de

HesdinetdeMontrcu)t,tbndëeent~63.

S. Judoci in oemore, 'et Domni Afnftint
(Dommartin,

autre-

ment Saint-Josse-aux-Bois; fondée en 1159.

S. yooHnt't tit .f)mt'Mt)t< (Saint-Jean-léz-Amiens); fondée en t tM.

48
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S. Petri de SeHncMria, t;e! de S'tmcttrtt (Saint-Pierre-lez-

Setlinc.ourL);fondéeenu3t.
De Siriaco t'nprattt.~aint-Sery-aux-Prés), presBIaugy, entre

AumaleetEu;fondéeeu)H7.

Sources de la géographie et de l'histoire ecclésiastiques

dudtOCMGd'~?)tt!;?t3.

Cartes.

La Picardie comprenait, en totalité ou en partie, sept diocèses

Soissons. Noyon. Sentis. Beauvais. Amiens.
J~apn

et

Boutonne.

0-

Dans les notes du Dinccse de Noyon (p. 279),j'ai déjà réuni l'indica-

tion des principales cartes,quipeuvcntétre utilement consultées pour

rétnde de la Topographie ancienne de la Picardie en~énéral; je me

hume a rappeler ici les plus importantes celle de Jolivet (1560);

celles dcsAtlasdeMcrcator,d'Orielius,de H"ndius,de Blaeu, aux xvto

et xvt[~ siècles; celles de Sanson (t648-t65t-iM7-t67));–

deJaiHot,en2feuil!(iS()6!tt,ctsurtoutcel~esdet708ett733);–
de II. Nolin«69'i-]699-~i2-)7T7);–de'N. Derer(t709ett'7t'o):–de

Desnos ()762); de G. Deli.slo'(t7<H-no4.t7H);–deBnaehe(l7')5);

–deR.de'Vaugundy(t753).
Les divisions territoriales politiques sont marquées sur la plupart

de ces cartes.

Les divisions ecclésiastiques du diocèse d'Amiens se trouvent sur
les cartes suivantes.

.Bei~'cft SecK'tdc, Province tte Ti/tetms, par N. Sanson. Paris, i66~.

t t'cniHe in-fol. Les noms des vingt-deux Doyennés ruraux de la divi-

sioola~usancienneysqntindtqucs.'
La carte des parLies septentrionale et occidentale de la même Pro-

vince
ecclésiastique, par Nplin, jointe au N. Gotitfi cArMtioTtft,

tome X, t75t, ne contient, au contraire, comme toutes celles de ce

recueil, que les indications des abbayes du diocèse d'Amiens et
nullement les subdivisions Archidiaconales et Décanales, qui sont
sur les deux cartes du diocèse, par N. Sanson.

Carte du diocèse d'Amiens en deux feuilles, par N. Sanson, pu-
Miëesuuscestitres:

.~m6t'<~tt. –~rc/~dî~coïte d'~ntt'eHs, dc'Eufsc/te d'Amiens, où

sont les Balliage etËstec(iO)t~tnttctM,mptn'<!e ffe))os!e et E~ecft'Ott

de ~OtHdMier, E<tectto't de Doulens, en pfn'hf, etc. Paris, iM6, une

feuillein-rol.d.,cdit.det66'unefeuille.
Britanni. ~rchtdMcone de font~t'ett. dans l'Ecesché d'~mten<,

où sont les Comté, Sc~esc/Kiu-ïse'e et Es~dt'n~ ~e PoT)tht'eu, ~cn't'e dMt4

Bnllinge et Eslection d'-4?mejt$ et de l'Eslection de Dot~e~ etc. Pa-

ris,i656,U!!efeuiUein-t'ol.–f~édit.de~G~9.

!1 doit exister une édition de ces deux cartes, publiée en 1742, par

Bobert.

Les nouveaux Doyennés ne sont pas indiqués sur les cartes de
Sanson.

Je ne connais aucune autre carte du diocèse d'Amiens où aient

été reportées les limites des subdivisions ecclésiastiques. La carte his-
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torique et ecclésiastique de la Picardie. par M. Roger (1843), ne con-

tientquelcstimitcsdesdiocèsesettesnomsttesabbaves.
Tout récemment (i 858-59), une carte ms. de ceté'ëché, présen-

tanti'étataniéricurat789,n'is en rapportavect'étatactuel,a a été

offerte par l'auteur, M. Lipsin, de )!outognc,a à la Société des Anti-

quaires de Picardie.

Pouillés.

J'ai indique précédemment, à. l'articlé des Archidiaconés et des

Doyennés ruraux, les principaux pouillés du diocèse d'Amiens, n~anu-

scrits ou imprimés, complets
ou

partiels. J'en connais plus de
vingt,

se rapportant à deux types différents les uns, rédigés principatement
en latin, qui ont eu pour baseiepouiilëdetSOt.etne s'enëcartantque

par de faibles modifications dan!! le nombredes paroisses et des Doyen.
nés les autres, rédigés en français et présentant tantôt ta traduction

plus ou moins fidèle des pouiiiés primitifs, tantôt une rédaction diffé-

rcute, une distribution presque cun.sLaîue des Doyeunéspar ordre

aiphabétique et contenant les nouveaux Doyennés qui forent ajoutés à

la fin du xv)i* siècle et pendant le x\'m' a la division primitive.

Un pouitté généra) du diocèse d'Amiens avait été préparé et annoncé

en <765, par le P. Daire, auteur d'ouvrages importants sur l'histoire

et t.'i
géographie de cette portion de la Picardie. Ce pouillé devait être

accompagné de notices nistonquessur chaque paroisse, église, abbaye,
et sur les villages rchniirquabtf.s par quetque~ souvenirs historiques.

L'auteur aurait imité l'Histoire du diocèse de Paris part'ahbé Lebeuf.
On peut regarder comme des'portions de ce grand ouvrage,

tesvo-

lumes qu'il publia sur.!es[)oye"nésdeMo))tdidier(t7C5,)2), de

Doullens, de Orandvitiiers et d'Encre (1784),
ainsi que tes histoires

restées manuscrites de plusieurs autres Doyennés ruraux et que j'ai
indiquées précédemment. Les notices très-instructives, insérées parte

môtne écrivain dans i'j'U~no~achdePt'car~t't', qu'il rédigea depuis 1753

jusqu'à i759, se rattachaient sans doute aussi au même travail.

Tout récemment (t859), un ecclésiastique, auteur de
plusieurs

mé-

moires historiques, M. Decagny, a annoncé à la Société des Anti-

quaires de Picardie qu'il préparait un pouitté général de l'ancien dio-
cèse d'Ainiens. La hase de son travail serait un pouillé manuscrit du

milieu du xvi~sièete. C'est très-vraisembtabtementia copie d'un

de ceux que possède tabihHothcqucde la ville ou celle de l'évêché

d'Amiens.
De son coté, M. Garnier se propose de con'ptéter la publication ré-

cente du ~o~M, contenant le Dénombrement du Temporel de l'évê-

ché,en!3m,par celle du pouiltéorigiDaldont la rédaction remonte

à la même époque-
Ce sera un travail très-utile à la

géographie ecclésiastique de la Pi-

cardie, ).urtout si ce pouillé rédigé sur la même hase que cetui publié

en ;62(i, contient avec plus d'exactitude les indications et les rappro-

i. Préf. de t'Bf!<. eccl. de la ville et du Doyenné de Montdidier.
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chements topographiques qui manquent toujours dans les éditions

depouillésimpriméesparAlliot.

Sources de l'histoire e< de la, gM~ropMe ecclésiastiques du diocèse

d'~nxetM, autres que les cartes et <et poutre'

J9t)<fmen<j manujcf«s.

La Picardie, et en particulier le diocèse d'Amiens, qui n'ont point
encore d'histoire générale et détaillée, conforme au plan des gran-
des histoires de plusieurs autres provinces publiées par les Bénédic-

tins, possède cependant des trésors véritables de documents, ainsi

que des travaux d'érudition historique ou géographique auxquels

rien n'est supérieur dans auctmeantre partie delà France, et qui
sont vraiment dignes de la patrie de Ru Cange et de dom Bouquet.

Ces collectious inappréciables, si habituellement consultées par les

érudits modernes, ont été citées déjà plusieurs fois dans cet ou-

vrage ce sont celles de Du Cange et de dom Grenier, conservées
l'une et l'autre dans des dépôts publics de Paris. La première, formée

pendant la seconde moitié du xvn° siècle, est conservée en partie à

laUibliothèque impériale, en partie àce)Iedel'At'senal;eUeest,
à beaucoup près, la moins considérable. A des travaux uniquement
relatifs à la Picardie elle réunit de plus nombreux matérmux re-

cueillis et utilisés, seulement en partie, par quelques savantes dis-
sertations de l'auteur sur des questions variées de l'histoire et de la

géographie delà France au mo}'enâge.))u Cange .avaitpui)iié,de

son vivant, tant et de si savants, de si admirables ouvrages, qu'on

n'est pas moins étonné de ceux qu'il n'eut pas le temps de ter-

miner.

L'autre collection, formée un siècle plus tard, de documents ori-

ginaux de toute s~rte, ou d'écrits de seconde mam, mais tous exclu-

sivement concernant la Picardie, est celle que dom G'enierrecuei)i![

etmitenordrependantiasecondemoitié du XYln" siècle.Ktlepré-

semaii, dès lors, le fruit des recherches et des trav.mx c'mjmencés

uans le même but d'une histoire générale de la Picardie, vers t7~0,

par dom Mo'gé. supérieur de l'abbaye de Corbie et historiographe
de la province, qui mourut vos 1147, et par dom Cafnaux auquel
dom Grenier survécut seul en t777. Cette collection, qui n'a gardé

que le nom de D. Grenier, est conservée it la Uibh"tlièque tmpé-
riale où elle forme plus de deux cents volumes in-fdbo, d!Stribuës

primiti'ement en treu.e paquets et chacun en du nombreuses lias:.e!t;
elle est uniquement relative à la Picardie

t. Entre autres sources de renseignements sur ces
deux collections,

on peut cons~tter~esmënjoircs suivants:

Notice sur la vie et les ouern~M DM Fresne, sieur Du Cange, et

~ppendtce indiquant ses <eMcre~ imprimées et mM., par M. tjardouiu

(J/em.de ~o&'oc.ttM~/K. deP<c.,[. n, p. )28 à t?o);–deux notices

beaucoupplus ancienfjcs dH Du Frcsnc d'Aubigny, petit-neveu de Uu
Cange, et du professeur Uuvai (Jo[<nta< des savants, )?5' ainsi
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Parmi tes manuscrits de Du Cange concernant la Pirardie, on re-

marque d'abordun P)an ou Dessin, très-complet, de l'histoire de cette

province, imprimé déjà dans le Journal des savants (1749, p. 833j;'
de nombreux extraits de cartu!aires, d'obituaires, d'inventaires

de titres d'abbayes, d'ëgtisescoHcgi.'des, de registres civils destinés

àset'virde~feMt'Ma!7~<Ot''e de Picardie. Une histoire des

comtes d'Amiens publiée cn i8'<0, par M. Hardouin, sous le titre

d'Histoire de l'état de la ville d'Amiens et de ses comtes Une his-

toire des comtes de Ponthieu et des vicomtes o'Abbeviite; dc.-t

mémoires pour l'histoire des c'cqucs d'Amiens; des matériaux

pour un Nobiliaire de Picardie;- de nombreuses annotations sur

l'ouvrage des Antiquités d'Amiens pardeLaMoriièrc, etc.

).a partie des manuscrits consence à la bibliothèque do l'Arsenal

consiste surtout en un exemplaire de l'histoire inachevée des cveqncs

d'Amiens (Hist.,
n" MC); en une histoire dn comté d'Amiens (<(/

no
237) et en un recueil d'extraits, en cinq volumes in-folio, con-

t~tfant uu martyrologe du diocèse, des inventaires de titres, de

cartulaij'es et d'histoires d'abbayes, plusieurs géneslogies, des épi-

taphes, en un n:ot une grande variété de documents divers sur l'his-

toire religieuse et civile de la Picardie. ·

).a collection de dom Grenier est beaucoup trop considérable et

trop exclusivement relative à la Picardie pour qu'il soit possible d'en

donner ici une analyse. Voici cependant quelques-uns des manuscrits

tes plus importants pour l'histoire du diucese d'Amiens.

Un inventairedétaillé, mais incomplet, de cette collection se trouve

dans les 8* 9" et iu* liasses du t6' paquet, sous le titre de C<t~o~t<c

a~)/t(tt)«!'</ue des ouvrages, extraits, ou pièces, tant t'm))rt'me.t que

mnmuscj'î~, que les /ttN/orte/tt de Pt'cordt'e ont ettfve les mains.

t'es plans généraux três-détaillés de l'histoire de Picardie rédigés
par dom Caffianx se trouvent dans la t" liasse du 'j?° paquet.

~tf~ret cArc~o~t'qu~ qui ~e~uen~ ~rutr à r/n~<"t'rc fL'c~e'-

«Oit~tte et civile du diocete d'Amiens, extraits de pf«s!e«t's a"-

qu'un mémoire intéressant de M. Feugère intitulé Étude sur la

de et les ouvrages de Dit L'auge. Paris. t852,itt-8.

~o"t~e de~ m~jttt&crt~ compo~nt~ la f'o~ec~o~ de dom Gre-

~t<r.!M)-<a/')Co)'dte,d<tt~t&<totheqt<edttrot,parM.Ch.Du-

t\H)r.(,tyftn.de<(tSoc.dMj4n<t~.<<e~tc.,t.)I.p.3S53tT4.)

Ceue!is!e. qui m'a ë[ë!~rtuti!fpuNr mes premières recherches
dans cette coHecti!.n,n.ëriteraini'ëtre'on~p!ëtée par t'iHtprcssion des

t'hies dë~ittées et des p)ans~ënef<iux de l'histoire de t'ica!dic,

rédiges par U. Grenier tu~-mCn.e (J6° et 2!' paquets). M. Damiens,

m'cieti professeur de t'Universitc, prépare utK: liste complète des

mss.deD.Grenif;

Un'memt~'e distingue de '~Sneiëte de'; An!iq.df Picardie. qui

avait dcj~pubiië et) )it4u l'Histoire des ca?~~Md'~4~tï6"s~Ai. Har-
douin, fut charge par cette compagnie,

en (850. de ittire dans les

autres manuscrits de Uu Cange uu chui~ de ceux qui mériteraient

tcptusd'ctrepuhtiés.



TOPOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUE570

teurs et d'anciens mtmuscn'ts, par Decourt. 2 vot. in-folio (t" pa-

quet, t" et 2* liasses). Ces mémoires ont été rédigés pendant

le xvn" siècle. Il eu existe une copie dans la Bibliothèque
communale

d'Amiens.

Une copie de l'Histoire des comtes d'~imtOM, de Du Cange,
avec

une critique accompagnée
de preuves, par

dom Grenier (t" paquet,

pliasse).
Notes critiques

de dom j~onge sur !e m~me otcrsge (t5° paquet,

7°Uasse).
BtttOt're de Montdidier, inventaires de titres, orjdonnances

et autres pièces concernant cette ville ('2''paquet,3" )iass~).

–~Mfotrede~ontdtdt'er, écrite en t!43, par M. Seitiie'- (t4'pa-

quet, 3° liasse). Autres documents concernant ceLte même ville

(~6°paouet,4''iiasse).
Pièces relatives à plusieurs

communes de Picardie (4* paquet,

a'etS'iiasses). J.,

Pièces coneernani l'histoire de l'abbaye de Corbie.

Documents nombreux et variés parmi lesquels le Nécrologe et

un recueil de documents ou preuves
de l'histoire de cette abbaye.

UM~

Des Extraits de cŒr<«<atres.

Une Histoire de la ville et comte de Corbie, par dom Grenier,

en 3 vo). (~ paquet, 5* liasse; 5' paquet et 7* paquet,
5' liasse).

Un Pouillé de l'Abbaye.

B<o<if'rap/tiede~premter!oo6e.
Tah'!e des pièces justificatives de t'bist. de Corbie (6° paquet,

),o 2'et 3° liasses; tû° paquet. <)itsse;<3'paquet.
5° liasse;

15'paquet,6'iiasse; (e'-paquet, priasse; 2'paquet,2°basse).

Chronique du M' et comté de Ponthieu (6' paquet, 3" tiasse).

Extraits des cartttifM're~ du po~s
de Picquigny, au X![t° siècle

(7"paquet,3*)iasse).
–ExtrotMde~ caf<u!at!-e.! de l'abb. de Saiiit-Valéry (T paquet,

4' liasse)..
~~n. sur le Vimeu et le ;'o')i/nftf (7e paquet, 7" liasse).

Ot'cft'OttHOtre latin-fronçais des noms de villages de Picardie

('7°p!)quet,7*)~asse)..
J'ub/e alphabetique

des lievx de Picardie et projet de carte

io;)0t)ran/t.(t6''paquet, i"iiasse).Uansieft''paquet, itassestae,

se trouve une description par ordre alphabétique de nombreuses

localités de Picardie.
Notes et extraits concernant l'histoire d'Amiens (fO" paquet,

7e liasse).
Pouillés du diocèse d'Amiens et d'autres diocèses, pouillés

deieursabbayes(~'pnquet,5°Ha?se)..
JTTir. d'un obituaire de ;'e'ai. d'Amiens, xn' et xin" siècles

(it'paquet,t3'liasse).
M;n. pour

l'hist. ge'ter. de la prof.
de Picardie et l'histoire M

~mte'not.!(t4°paquet,l"iiasse).

E~(t-.dMcor<u!<nr<! des re! Célestins d'~mtens (i4' paquet,

3' liasse).

Bio9<-ap/ttedesftb!)e~de Sotni-J!toufer(t4''paquet,
5' iiasse).-
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E~<fa<tsdup!Manctencariu~n'ede fet)ec/)ed'mte<u(t4* pa-

quet, ~fiasse).

–ent. pour servir à <'A«t. ecclésiastique el civile de Saint-

Valery-sur-Somme. 7/M<ot're des seigneurs de
Saù~Ntert/.

Copie duh'creau'); chartes de cette ville (j6° paquct, 2'' fiasse).
CoMecit'oxs de chartes ctmccrHan~ diverses villes de l'icardie

(t6" paquet, 5" liasse).
–j4n)m<Mde l'ordre deSafn<-Beno:<; extr. rdatifs l'histoire

religieuse de Picardie (i6~ paquet, 6" fiasse).
Mémoires dicers t)OMt' f/tM<. civ. d'Amiens (i6° paquet.

7° liasse)..

P t

Une collection fort importante, qni se compose de 2i volumes

in-M., forme le tf paquet en entier comprenant de nombreuses

liasses. Elle est très-connue sous le nom de collectiou de H. de
L'Eperon et est intitulée /!ecM!~ ae me'mou'M historiques et <op'd-

~rMO/n~ms sur la Ptr;ardt'e
Hist. de t'~mt'eHOM et du Ponthieu (2° liasse).
~/t'«. de t'Bhcttûtt de J)/bHfdtdter(3' liasse).

7/ de cette ville ([7" iia~se).
~/t4'<o!'re des tidame.! de iaon, d'.4m<ettt et de Picquigny

(6" liasse).
//<!<. de h Picardie en gênera!, par M. de L'Eperon 8' et

9° fiasses).

~t0f;?'a~/tt'e des grands /totnme~ de Picardie (i0~ liasse).
~e'm. sur le ;Mt/t de Ponthieu au diocése d'~mt'ens (n" liasse).

~/em. hist. concernant Amiens et d'autres villes de Picardie
(t2' liasse).

Pouillé général de Picardie (20* fiasse).
Les t6° et )9' paquets contiennent surtout des généalogies, des

dépouillements d'historiens, des glossaires picards, etc.

Dans le 20' paquet, t" liasse, au milieu d'extraits de docu-

ments sur des usages singuliers et superstitieux de la Picardie,

sujet auquel sont aussi presque entièrement,consacrées les
pièces du

2't" paquet, se trouvent une description de f'e d'Amiens; des ~a-

~tt~t/noda~a du Chapitre et nn recueil d'épitaphes.

C'est dans la 2" et fa 3° liasse de- ce 2i)° paquet que sont com-

prises plusieurs des parties de t'tot~e de Picardie rédigée par
D. Grenier, et entre autres fVM<'oduK<t'0!Kt !'AMi. sen. de Pic., pu-

bfieecn t649 parfaSoc.desAritiq. dëf'ic. (tvof.)n.t"eh2tivraisuns).

L'Histoire de la Picardie fît ~enefa~ forme 6 cafncrp, et i'tA'-

toire de <(t cité d'Amiens, 2 cahiers; elle est accompagnée d'une

~!o~)'ft;)hî'e des grands /tOTnmeN de cette ville. D'autres portions
concernent tes diocèses de Beauvais, Bonfogne. Koyon, S''nhs, Sois-

sons, Laon, Térouanne, Vermand ou Saint-Quentin.

–DeMft))iio)t de la ot~ede~fontreuifet de M< comtes
(opaque;,

4° liasse).

i. Voir, sur cette coUection, le P. Daire dans son B'~<. t/e

~/on<dtdter, p. 9tï.



TOPOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUE872

CAron~ui! du Po))<A;'fM, par Kumet (ms. très-connu); –jt/<n).

sur ~o/nfu. par Dorgnies Defresne; JVotM~ur les comtes de

Ponthieu. Chartes concernant le Ponthieu (2t* paquet, 5" fiasse).

~~e'rt'auT ~tottr l'histoire du Vimeu.- Catalogue des 6'o!~<f-.<

de Vimeu (2~' paquet, !ii~se).

Le 22* paquet contient des parties de l'histoire de Picardie

rédigées par dom Grenier, entre autres une Histoire d'~m'em et de

ses (.'om<e!.

Le 23" paquet est presque entièrement composé de Recher-

ches historiques et de pt<cet jtt~t/tcttMDM sur Laon et le Lao-

notj.

-Chartes et autres documents concft'nftnf le Ponthieu (2t* paquet,

3' liasse). J.

Collection de chartes relatives à la Picardie, copiées la plupart
sur tes originaux, par dont Grenier (26" paquet, i", 2* et ])a~es;

27* paquet, 4° liasse; 28" paquet, 3° liasse; 30e paquet, i",
et 4' liasses).

Inventaire de tous les cartulaire.. du Chapitre 'd'Amiens.
Pouillé tfarcAtUM. Ca~a~o~u'* des principaux actes extraits

du registre des arc/t'cM de t'Ad<<! dé ville d'~mx'~ (2!< paquet,

2* liasse).

Cette énumeration. fort incomplète, des principaux éléments de la

collection de D. Grenier, qui concerne surtout le diocèse d'Amifns.

n'en donnerait qu'une idée tres-insufi!sante. Elle présente, en outre,

des matériaux du plus haut prix sur ptusieurs autres diocèse3 de la

Picardie, et j'ai indiqué quelques-uns des principaux.

Après les coUections de DnCange et de D. Grenier, on doit considé-

rer tes Archives départementales de la Somme comme une des nourfe.-t

les plus riches en documents originaux sur l'histoire ecclésiastique

du diocèse d'Amiens

La portion la plus importante provient des anciennes archives de
)'Evéché et du Chapitre de la Cathédrale tesctmrtes,qui y ~o~ten

fort grand numbre, avaient été classées, peu de temps avant !a Ré-

votution, par Lemoine.

Le cartulaire du Chapitre
a été conservé intégralement, il ne forme

pas moins de sept volumes originaux, in-4. rédigés pendant les xt<r,

xtv'ct x\'t*sicc)es, et accompagnés d'exeeitentsmdM, rédigés par ie

n'eme archiv~te. C'est le recueil le plus précieux pour t'histoirc

ecctésiastique de ce diocèse. Les archives de l'ancien ne UfBciatitësont

conservées au palais de justice d'Amiens, et complètent l'histoire de

l'administration épiscopate et capitulaire.

). Tableau des Archives <<e))af<emm(a~ Paris, 1848. in-4, p. <

Catalogue général ~MCfM'httfttr~ des j<r(;t'M departementn/M,

!'aris.t847,in-4,p.t'7ia~p<)rt<mr<M~rc'tm;Mdud'fpaffe-
ment de la Somme. )ar M. Il. Hardouin. (~/f'm.<)etoSoc. dft~nt.

de Pic., t. ), p. Ma.)
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On conserve aussi dans les archives de la Préfecture d'Amiens de9

pièces nomhrensesconcernantles eoliégialesdeSaint-Florent de Koye
et de Saint. Martin de Picquigny, les abbayes de Corbie, de Saint-Jean

d'Amiens, de Saiut-Fuscien, de Notre-Dame du (iard. et quelques

t'ragmfnLS moins importants, relatifs à d'autres établissements

religieux du diocèse, ainsi que d'autrfs documents plus nombreux
concernantles propriétés et les ramilles de la téodaiité de Picardie.

Les cartulaires les plus intéressants, après celui du Chapitre de la

Cathédrale, sont ceux de Saint-Martin-~ux-Jumeaux (0. S. A.), de ta

nn du X!t)" siècle, i vol. in-4; de l'abbaye de Vatoires en Ponthicu

(0. C.), ](t~ et xnt' siècles, ) yo). in-fol.; cet intéressant cartuiaire a

étéanaiyséparM. Bouthors(~em.deift Soc. dM~n<.<<eP)'c., il,i8f); );
'te Saint-Acheu), copie collationnée en )308; et une collection du

chartes originales de la même abbaye (du x')"au xv*sièctc).rassem-
btéesen )700,et formant une sorte de cartuiaire;–une copie faite au

xvm' siècle, en 2 vol. in-fol., des titres originaux de l'abbaye Notre-

Dame du ~ard

On y conserve aussi un recueil composé de chartes relatives au

Ponthieu'.

Les archives municipales de la ville d'Amiens sont également fort

importantes, mais surtout au point de vue de l'histoire communale

etpolitique. On y trouve une série précieuse de registres aux chartes,
aux dciihc'atiuns, et un très-grand no'n~re de pièces originales iso-

lées. Elles ont été soigneusement étudiées et dépouHioes pour le.
Recueil des tnnTtUTne~~ t~e'dt~ de l'Histoire ~[t Tiers Etat, ouvrage

qui, suivant le plan de son illustre auteur, M. Au; Thierry, devait em-

hrasser la France entière et qui ne comprend que les institutions de
la ville d'Amiens. C'est un nouvel honneur pour cette ville d'avoir
fourni, la première, les éléments de l'histoire approfondie du Tiers

Ëtat qui sert d'introduction à ce graud recueil

LaBibliothèque communaled'Amiens possède plusieurs mss. intéres-

sants pour l'histoire ecclésiastique du diocèse. On en peut vuir la liste

dans le Catolngue (iMEf';)«/'e<rt'MMHe des mM. décente
bibliothèque,

soigoeusefnent rédigé et puhiié en )8~3 par M. G~rnier. J'ai déjà cite

de ce dépôt public plusieurs pouillés le dénombrement du fempo-

re! de i'l!"éché en 1301 les manuscrits du P. Daire. La Kibliothèque
d'Amiens possède plusieurs recueils mss. de statuts de la province eu-

t. Les cartutaires des abbayes de Selincourt et de CerthMcourt, les

chartricrs de Picqu:gny et de fto~es ont été aussi conservas.

2. 3 vol.in-4. Paris, )84o-i856. (Coilect. de docHments inédits sur
l'Histoire de France.)

).es archives mu)ncipa)es ont aussi fourni à M. Houttiors une

partie des éléments de son savant ouvrage sur les Coutumes locales

du Baitiia'~e d'Amiens.

–'Sur lés archives det'Hotf) do ville d'Amiens, ou ptatôtsnrune par-
tie des registres aux cchennjges qui y sont conserva, on peut voir un
rapport de M. H. Duseve). (3/em. A fo -Soc. des~n<. fie Pt' [. tf, p. 8S.)
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clésiastiquc de Reims (n* 2~0, XV siècle), et des statuts synodaux de

l'église d'Amiens au xvf siècle(n" 386).
On y trouve une copie d'un ouvrage important, intitulé j/emorM

c/ft'ono/o~t~ftM Qtft'peutJen~ servir à l'histoire ecclésiastique., et civile

de la ville d'~)mt'e;)s, par Deconrt, conseiller du roi et eontrôtcur de

s~'s tinances en cette ville. Le ms. original de cet ouvrage, composé

auxvtH''sièctcetuoutl'auteurpstmorteni723,existeàlaBibtiotuè-

queintpériatc.
La Itibtiuthèquc d'Amiens possède aussi le ms.

original dcs~e'mot-

resde Pagés, marchand d')t'et]4', écrits à la ~n du xvH* siècle e< ait

commencement du XVH~, sur Amiens et la Picardie. On y trouve

de nombreux rensei~netneutH sur tes établissements ecctésiâstiques

de la ville et du diocèse. Ils ~nt été publiés, en partie, à Amiens, par

H.Dot'chet.'tYotumesontparude)856atS6o.
On trouve des nct~Hs très-précis sur les trois principaux dépôts de

documents historiques de la vitie d'Amiens,savoir:)esArchivesde
l'Hotei de ville, reUes de la Préfecture et celles du Greffe de la Cour

impériale, dans le tome du J!<cMC!7 de monuments de l'hist. du

Tiers Etat, par M. Aug. Thierry, p. 829 et suiv.

La ville d'Amiens ettasautfesvi~es; ainsi que les établissements

eceiésiastiques de ce ~i"cëse, tiennent une grande place dans le con-

sciencieux Catalogue des ïNa~tuscW~ î'~a/ï/ï~oï't'e de Picardie

publié par M. Cocheris et que j'ai déjà cité plusieurs fois. Tels sont

les articles consacrés à Amiens, à AhheviUe, à Corbie, à Gamaches,
à Grandviiiiérs'. Les indications principales consistent surtout en

titres ct~anatysps de Chartes originales possédées par la Bibliothèque

impériale ou les Archives de
l'Empire.

Les plus importants manuscrits concernantdes établissements

religieux du diocèse d'Amiens, et qui sont conservés dans les dépôts

publics de Paris, sont ceux de l'abbaye de Corbie, qui forment,

depuis t803, la Bibliothèque impëriatè un fonds spécial, l'un des

plus riches et des plus complets pour l'histoire d'un des plus célèbres

monastères d'Europe.
Les Cartulaires y sont au nombre de dix, sans parler d'inventaires

et de répertoires des titres, ainsi que de nombreux registres, d'obi-

tuaires, de rituels, etc., tous reiatifs à l'abbaye, énumérant les reve-

nus, propriétés et droits du monastère.

Parmi ces cartulaires, les plus précieux sont ceux désignés sous les

noms de Cartulaire noir; C. Blanc; C. Esdras; C. A'eAemt'fM: C. Aba-

cuc;C.j4~e~a~f/rc,é'rits aux xn)s.xtv",xv~etxvr° siècles. Les

plus anciens sont quatre petits cartulaires rédiges aux xt*, xu'' et

xvt° siècles. Tous ces recueils sont du plus grand prix pour la topo-

graphie du diocèi-e d'Amiens, où cette riche abbaye possédait des
domaines considérables. On en trouve une analyse très-detaitlée

<. ~e'm. de la Soc. des ~n<. de Picardie, t. X!I (i853), t. XDI (t854),

ett.XVt()859).
Ce catalogue analytique, distrihué par ordre alphabétique des com-

munes, s'arrête à l'article Gu~encourt.
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dans le travail de M. Cocheris (tt° partie, Soc. des Ant. de, Picardie,

t.X)H).

On voit dans le même fonds deux histoires de Corbie, savoir: His-

toria CorttMeMts, par Faut Bonncfout (n° 2C, xv~t° sièc!e\ renfer-
mant des pièces nombreuses relatives à l'abbaye, et l'Histoire de

Corbie, écrite au commencement du xvi" siècle par Ant. de Cauiain-

court, officiât de l'abbaye (ibid., n" 25), ainsi que plusieurs recueils de

pièces originales très-variées concernant aussi cette abbaye.
C'est donc à la Bibliothèque impériale qu'on trouverait les princi-

paux éléments d'une histoire et de ta publication d'u n eartalairo com-

plet de cette puissante abbaye, tant dans le fonds dont il vient d'être

'parié que dans.)a collection de dom Grenier citée précédemment.

Enfin, des chartes originales, au nombre de près de 30u0, sont conser-

vées dans les Archives départementales, qui possèdent en outre l'in-

ventaire des titres de Corbie en G vol. in-f", rédige an xvin" siècle

par l'archiviste <-emoine, qui composa pareiHement l'inventaire des

titres du Chapitre en plusieurs vo).in-f°.

t'a Bibliothèque communale' possède aussi des documents sur

Corbie qui ne manquent pas d'intérêt, entre autres une C~fo~tt'que et'

un abrégé de IW~ot're de cette abbaye par dom B. CoMuelin (1672-

1678), publiés par M. Garnier en t848 (Jlém. d~ la Soc. des Ant. l'ic.,

t. VIII).

La célébrité dont elle jouissait pendant le moyen âge, à laquelle

contribua puissamment son école ecclésiastique, doit faire attacher

du prix a tout ce qui peut en éclairer l'histoire. Aussi doit-on citer

ici les recherches approfondies sur les vicissitudes de l'ancienne

Bibliothèque deCorbie, communiquées récemment à l'Académie des

inscriptions et belles-lettres, par M. L. Delisie, l'un de ses membres

les pins versés dans la connaissance des sources historiques du

moyen aee'. 1.

~a Bibliothèque impériale possède quelques autres eartulaires d'ah-

bayes du diocèse d'Amiens, entre autres celui de St-t'ierrc de Lihons

(xtV et xy° siècles); des annaies de l'église Saint-Jean d'Amiens.

xyn'siccle (suppl. latin, 343); un Oht'tuat'tum coll. S.' tf~ttfrattt

Amb. (in-4°, suppl. latin, 549). J'ai indiqué ci-dessus les nombreux
extraits de eartulaires contenus dans les deux collections de Du Cange

et de dom Grenier (Bibl. imp. etBib!. de l'Arsenal).

Le cartulairc du comté de Ponthieu conservé à la Bihiioth~quo

impériale ( fonds des cartul. n" 65) 'est aussi une source histo-

t. Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque d'Amiens, par

M.Garnjer,<843,in-S.

'>

Le cartutaire de Saint-Jean d'Amiens a été teguô
en

t9S4, par M. le

U.RigoUot.atabtMiothëquodeeetteviHe.Onyconf.ervcaussiie

cartulaire de Saint-r'irmin,)a copie de celui de Saint-Pierre de

Lihons,)ecartu)a)reet)'obiMaircdet'abt)a;'cdoSe)meourt,it:s

Ges<ae<;c!.Cen(ute<~t't(abb.deSaint-!tiquier\

2. Voy. ce savant mémoire dansIa~t~~oiAe<yuc~e~Eco~edM

C/t(tr<M, 5'série, t. t, i860, et tirage à part, in-S", de C5 [)a,;es.
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rique des plus riches, mais surtout au point de vue de l'histoire po-

litique.

Les Archives et la Bibliothèque municipale d'Abbeville renferment
de nombreux documents concernant l'histoire de cette ville et du

Ponthieu; ils sont plutôt relatifs & l'histoire civile et ont déjà été fort
habilement mis en couvre par MM. Louandre père et fils.

La Bibliothèque particutière de M. Delipnières de Bommy, à Abbe-

ville, était renommée par le grand nombre d'ouvrages et de docu-

ments, imprimés ou manuscrits, relatifs à l'histoire du Ponthieu. Elle

a été recueillie et est aujourd'hui conservée dans la même ville, par

son neveu, M. de Saint-Amand.

Une des histoires mss. les plus importantes pour cette partie du

diocèse est la Chronique du ))<n/s et comte de Ponthieu, par Nicolas

Rumet, lieutenant gênera) de MoutreuU et intendant d'Amiens,

an XY(° siècle. L'une des copies fait partie de la collection de dom Gre-

nier.

On connait aussi l'Histoire des cnoef~comfMde Ponthieu, par

Formentin, avocat à Abbeville (écrite vers t74!)).

Autres sources de la ~eo~rap~tte et de l'histoire du d<OMSfd'~?Ht'en~.

Ouvrayes imprimés.

Nous indiquerons successivement quelques ouvrages sur t'histoire

de Picardie en gênera) les principaux écrits sur l'histoire du diocèse et

sur celle des principales villes et des établissements ecetësiastiques.

Essai bt'to~rap/tî~ue sur la Picardie, ou plan d'une bibliothèque

spéciale compotM d'imprimés entièrement relati fs à cette proe<nc<,

par M. Chartes )tufour (~em. Soc. des ~~t~ufn'rM de Picardie,

t. X (1850), p. 475 59t, et t. XIV (1856), p. 531 à 637). Cette ))'- par-

tie, qui comprend les 11"' 354 à 8)5, est entièrement relative à

Abbeville.

Cet ouvrage présente l'indication détaillée et très-exacte d'un nom-

bre fort considérable de pièces imprimées, relatives à toutes les bran-

cher de la statistique, de l'administration et de l'histoire locales.

on y trouve une énumération des recueils
périodiques,

des annuaires,

des mémoires de Sociétés savantes de la Picardie, et particulièrement
du département de la Somme; les premiers livres imprimés dans le

pays les livres de liturgie, à l'usage des sept diocèses de Picardie.
Le plan de l'auteur est celui-ci t. De la Picardie en général

2. et 3. Département de la Somme en général, de ses villes et com-

muues et 5. ))épnrtement de )'Uise, de ses villes et communes;

6. et 7. Département de i'Ai.sne.de ses villes et communes;-
8. Département du l'as-de-Calais des villes et communes de ce dé-

partement qui dépendaient de la Picardie. De ces huit chapitres, les

deux premiers sont publiés en
totalité,

et le 3" en partie.

Introduction à l'histoire générale de la province de Picardie,
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par D. Grenier, publiée par )aSoc. des An[. de Picardie. Amiens, t849

et années suivantes.tvoi.in-4.

Essai sur l'histoire générale de Picardie (par Deverité, avocat),

Abbeville, 1770, 2 vol. in-ta. -Id. Supplément (par le même). Amiens

et Abbeville, i7?4.tn-t2.

Essai sur l'origine des villes de Picardie, par M. L. A. Labourt.

blém. couronné par la Société des Antiquaires de Picardie, et publié en

t840, dans le tome IV de ses Mémoires.

Archives de Picardie (par MM. H. Dusevel et de Lafons de Mc-

ticocq).Amiens,
tS4t-)842.ïvoi.in-8.

Archives historiques e< ecclésiastiques de la Picardie et de l'Ar-

<Ott,parM.P.HO{;er.Amiens,m2-i6t3.Svo).in-8,S(;.

Bibliothèque historique, monumentale, ecclésiaslique et litté-

raire de la Picardie et de l'Artois, parM. P. Roger. Amiens, t844. h)-8.

-La Picardie, Revue historique et h~er., pubUce à Amiens de-

puis t855, par M. Le Noct-Hërouart. in-8°.

-La proNt'oce d< Picardie, par MM. Ch. Louandre, Bourque~ot,

H. Martin, PiUM, L. Renier, Dusevel et Labourt. (Histoire des ville.

de France, par M. A. Guilbert, t. Il. Paris, t845. fn.8.)

Voyages pt/tofes~u'~ et romantiques dans foncien~e Ffotice,

parMM.'i'ay~or,Ch.NodieretA[ph.deCai)Jeu)!t'cardt'e.Paris,

Didot, t835-<845. 3 vol. in-foL. avec planches nombreuses de mnnu-

.mcms;pubt. eu t36 livraisons. La rédaction du texte est due en

grande partie, si je ne me trompe,aM.De Gaule.

On pourrait citer beaucoup d'autres travaux historiques sur )a

Picardie en général, tels que le chapitre de ia~eogt'iiphiedeBfacu,

consacré à cette
province

France t. ) (xvn* siècle); celui de la

.Peser. ~)~f. et geogr. de la France, par t'abbé de Longuerue, in-fu,

)7t9.–Le rapport f)erimendantf!ignon sur la Picardie, en )698,

publié partiellement en )7<7 par Boulainvilliers (E<«< de la Frdnec,

t.t[);–Piganio!, N.'de'cr. de la Ft-an<;e,t.n(t!53);–ExpiHy,

Dict. de ta 7''r., t. V, 1768. ~tmanac/t /mi. et {teo~r. de la ftcor-
die. Amiens, t753-)790. 35 vol. in-12.

Lesindicationssuivantes sont plus particulièrement relatives à l'his-

toire ecclésiastique du diocèse d'Amiens, de ses-villes et de ses ëtt-

blissements religieux.

V. Gallia christiana, t. H (iM6), p. 90.

-N. Gallia cArMMattO,t.X(t75t),co). H46-t377,ett.fX(tM<),

/t)S<r.,co).28ta360.

–E«!tdMBet'e/icM,etc.,parD.Beaunier.Ed.de n43,t. t. II, p.639.

Histoire des eM~ue«f~mte<M, par M. J. B. M. D. S. (Maurice

de SMby). Abbeville, t!!0. lu-12.

49
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Topographia Breviarii Ambianensis. Amiens, in-12, t75!

Actes de l'Église d'~m)'ens,oM Recueil de tous les documents re-

!ait/: a!(tdt.!CtpHne (htdt'ocese, de l'an 811 fU'am t848;<njec«neno-

<t'ce sur <o~ eu~ue~ d~mte~s: publiés par Mgr Jean-Marie Mioland,

évëque d'Amiens. Amiens, i84s-t8t9.2 2 vol. in-8.

Ce recueil réunit,outreles actes des synodes déjà publiés dans l'~m-

plissima collectio, t. VII, par D. Martenne et Durand, etdans les Actes

de la froct'HM ecclésiatique de Reims, plusieurs synodes inédits.

Les statuts les plus importants sont ceux des évêques Bernard de

Chevenost, en i4ti;– Jean Avantage, en i45t; Franc'ns dcPisse-

leu, en 1546:– Geoffroy de La Martonie, en f5S6; François Faure,

en )655. Il est questinn, dans tous ces statuts, des obtigations des De-

canï'T'ut'a~s, ou Pëf. C~rt'o~ ou ~7'c~tpï'rt.

Les 19 anciens Doyennes sont mentionnes dans le synode de 15S6,Les 19 auciclls Doyenné, sont mentionnés dans le synode de 1588,

d'après un ms. de la Bibtiothëque pub). d'Amiens (Actes, t. ), p. 197).

U n'est pas de sources plus riches pour,)'h)SMire ecdesiastiquc que
les Vies des saints. Plusieurs de celles qui se rapportent au diocèse
d'Amiens ont un grand prix. Telles sont les vies de S. Firmin, de

S. Fuscien. de S. Gratien, de S. Valéry, de S. Riquier la plupart ont

déjà été publiées dans les ~t'tcB SS. de l'ordre de S.-Bcnoit. Un savant

ecclésiastique du diocèse d'Amiens, M. l'abbé Corblet, en prépare

depuis quelques années une collection complète. L'Histoire de

S. Firmttt, l'apôtre des Ambiani, a été publiée récemment (t860) par

M. Salmon.

Bn écueit dangereux, dans ces publications, me parait être la ten-

dance de faire remonter l'établissement du christianisme, dans les ré-

gions septentrionales delà.naule, plusieurs siècles avant l'époque où

les
témoignagesautbentiques l'indiquent avec une certitude historique.

-Deux grands recueils des plus importants pour l'histoiredes insti-

tutions delà portion de la Picardie qui comprenait le diocèse d'Amiens,

sont t" l'ouvrage
de M. Aug. Thierry, et'2° celui de M. Bouthors.

f Recueil des monuments, inédits de l'histoire du Tiers État.

t' série CAnriM. coutumes, actes municipaux. statuts des corpora-
~t'ons d'arts et 7ne<ers des villes et communes de f~o~e. Région
dunord. T.

1 (t850), contenant les pièces relatives à l'histoire de là

~t'~e d'Amiens, depuis l'an ï057.ju~(yM'au xv~stec~e.–T. I[ (t855),

depuis te xv"s!ec!ejtt~!t'<tMXvn'T. 111, depuis xvu''«ec~'tM-

qu'en t789. Le 111" volume contient aussi l'Histoire municipale de

Corbie et de quelques autres bourgs de l'Amiéuois. J'ai déjà rappelé
la savante introduction sur l'histoire du Tiers Etat, ouvrage capital,
dont cette vaste publication a fourni les éléments à l'illustre écrivain

que la France a
perdu. Dans les recherches infinies, nécessitées

par cet ouvrage qui fait partie de la Collection des monuments

inédits sur l'Histoire de France, M. A. Thierry a eu pour collabo-
rateurs MM. Félix Bourquelot et Charles Lo.uandre. !1 serait fort dé-

sirable qu'on 'publiât une table sommaire des milliers de titres

dont les. copies ont été adressées, pendant plus de vingt ans, au mi-
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nistere do Fiustructionpubiique,pour la composition de ce grand

recueil, qui probablement restera toujours inachevé.

2" Cou~u~tM locales du bailliage d'~ïntens, rédigées en 1507, et

pM6<tcesd'Œ;<t'e<<etm.M.oW9tHaua),par~.Bou<Aors,~re/ierf!t

L'/te~de.~courd'o~pe~d'~Mtetn.
2 vol. in-4. Amiens, (84~-1853

(avec une /~u<Me/eod<tte du comté d'Amiens au xn°6teefe). Cet

ouvrage c:ipitai fait partie des publications de la Société des Antiq.

de Picardie.

Les ~tttt'çMi'tes de la ville d'Amiens; et le Recueil de plusieurs

ttoo~se<t~u~<re$mo~on5Vt'ua~te~e<e5fet'eaen~ee<ejtdnedttdt'f)-

cèse d'Amiens, pat- M. Adr. de La Mortière, chan° de i'égtise cathé-

drale d'Amiens. 3° édit., déd. au iioy. Amiens, 1642; 1 vol. in-fu!. en

2 part. de 409 et 44f p. Le premier volume est divisé en trois livres.

L'histoire des monuments religieux est dans !e)*et l'histoire des

evcques dans le )t°. Les d' ux premières éditions avaient été publiées

snuscestiti'es: Bn'e/'es<tt<dM ~)titf;Ut(e2e< choses remarquables

de la ville d'/tmfetis. C<;ta!o~'e des eEe'~UM d'/jm<etM, t62t-

i622-tG2t. 2vol. in-8.–
~Tt~tf/u~ss cAose~~emarottMO/exde~uf~e

d'/t!)t<e<M, 1627, in-4. –LeA'ooiHatredu diocèse d Amiens, dont ce

même historien est auteur, a été publié plusieurs fois, en t630 et

t642, soit à la suite des Antiquités, soit isolément sous le titre de

A'ccîte~ de
p/u~'ëur~

7'ob~es et t'~h~<rM ~Nt'so~ etc. (in-~). Cet

ouvrage avjut pfécédé les trois Nobiliaires de Picardie, par H. Jou-

vet (t680), in. 4; pi<rHaudiequer de Blanconrt (1693), in-4 par [t. de
Huussevi)le (t7'7;, tn-fot.

Histoire de i'e<a< de là ville d'j4mten< et de ses comtes. avec «ft

recueil de plusieurs titres concernant l'histoire de ce~e ville, qui

n'ottt pas encore esté puhit'e~, par Ch. du Freshe, sieur t)u Cange.

OMC)'(t;/e ine'd/t publié d'après le texte du ms. or)g)'"<t< de Bibl.

roy., précède d'une nott'c~; (par M. U. Hardouin). Amiens, 1846, in-8.

–anu<cr;<de
l'agès, tnafcttftTtdd'~onen.<,ect!hd !(t~"d!txv!l°

e<uu Ct)Mtme'tceme~< du xvm"sï<;<~e, s!'t' Amiens et ~f /a7'dt'e,

mis en ordre et publiés par Louis Doue/têt, membre de la Société des

~n<tt.de l'icardie. Amiens, t.LH,)HenV,t856-t860.4tOl.in-t2.

Dans le premier votun)C se trouve, entre autres renspignenients

curieux, une description desé~Uses d'Amiens et des é'ilhhssements

reiigieux'du diocèse; mais il n'yarien de relatif à géographie

eec~ésiastique.

Histoire de la ville d'Amiens depuis son origine Jusqu'à pfe-

sent ouvrage enrichi de cuf<e!, de p~ans et de dt'~eren<es ~racure~,

par !e Hév. P. Daire, céiestiu. Paris, t757, 2 vol. in-4. La vie des

évêques estdans le tome t).qui eontientaussi )cs piècesjustificatives.
J'ai cité précédemment du même écrivain, i'/7f.<M<re de la ville et

du Dot/nme de ~o~dtdt'er (1765, in-r2), et ecite de piusieurs autres

Doyennés du diocèse d'Amiens, de /Jou!ie)M. de Cr(Ktdr:t/eM et

d'Enct'e(i784,in-i2,Je possède un cxempiaire du prenn.irdeces

ouvrages, avec de nombreuses additions autographes de fauteur.
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Le P. Daire inséra dans l'Almanach de Picardie, qu'il rédigeait,

plusieurs notices historiques et archéologiques sur des villes et des
établissements ecclésiastiques du diocèse.iiest aussi Fauteur~'une

Histoire littéraire de la ville d'Amiens (in-4, t78';). et d'un Tableau

hisf.des Sciences,etc.,dans la Pic.)rdie(in-i2,f76S).

Histoire de la ville d'Ainiens, depuis ~e? Gaulois ~tt~'t~ nos

jour. par M. H. Dusevel. )" édit. Amiens, 1832, 2 vol. in-8. Fig.–

2°ëuition.Amiens,<843.ivo).iu-S.Fig.

M. H. Dusevel est auteur d'un grand nombre de mémoires intéres-

sants sur différents sujets concernant la vine d'Amiens et le dépar-
tement de Somme. Les principaux sont tes suivants

~on<f;neft~ anciens modernes de la ville d'Amiens, dessinés par
MM. Dllthoit. Amiens (s. d.), gr. in-4, 50 pl.

DMcrtptt'on historique et pittoresque dudépartement de taSomme,
.~m'u d'une biographie des homrnes célèbres de ce département en

collaboration avec M. P. A. Scribe. Amiens, tS36-iS~4, 2 voi.ia-s,

22 pl.

Essai sur l'histoire du département de la Somme, t827. In-8.

~.e«)'e! sur le département de la Somme, is28. 3* éd. Amiens,
1840.In-8.

Le J9e'/?~r<emen~ clp. la
Somme, m~nu~~n~ anciens et modernes,

ses grands /tommese<'<M soucoHr~ /t<sto7't~uM, ouvrage t(!u!<)'e'<h

de.t/t.par M.th]th<'it.Amiens, in-Stnonierntinc').

Notice
historique

et
de~cr~h'e de re'e cathédrale d'~mt'e?M.

3 éditions.)' ~30;–2' <846;–3*, i853,in'9, pl.
M.H. Dusoveiannssi publie dansdincrents recueils des descrip-

tions de plusieurs villes et de monuments civils et religieux du
diocèse. tl. E. Dusevel, son frère, est auteur de .Me'moiret itur les

anc. ntOMume~~de~'arj'OTtdt'Mem. de Doullens. Amiens, i83i, in-8.

–Dt'c<<a<.e<<f)pf)<rapA<edescom)nunMdttn!enar<emen<de/(t

Somme, <84o, in-8. Géographie hist. et .ot. du dép. de la Somme,

Amiens.tvoi.int2.

~t/e'mot're sur les monuments religieux et
historiques

du dépar-
tement de la Somme, par 9). J. Carnier. Amiens, <S39, )n-3. (Extr. des

.Ve'tMOtt'e! de l'Académie d'Amiens.)

Études archéologiques sur les monuments fettf/teua: de la Pi-

cnrdt'e. du x' au xv[' siècle, par M. E. Woiitez. (JMem. de la Soc. des

Ant.d);Pica!die,t.Vf,p.2t3aM5.)

-Essai /miort'oMe sur tes arts du dessin en Picardie, depuis ré-

poque romaine jusqu'au xv~ siècle, par M. le D. Itigollot. (Mëm. Soc.

desAn[.dofic.,t.IH,p.275MO.)

Ce~ef~ttonde !'Eg!Mecn<Ae'drafe d'Amiens, par Maurice Rivoire.

Amiens, )806, in-s. On y trouve, p. 215 a 238, un tableau chronotu-
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gique des évêques d'Amans, avec une courte notice historique sur

chacun d'eux, d'après lé Gallia christiana. M. Kivohe était aussi ré-
dacteur de l'Annuaire statistique d:: la Somme.

Description hist. de l'église cathédrale de N.-P. d'Amiens, par

M. Gilbert. t834.tvuiin-8.Fig.

On trouve dans les Afémoires et les Bulletins de la Soc. des Ant.

de Picardie plusieurs notices sur différentes parties de t'urchitecture,
des sculptures, des peinturesde la cathéurate;i.ur les portails,sur les

sculptures du choeur, sur cènes des stalles, sur les peintures des

sibylles, etc. 1.

-Inventaire du trésor de la cathédrale d'~mteM, par M. J. Car-

!)ier.(Mem.Soe.Antiq.doPie.t.X,p.a9-39t.)

Entre autres histoires de villes et d'établissements ecclésiastique?,

on peut consulter les suivantes.

Description h'<<. de t'~<jfh'M de l'ancienne abbaye royale de

S.-Riquier, euPo~t/neu, et not. sur l'Égl. de .St.-t~u~rctTtd'~tbbe-

t!tHe,parM.ni)bert.Au~iens,t83(i,)n-8.

Chronicon Centulense, ~tte S. Richarii (ah Hfirt'utM. Pré-
cieuse chronique de i'abb. de S.tiquier. impr. dans le S/M'cxegnftn
de d'Aehery. (Ed. in f., t. i), p. 291-359.)

-Nolice hist. sur la commutte de
Corbie, par M. Bouthors. (Mem.

SOC.Ant.dePic.;t)t.p.95-35S.)

-Sur l'ancienne communauté des Augustins d'~mt'en. par M. C ue-

rard.(M.,t.),p.i53-2t4.j

-L'Église Sat'Ttt-Germat't d'Amiens, parM. t'at'bê Cori))et. Amiens,

i854,in-t2.

–HtSfotfede!'JE.tM Saint-Germain d'~tmt'ms, par M Guerard.

Ouvrage publié en t86n, après la mort de l'auteur, par la Soc. des Aut.

de Picardie. (Mém., t. XV)), p. 429 à 778.)

Bt!<nfre de la ville de t!o;/e, par M. Grégoire d'Essigny. tS<8,

~in-8. ~~t<6 de Roye, par M. de La Funs. i844, in-8.

–~MtOtrede la ville deMnntdidier, par M. V. deBeauvitté. (Paris.

t8.')8,3 vot. in-4, avec cartes et pl.) Peu d'histoires locales out donne
lieu à un ouvrage aussi considérable et rédige avec un aussi crand

soin. L'auteur vient de publier un Recueil de documents inédits

(d'opfe.t les tt~rfs ort~utouT co~seft'e'! dans son cabinet) qui re<
ferme beaucoup de pièce!! originales importantes ponr l'histoire de

Picardie, et surtout pour l'histoire d'Amiens. t vol. in-4. Paris, ~60.

1. La Soc. des Antiquaires de Picardie, depuis son origine en t836,
a publié )8 volumes in-S de Mémoires, 6 <oL)n-8 deBuifettMeHY~i.

in-4 de Documents. Ces recueils'sont des plus intéressants pour l'é-

tude de l'histoire et de l'archéologie du diocèse d'Amiéne.
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Picquigny et ses seigneurs, ~t'dame~ d'Amiens, par M. Darsy.

Amiens,i860.tvoi.in-8.

Les
ouvrages

suivants sontp)us partieu)iërcment reldtifs à la partie

occidentale du diocèse d'Amiens, qui comprenait le Ponthieu et le

Vimeu.

Bt-t'<nnnfa, ou Recherche de l'antiquité d'~6bei)fHe, parN; Sati-

sond'Abbevi)ie.Pans,f636,in-8'. 1.

–ts~otreecc/Mic~ue de la ville ~~4o&eu!'< elde ~j4vc/tt'dt'

coné de Pontieu (sic), au diocèse d'Amiens, par le P. Ignace Jo-

seph de Jësus'Maria, carme déchaussé'. Paris, i6t6,in-4 de 529 p.

-Histoire généalogique dès comtes de Pon~'eu et des maieurs

d'Abbeville, depuis l'an )083.)<M~tt'ent657. (Parie même.)Paris, 1657,
in -fuL de 869 pages. Cet ouvrage et !e prëcédent sont fort rares et des

plus importants pour l'histoire du Ponthieu.

Mémoire historique e< topographique sur le comte de Pdrithieu,
par M. Godard de Beautieu. (Mère. de Fran. i740, p. 2370.)

Nt.!<0tre du comté de Ponthieu, de~fontreut' e!He Mot~ed'~t-

beville, sa ca;)t<ft<e avec la notice de leurs homme~ dignes de mé-

M0!ï'e(part)everitc).Londres et AT)beviite,i76?.3vol.iu-~2. 2.

Almanach du Ponthieu e< d'~66em'He, 7 vol. in~32, t765 t77~

à 1786. (Plusieurs notices histor. et archéol.)

-Histoire ancienne et moderne d'~&6et)t'He ei de son àrrondisse-

ment, par M. t'. C. Louandre. Abbeville, t834-i<35. vol. in-8 eh 2 )i-

vraisone.

Histoire d'Abbeville et du comte de fon<At'ettjM~u'en i7S9, par
le même. Paris et Abbeville, i8't~. 2 vol. in-8.

Cet ouvrage est t'une des meilleures histoires locales.

Recherches sur la topographie du Po?t~t'euot?a~< le xfv* siècle,

par M. Louandre. (Mém. de iaSoc. d'ëmui.td'AbbeviHe, i638.)

Bfo~t'<tph<e d'Abbeville et dé ses enttfOtK; etc.; par le même.
AbbevUie,t829,in-S.

Notice historique et généalogique sur la ofancAe aînée des

ducs et comtes de Ponthieu et sur celle des pr~tce~ et comtes de

Visme (parM. Schayes). Bruxelles, t843, in-8.

t. Le P.Labbeinséfaune réfutation dé l'ouvrage de N. San son

dans ses J'<t6!MUT de la Géogr. royale. t646, in-folio.
2. Jacques Sanson, auteur de cet ouvrage, était neveu du grand gët)-

graphe Nicotas; il était né en <596, il est morten <665.
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-Notices historiques, topdgrapht'~uet ei archéologiques sur l'ar-

rondissement d'Abbeville, par Ernest Prarond. Abbeville, 1354-1956.

2 vol. grand in-12. L'ouvrage doit former 6 volumes. Le ll'vulumea a

été public de nouveau, saus changements, eh 1860, sons ce titre: Le

canton de Rue.- ~t'~<Ot'redeMt~e communes. i vol. JM-12.

7?t.?tot're civile, politique et religieuse de Sa)'n/-Fo/er!/ et du

conKe du /fmeu, par M. F. Lënis (avec. des annotations par M. Il. Uu-
sevel). Abbeville, t858, in-8.

Histoire civile, politique et religieuse de la ville de Rue et du

})o;/a de jffu'~utnterfe, par M. F. t.ents (avec des annotations, par
M. H. Dusevel). Abbeville, i860, t vo). in-t'.i.

–GamacAMeise~set{)tteu<'<par M. Darsy (1855-1856, t. XIII et

XIV des Mëm. de la Soc. des Ant. de Picardie).

-Description archéologique et hMtot't'~ueducontom de Gamaches,

par le même. Amiens, 1858, in-8. (Extr. du t. XV des Mem. de la Soc.

des Ant. de Picardie.)

Notice sur quelques anciens cot'n! monétaires. suivie de l'in-

dication des principales monnaies du ~o~tAteu, par M. De Marsy.

(Mëm. de la Soc. d'Abbeville, t. VII, p. 25 à 79, 2 p). i8M-t8M.)

BMa< hist. sur les monnaies des comtesde Ponthieu. par H. C.

Deschamps de Pas. (Mëm. Soc. Ant. de Picardie, t. X~L test.)

Sigillographie du Ponthieu. /!tKuef! de sceaux concernant Ab-

beville et les enmrons, par M. E. De Marsy: Abbcviite, t855 et années

suiv. In-8.

Les Mémoires de la Société d'ëmutatioh d'Abbeville, qui doivent

une si heureuse impulsion à son honorable président, H. lloucher de

Perthcs, bien connu par plusieurs intéressants ouvrages et surtout par

ses recherches sur les plus anciens vestiges de l'industrie'hutuaine,

contiennent quelques notices instructives sur )'arehéo)ogie et l'his-

toire du Ponthieu. Il en a été déjà question dans ces recherches. Ses

travaux ne sont cependant pas aussi exclusivement bornés aux

études historiques et archéoh'giques, que ceux de la Société des

Antiquaires de Picardie. Celle-ci est l'une des plus active:; et des
mie'ux dirigées d'entre les Sociétés de France qui s'occupent de re-
cherches

historiques.
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XI. MOCESE DE TÉROPANNE.

CIVITAS MORtKCM, id.aeTAUVANNA (TERUANNA).

(F. Vers le commencement du Yi* siède rétahli en 6':4. Supprimé

après la destructiun de la ville, en 1553, et divisé, en 1559, en

trois autres diocèses).
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.~M

~5-?"-S
Sc~
~o~S

ô

o

~~u~°g

.j'°,S.2'S

t.nECAKATt;CAp!-§~ë .TërouannaisCant.d'Aire-sur-

ïun MOR[[fE'<s<s-'=~ 'CL'Oproprem.dit. )a-).M,arr.de

etnEC.C!v)TATE'<='°~ (P~' raruct- Sa!n7('mer(Pas-
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Doyenné de Gnine Mm)..0 partie du
Bou-Bou)ogne(Pas-

(Guisnes, Cisnes), ~g tonnais. de-Calais).
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Le noMbrc des paroisses est fixé d'après l'acte de partition, do

t5M.(A.~eMire.O;).dtp!IV.ti6!.)
Les paroisses réunies sont comptées isolémèm.

f Doyennés ruraux de l'ancien diocèse de Térouenne, d'après le

F.MaibraNcq(De~/Ot't')t!,t.ft,)iv.V,c.xxvm,p.99;t639).

Decanatî~s. Decanatns.

I. Belechfaldium. t4. ~fA'e<.

2. S!'<!u,seu~udomoropo<tt. t5. t~atonum.

3.o~oTtt'o. 16.–j4~eA!'?m.

4. y;)ra;. i7. S. IVilbrordi pagus,
5. Ariacum. postea Bfoc6uï*~u3.
6. T'ertjaïtn, seu Paulopolis. 18. Merkium.

T. Cas<e«um,seu(.'as<e<tfm. i9. H~attfum.

6. /<a<t'um. 20. 7''ranct/<acum, seu Ft'enc~.

9. Poperingha. Xf. fo<cot)6er~<t.
)0. Ziro~M~, ~eu~ftt'<'Hft. 22. Alciacum t'nnemore.

it. ~utne~um.seuLt'~ertunt. 23. t~ouran~'s-~t~o.

i2. tt~tHnoct-Ber~e. 2t. 'efttttu<n.

13. ~urt!<B. 25. .B~u~t'acunt.

Cette liste doit avoir été empruntée par Matbrancq au Chronicon

~ortnense dont t'anteur présumé, comme cet historien, fait remonter

au vm' siècle l'urigine de tous les Doyennes ruraux du diocèse de

Térouanne. Nous verrons plus loin ce qui doit rester d'incertain dans

ceneop'mon.

La liste de l'acte de partition du diocèse de.Térouanne en <559,pré-

sente iememe nombre; je l'ai reproduite dansla t" colonne du tableau

de partage (Le Mire, Op. d'pf., IV, p. 66t). C'est aussi celui des

Doyennes, indiques sur la Carte de l'ancien dfocMe de Térouanne,

dessinée par M. A. Lipsin, à Boutogne, et pubtiee à Arras. en 1857.

Maistepouiité latin imprime p~rAttiot en i648, et qui est certaine-

ment beaucoup plus ancien que cette date, ne présente que 2t Doyen-

nés ruraux; ceux de Hesdin, d'Ypres, et de Merville y manquent, et

celui de rtieuu~rtest réuui au doyenne de Dixmude. Une partie des

noms diffère, dans la forme, de ceux donnés par tfatbraDcq, ce qui

peut faire supposer deux sources différentes.
J'ai indique, dans le premier tableau général,

un Doyenné qui ne

figure dans aucune des listes, le Decanatus ~rcattensts, ou

Dovcnné de Térouann" proprement dit. 11 dinerait du D. 6 de la liste

de Maibrancq. D. de Tervana, ou de S. Pot en TerMots. Se confondait-

il avec le Decanat du Chapitre? H n'avait dans sa juridiction que les

églises de la ville et de la banlieue. 11 reste cependant de l'incerti-

tudc sur cette juridiction.
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2° Liste des Doyennés ruraux de l'ancien diocèse de Térouanne

antérieurement à la création des nouveaux évêchés en 1559;

(d'aprèstepouittëtatin,pubiiëparAttiotenf6''8).

ArettidiaeonatOsFraneiai. ArchidiaconatusFtandriœ.

Decana'.us: Deeanatus:

t. 7)o!ntttet)tt<. Routogne. <3. Bo~oK.Battient, ou Belle.

2. 6t)!)te)MM. Guisnes.. i4. Pnprttt~eMM. Poperinghe.
3.<tt'MeMt:.A)kines. t5.–jDe~ercq.Mercq.
4. De )~h<ttt<. Wisant. i6. De Bourgbourg.Bourbourg.
5. -De Ff<ttcq. Frencq. <T. furnen~t!. Furnes.

6. fa~co6erge~jt's. Fauquem- i8. De Arques. Arques.

he'gucs. 19. Coa~fc'~t~. Cassel.

7. De ~onn))! B"mmy. xo. Ber~e~jM. Bergues-St.-Wi-
8.–jLt/t'er<s"~ti!.Li)t('rs. nnch.
9.iriexsu.Aire. _(Dt'xntuftmtM.nixniude.

io. S<tf~;it'ttM~ Saint-Pot.
t.

( A~oot'-portut. Kicuport.

)). ~e~uit. HeKaut.

i2. ~udowa~'e/t~ts. St-Omer.

3" Liste des Doyennés ruraux de l'ancien diocèse de Tërouannf;

d'après le pnui!ië de DomA).trdTas9ard,mo!ut!de Saint-Bertin'.

Ce pouillé a été dressé vers la tin du xv°si&cte, eupiu'terste com-

mencement du xv~ probablement vers 1512 et ceriftinement avant

1532, époque de la mort du savant bénédictin'. C'est le plus complet

que je connaisse et le seul où le nombre des Doyennes ruraux soit do

vingt-six. contient, do'plus que le pouillé latin, les Doyennés de

Hesdin. d'Ypres, de Messines et de Mervitte, qui ne dépendaient point

de la France.0<! y voit, de ptus que dans le tableau général, le

OoyennedeMes-inesquiaexistemonjentauementetttUssinommo
D. de Warmston, ainsi que tes Doyennes de Hesdin, d'Ypres et de
Mervilte. Le Doyenne d'Arques y est sut'ordonne à l'Archidiaconë de

Flandres, tandis que je t'ai placé dans celui de France, en ayant

égard à sa situation entre ceux de Saint.Orner et d'Hetfaut qui

faisaient, tous deux, partie de t'Archidiauone de France. Les Doyennés

de Dixmude et de Nieuport, réunis dans le pouillé tatin,.sont dis-
tincts dans célui-ci.

I.Ar.Cn)D~ACO!iËDt!FM!<CE.

Doyennësruraux:

1. Boullongne. S.Bomy.

2. Ghines. 9.Z.tHert.

3.~<9ut'M«.
t0. Aire.

4. K~tMont. tt. Sn'Tti-Pof.

5.rmc~. ~e~<tuK.
6. Fftt<com6erg. )3. Saint-Omer.

7.~t'.fd'ï/t.

r>11" IL. :J
I. Ce pouiHé,dont il sera question plus loin dans l'examen compa-

ratif des pouillés, est conserve dans la bibliothèque municipale de

Saint-Omer, avec les autres manuscrits de D. Tassard et un grand

50
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t't.tBt'M.

15..mCMt'TtM.

16. Bailleul.
tT.Popen no/te.
tS-~arit.
19. Bourbourg.
SO.furnM.

Le démembremcntdn diocèse de Térouanne présente, au xv)' siècle.
danst'ëtnde de ta

géographie ecctdsiastiqticde~aFrtU) ce,un t'aitsi
capi-

tal;!) donnaHeu,detapartdes puissances eceIësiajtiqKesetpot!tiques,
à un

développement de précautions,si rigoureuses dans le but de sau-

vegarder les traditions et les priviléges de l'Eglise, qu'il m'a semblé
convenable d'en rétracer clairement les résultats. C'est cet effet que
j'ai dressé, d'après les documents originaux, un tableau comparatif de
l'état

primitif du diocèse de Térouanne, en rapport avec les trois

nouveaux diocèses érigés en 1559, aux dépens de son vaste territoire.
Le partage du diocèse de l'antique JMormt'e entre le roi de France

et l'empereur d'Allemagne, souverain des Pays-Bas, comte de Flan-
dres etd'Artois. ne fut il estvrai, qu'une partie de la révolution fon-

damentale qu'eut alors subir l'organisation ecclésiastique des an-

ciens évechës de Heims. de Cambrai, d'Arras, de Tournai, de
Téronanne, de Liège et d'Utrecht; mais elle fut assez complète et

assezdistinctepourqu'onpuissel'étudicr isolément.

Les documents qui constatent ces grandes modifications territo-
riales sont nombreux et tous-authentiques. Celui qui se rapporte

spécialement au diocèse de Térouanne est distinét des actes officiels

qui constituèrent les trois-'grands archevêchés de la Germanie-infé-

rieure, ou de la Gaùle-Belgique Maliues, Cambrai et Utrecht. Il est

daté dé la même année, 1559, et fut contirmé par les mêmes papes,
Paul IV et Pie IV. !1 ne pourvut d'abord qu'au partage de l'ancien

diocèse de Téronanne. Cette pièce onicieite, émanaut.du pouvoir

civil, est connue sous le titre suivant Partition da ~Ëusc/io, Dio-

cèse, ~Kse et Chapitre de ~oM'MM. tecordee entre les débutes des

/ïo!Cot~o~ueef T'fM-C~T'e~'ett, c[~ent6~da"s./ft ville
d'Aire,

(conformément au traité de Cateau-Cambresis, 3 avril 1559)

nombre de manuscrits précieux provenant aussi de l'abbaye d<~ Saint-

Bfrt-in. Je dois cette liste à
l'obligeance de M. Hui~ucrc, archiviste

dciiiv'tledeBoulogne.–HexisteaArras un poumede't'erounnnc,peut-

être plus ancien mais je n'ai pu le consulter, non plus que celui qui
cst conservé dans un dépôt public de Uruges. Je les présume être,
l'un et l'autre, à peu près conformes au pouillé de dom Tassard.

t. Le n<' 22 reproduit le Doyenné de Messines qui figure déjà sous

le n° t5. ~e l'ai remplacé par cetui de MerviUe indiqué par Malbrancq.
2. Mtrseus, ~Opera d!tp~ t. IV, p. 661 à 679. On connaît plusieurs

copies çpntejmporatues de
ce document.

Dissolution et partage du diocèse de T'erounmte.

!ï. AMBtCtACO~'Ë DE FLANDRES.
Doyennes ruraux:

2i.A'!eMpor<
22.~er!)i~e"
23. ~M.*
24.CaMet.
25.-Ber~tt6S.
26. Dt~ntudf.
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La division de t'éveché n'ont d'abord lieu qu'en deux portions; l'une,

correspondant à l'ancien Archidiaconé de Flandres, était attribuée nu

diocèse qui serait érige .dans le pays du roi Catholique (Pays-)ias) et

comprenait t7 Doyennés ruraux, avec leurs paroisses. L'autre, repré-
sentant l'ancien Archidiaconé d'Artois, attribuée au diocèse qui serait

érigé, « ez pays du roy Très-Chrétien (France); comprenait les s ou 9

autres Doyennés de l'ancien évêché. l.e partage s'opéra aussi pour les

villes, châteaux, villages, districts, u pour tous lieux ecclésiastiques,
sécniiers et

réguliers, tes abbayes, terres, fiefs, dixmes et tous autres

droits, x Ce fut un peu plus tard (t56ï) que les deux diocèses d'Ypres

et de Saint-Omer furent créés distinctement pour les Pays-Bas, et

plus tardivement encore (t566) celui de Boulogne pour la France.
C'est ce partage complet que représente le tableau qui ligure ci-après.

La vitte de Térouannc, cette forteresse française avancée au milieu

des territoires du roi d'Espagne, et dont la possession fut si long-
temps disputée, avait été prise après un siège mémorable, et détruite

de fond eu comble
par t'armée de Chartes-Quint, en i5H. Le

clergé,
dont ta cathédrale avait été rasée, comme tes autres églises et tous

les monuments publics, avait obtenu du vainqueur ta
permission de

quitter librement la vieille cité; mais sans emporter, du moins os-

tensiblement, ses reliques, ses ornements sacrés, non ptùs que tes

titres historiques du ses droits et privilèges anéantis.-Il ne les

recouvra en partie qu'un peu plus tard.

Les ancicnn''s et légitimes prétentions de Boulogne au titre de Cité

épiscopale se ranimèrent alors plus vivement; mais cette ville ne

reçut qu'une portion des représentants exilés de t'évëché de 't'é-
rouanne. Boulogne était française; ce fut sur le territoire du vain-

queur que devait s'abriter le principal vestige de l'antique diocèse
des ~ort'tu. La ville ou ptutot le Chapitre de Saiut-Omer donna
en 1554 l'hospitalité aux chanoines de la cathédrale de 'rérouanne et

cinq ans plus,tard cette ville d.vint, même avant Boulogne pour la

France, siège d'un éveché nouveau dans tes Pays-Bas, honneur

qu'elte ne tarda pas partager avec la ville d'Ypres.
De nombreuses diftteuités se présentaient dans la distribution des

anciens droits, possessions, titres et revenus de t'évëché de Té-

rouanne entre les nouveaux diocèses. Elles furent discutées et ré-

gtées,
dans une assemblée qui se tint a Aire le fjuin 1559, entre

tes députés du roi de France et du roi d'Ksoagne. en présente d'un
envoyé de l'archevêque de Heims. La confirmation de. ces change-
ments dans l'ordre ecclésiastique de la Province de i'.eims donna
lieu, de la part de la cour de Home, à une instruction approfondie

qui embrassa l'ensemble des modifications résultant de la création

de tous lea nouveaux évéchés des l'ays-fias

t. Rntre autres documents offleiels, concernant la création des
nouveaux evecbes, on peut consulter fes procès-verbaux authenti-
q~es, rédiges sous la présidence du eetehre docteur de i.ouvaiu Son-

nius,rf'present,tntdePhi)ippe)itt)a.courde)!omeetdepuis
évêque de Uois-te-Ducet d'Anvers. (Mirteus, O~ertu!);)! t. IH. p. 5t5

a556.)
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Voici les principales conditions du traité d'Aire.'

L'Eveché, Dignitéz et Offices seront divisez en deux portions de

"l'EvechéetDioeësedeTerronane.

<' Au Diocèse qui sera ërJKe au pays du Roy Catholique appartien-
dront les paraisses et cures qui s'ensuivent.

fttn t~ArcIndiaconë de blandres]
«

Doyenné d're.<, avec 22 paroisses qui sont dénommées. t)o)/.
de 7?at//œu/, avec i5 paroisses Do y. de Poperinghé, avec 18 pa-

roisses Do< de BoMroom'o/t, avec 20 paroisses; Doy. de

Furnes. avec 20 paroisses; Doy.
de Cassel, avec 24 paroi-ses;

Doy. de Berghes, avec 30 paroisses Doy. de Dixmude, avec

15 paroisses; ~o< de ~VtCM~or~. avec 7 paroisses; Doy. de

~er~t'~e, avec 14 paroisses;– V~oy. de ~/esdî'?t, (en partie) avec 3 pa-
ruis-es;–Bo)/.dejLtHeM,avec9paroisses;-Do;d'~)ire,avec
9 paraisses; D~ d'e//au~, avec 4 paroisses; j~oy. de SHtM~-

Orner, avec t6 paroisses; Do);, d'Arques, avec )t paroisses;

jDo~. dej~rc~ue, avec 7 paroisses. (En totalité 17 Doyennés ruraux.)

Au Diocèse qui sera érigé au pays du Roy Tr~s-Chrétien, appar-
u tiendront tes paroisses et cures qui s'ensuivent.

MEn l'A rchidiaconé d'Artois Dot/en~edej?0f~0fjfne,avec37 parois-

ses Do; d'Ardres ou de GKtnes, avec 6 paroisses Doy. de

~~Ut'ne~. avec 43 paroisses Doy. de )''tMa;!<, avec 2o paroisses;

Doy. de Frencq, avf'c 31 paruissfs; Doy. de~Hu~uejïiberOMe,
avec 46 paroisses; Doy. de Hesdin, avec 37 pa;oisses: ~)o)/.
de Romy, avec 24 paroisses. (En totalité 8 Doyennes ruraux.)

Cu traité procède ensuite à la partition des dignités.
Doyenné. Le revenu du t'uyennë de t'Ëgli'.e de Terrouane

sera divisé par moitié, tanLet jusqu'à ce que ladite division se pourra
fai re.

"Archidiacdnats.– tl est accordé qu'au lieu des Ar(hidiaconatsde

Flandres et d'Artois qui étaient en l'Enlisé de T., seront erigez en cha-

qi~e pays des )toys Catholique et Très-Chrétien deux Archidiaconats,
St'ioi~ la limitation des diocèses; et sera fait récompense de l'Archi-

diaconat d'Artois qui scia au pays du Roy Tr~s-Chrétien, dé 20 flo-

rins nar an sauf que les trois p'renneres années, il n'en pourra rien
demander.

l'tjis il est pourvu au partage des revenus de la Chanferie, de la

Trésorerie, de l'Uscoterie, de la Pénheceiairie, des Canonicats

etPrébeudes.

Suivent la déclaration'des Abbayes, Prieurés et Chapitres en la
visition (sic) de l'cvéque, du c&té du Roy Catholique, d'une part, et du

Roy Ttes-Chrétiend'.une autre part;la partition des terres, fiefs et

dixmes de l'évèohé la division des prélats (abbés) qui sont hors
du diocèse de T. La partition des c''l)ations, revenus et dixmes du

Chapitre de T. Les département et division des rentes de la bourse
de la

Cotidienne, de la bourse du Cellier, de la bourse du Luquct

f.Mira'us,Op<'rodtp~t.!V,p.66ta679.
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de la Fabrique-de t'Ëgtise, de la Fabrique des enfants de chœur et

de tous tes autres dr..its et revenus de t'Egtise et du Chapitre.
Tous ces partages étaient faits en conséquence des termes du traité

de Cateau-Cambrésis (3 avril f559), contirmi)nt un partage provisoire

antérieur' M Là s'accorderont (tes député-.) par ensemble du n~oyen
« qu'ils devront tenir pour faire égal département et division de toute

ta tendue de la table, tant ëpisc'fpate que capitutaire, et gcnératc-
« rncnt de tous tes biens et revenus appartenant

à FEveché, Chapitre

et Eglise dudit Terrouane, ou qu'ils soie! assis, et des dignités,

offices, prébendes et autres bénéfices, des droits tant de colhtion

« que autres, et aussi de font te diocèse, pour attribuer la moitié à

t'evèché qui s'érigera au pays du Hoy Très-Chrélien, suit à Mou-

togne ou ailleurs, où bon lui semblera, et l'autre moitié à PEvêché

qui s'érifera à Saint-Omer ou autres villes et pays du Roy Catho-

tique, que bon lui sembiera aussi; ci porteront les uns et tes autres

<' la moitié des charges, suivant la division que les commissaires en

t'erunt
Un peuptus tard,'en i560,tepapePieIV connrma ou compléta t'oeu-

,vre de son prédécesseur Paul IV, en divisant,
à la demande de Phi-

lippe Il, la partie du diocèse de Térouanne qui dépendait des Pays-
itas, en deux diocèses au lieu d'un seul, comme l'avait d'abord fixéle

traité de Cateau-Camhresis les partages des paroisses entre tes t)oyen-

nés ruraux subirent quelques changements. Voici d'après tes deux

bulles pontificales', l'attribution définitive entre tes deux nouveaux

éveehés.

DfncËsE D'Ypnfs.– Archipresbyteratus Ctct<tten<f<; 6 paroisses.
Dec<m<r<!f< WarttMtonensti!, 24 paroisses. Dec. BaHt'o~n:

13 paroisses.- Dec. Po~Wf!f?en~, 19 paroisses. Dec. Fumenst'
2) paroisses. Mec. Ca.!te<etMf~. ';0 paroisses. Dec. tt~ocA)/-Ber-

gensis, 29 paroisses. Dec. Dtxmude'MM, t6 paroisses. Dec. de

Nieuport, 8 paroisses.
t.cs droits et juridiction de t'Archidiaconat de Flandres étaient

attribués à i'éveché.d'Ypres avec une partie des canonicats et des

prébendes de la cathédrate de T.; la co~égiafe Saint-Martin de Fumes

et 30uu ducats d'or pour la Hense et autres priviléges épiscopaux.

DiocÈSE CE SAiXT-ÛMER. ~rchtpt'M6!/fe)'a<ut Ct'ot<o(eMt<, 7 pa-
roisses.–Denftnatut /Ye~<tu<, t3 paroisses. Dec. Ariensis, t3

paroisse; Dec. Zf«er<entM, 9 paruisses. Dec. d'.4rques, t't pa-

roisses. Dec. de ~/afCque 7 paroisses. Dec..Mi'noWs-rt~tB

(Mertitte~, ta paroisses. Dec. de /iorhoc/t, 24 patoisses. Dec.
C'o~et.M)' Cas~et en partie), 9 paroisse!

L'Arehidiaconat d'Artois, du diocèse de Térouanne était attribué à

t'évechéde S~int-Omer, avec les mêmes droits et la tnëme juridiction.

t. Dumont, Recueil des Traités de paix, etc. Amst: mo, in-f°,

t.t),p.M7.
2. Mirœus, Operodtp!t.n, p.)o77 à 1086, et p. tM8& tK5:–7<

p. iio2 à 1)04 Bulle df Pie puur ta création de l'évêché de Bou-

logne.
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DtOC~SE DE BOULOGNE. Constitue plus tardivement, en t5M, sur le

territoire français.Cet éveehé,le seul des trois qui put irivoquer uue

existence et des traditions anciennes, n'eut d'autreprivitége qu'une

plus vaste circonscription
et l'avantage; vivement disputé, de succéder

une collégiale illustre, celle de Notre-Dame de Boulogne, alors con-

vertie en cathédrale sous la même invocation.

Uncrévolution aussi profonde, qui blessait tantd'intcrcts, qui trou-

blait tantd'habitudes,qui suscitait ou révefllait tant de rivalités, ne

pouvaitpas s'opérer sans de grands embarras de plus d'une sorte.

L'événement en lui-même, c'est-à-dirël'anëantisse!ne))tcompletd'u))e

ville antique, siégé d'un vaste et puissant évéchc, d~vsit ët'ë, la

source de difficultés infinies. Si le vainqueur de Térouanne voulait

sauver des rigueurs de sa
politique impitoyable, qui prétendait

détruire jusqu'au nom des ~fort'nt les choses et les personnes de la

religion, il etait dominépar les conséquences inévitables de l'exé-

cution des ordres qu'il avait donnés. La destruction des églises.et
des autres édifices consacrés au culte en avait entraîné le pillage.

Les habitants des Flandres et dés pays voisins,qui depuis longtemps
tremblaient devant les remparts dé Térouanne, s'étaient empressés
d'accourir

pour se mêler aux vainqueurs et participo'aune destruc-

tion qui fut rapide et totale. On s'en partagea les dépouillés, on con-

serva des vestiges des monuments comme souvenirs méntOrabtes,
ainsi qu'on lenfa à Paris, en 1789, des débris de la Bastille. Sculptures,

bas-reliefs, pavés gravés et sculptés, cloches, ornements de toute
sorte, furent dispersés; un petit nombre seulement fut transporté peu
à peu dans les cathédrales des nouveaux évcchcs.Ou sait que telleest,

entre beaucoup d'autres, l'origine, dans l'église de N.-D. de Saint-

Umer, d'une statue colossale représentant J -C. assis et bénissant,
accosté des deux figures agenouillées, représentant la Ste Vierge et

S. Jean; très-beau monument du xttfc siècle, connu sous le nom de

Grand D~M de 7'e'roMftWM; ainsi que de quelques autres sculptures

qui avaient fait partie du grand portail de la cathédrale détruite.

Telle aussi a paru à quelques antiquaires être l'origine des pavés à

figures symboliques conservés dans la même église.
Un dëci'ët du <o juillet f 553 avait attribué le grand portail dé Té-

rouanne au Chapitre de Saint Orner, qui venait d'achever son église
et qui s'était associé, dans un esprit autifrançais, au triomphe de

Charles-Quint. Mais ce portail du xnr siècle, n'ayant pu s'adapter à

l'église de Saint-On]e!teCItapitresel)ornaafaire enlever les phis

belles sculptures désignées sous tes noms du ~u~emen~, du Salvalor

et de ~Vo~f, ï'?n~es ~t~'f~~ ?Mf/nt ~or<< dans lesquelles on

reconnait en partie les statués ci-dessus indiquées

1. Rien n'est plus connu que l'inscription, placée, dit-on, parles
ordres de Charles-Quint sur les ruines de Térouanne. et qui, suivant

l'usage des chronogrames trës~fréqnents du xvi°
siècle,

rappelle la

d')te de sa destruction: DeLeHs Mortnts(MDLiit: OS3.) Sanderus,

Fhnt<.t'!i!t.)f,385.
2. Bulletin Je !<tSoe'«e dea jdnt~uatM! ~f la ~oftnfe, t. !,p. <t7.
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D'autres .débris des édifices religicuxde Térouanne furentdispersés

d.tns les villes de Cassèl, d'Aire, d'Arras et d'autres villes environ-

nantes.

Quant aux objets mobiliers les plus précieux des élises, ils durent

tomber immédiatement entre tes mains de la soldatesque et des

pillards. Ptusijeurs documents contemporains, ncgtigés par Ics histo-

riens modernes, donnent sur ce sujet tes détails tes plus positifs

Un décret rendu à Bruxelles, au nom de Cl)ai-les-Quint, le 13 juil-
let i 553, peu de jours après la prise de Térouanne, qui avait eu lieu

le )5 juin précèdent, enjoint aux
gouverneurs, baillis, m~ycurs

et autres onieiersdeFiandres etd'ArtO)s,dof.iire recueillir ces objets

précieux disperses par ~epittage.
Comme de la part de vénérables, nos ctiers et bien aimez les Ar-

'< ehidiacre. Trésorier et aultres chanoines de l'église cathédrale de
« Thérouanne, noz subjects, et quy tousjour ont persisté en nostre

t< obéissance, estans et résidons présentement en nos pays de.par-
deçà, nous at (sic) été rononstré que s ta prise et sacq de ta vit~n

et furteresse du dict Thérouanne, la ditte éijtise eathédrate at
(sic)

« non seulement esté abbaUue et démotie, mais entièrement pittée

etspotiée des vénérables corps sainets,retiquiaires, chappes, orne-

« ments, tapisseries, letraiges.tivres, comptes~ registres et tousau-

« très meubles.

« Ce que, selon droit et raison et aveeq usance de bonne et ancienne

«
guerre, faire ne se devait, d'anttant que c'estoient et sont choses
dédiées a l'honneur de Dieu etson servit'c, lesquelles nesedoibvent

« plus applicquer à humain et prophane usage.

1852. Mémoire de M. Deschamps de Pas, d'après les registres

capiLu:aires, sur te transport à Saiut-Omer du portail de la cathédrale

de Térouanne. Ce monument est figuré dans la Statistique mon. du

Pas-de-Calais, in-4", 9° et tu" iiv. 1858. Sous les pieds du Christ

est figurée une ville, avec trusteurs édifices religieux et des fortifi-

cations, peut-être de la ville de Térouanne.

VMr aussi M. Vitet, t'.apport sur une inspection des monuments

dans le Nord de la France, i83o. M. Hédouin S"u);eH'i; /n't-

toriques tïc San~-O~'fr. M. VaHet ~ï ~Mf~'tp~s c~t~K'-

drale de Saint-Omer, sur d'autres parties de ces débris et sur

leur origine.
Les dalles du xm" siècle, représentant des figures de chevaliers,

d'animaux et d'autres objets étranges, qu'on voit dans l'église de
Saint-Omeront été figurées en partie et décrites par hl. Hermand,
dattes ~/en:0)'fM de la Société des /)tt<tf;ua''rM de ~j!/ort'nt<

t. V, p. 75, et par M. Deschamps de Pas. dans les ~Ma/e.< afcA. de

M. Pidron. On c'ti retrouve d'analogues dans pium'e'Jrs autres cg)ises
du meine pays, avec la même tradition, entre autres à fitaringhem.

(Mêm. de M.' Rouyer, jt/em. Soc. des Ant. de ~r., t. Y[.) M. lier-

mand combat la tradition qui les regarde comme provenant de Té-

rouanne et qui parait cependant vraisemblable.

<. Mirœus, Opera dipl., t. )[), p. 232 238. Ces pièces ont été tirées

par A. Le Mire des archives de la cathédrale d'Ypres.
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"Et pour ceque les supplians ont fait diligence de recouvrer quel-
ques petites parties, afin d'orner l'église ,et faire le service divin,

<' en tel lieu où que tes vouldrons transférer, et désire'Otcnt bief),
~lesdits suppliants,d'en recouvrf-rlep.us qu'Usera possible, à la finii

'< defsusdietc, ce qu'ils ne sauront faire sa<!snottre grâce et provi-

t'siou.Acettecause,vouluntladitteég!isede't'héroua~nneestre
'< réintégrée, et les uicts meubies et biens sacrez estre restituez.

si avant q)r'i)s soient en estre et recouvrables, pour s'et] servir en

« te) lieu oh ferons transférer et remettre l'église et le siège épis-

"copal."
n

Suit l'ordre de faire publier à cry publicq et d'expressemment
u ordonner et commander tous. de quoique estai ou condition

qu'ds saient, ajants des dits vénérables corps saints, reliquiaires,
u vaisseaulx d'or ou d'argent, calices, croix, tapisseries, t'vres,

M registres, letraiges, cartutaires, comptes, ou autres meubles
M dédiées (sic); et puis (pris) à la dite église oh

ailleurs, soit qu'ils
les ayent pris eulx-mèmes audit sacq, ou qu'ils les ayent acquis
"et raehaptez des mains de nos soldats ou d'autres. Qu'ils les

Mayent incontinent et promptement à rapporter ou renvocier, aux

despens desdtts suppliants, à la maison prépositurale de Saint-

Orner, et où aulcuns desdits suppliants seront prests à payer teport
.M ou voiture, et donne' salaire gratieux pour li garde et peine de cc'ulx

«qui ainsy les rendront.

Si non, le juge du lieu en déterminera et remboursera aux détenteurs

ce qu'ils auront payé aux soldats on autres. Ceux qui auront retenu,
ou caché, ou recelé des objets ayant appartenu a ladite église, en se-

ront châtiés.

A l'appui de cette circulaire, et à la même date de 1553, eardinal-

légat du pape auprès de Charles-Quint, sollicité par l'ancien Chapitre,

en adressa une semblable à tous les fonctionnaires ecclésiastiques,

leur enjoignant, sous peine d'excommunication, de faciliter la resti-
tution de ces objets précieux, livres, registres, chartes, titres de

propriété, de toute sorte, reliques, onemeuts divers, etc., sous-

traits a l'église de Térouanne.

Ce furent surtout les membres du Chapitre, restés sons l'autnrité de

Charles-Quint, qui s'efforcèrent de recouvrer le plus qu'il leur fut

possible des objets pillés. C'est ce qui est confirmé par une not3
du xvf siècle jointe !t un précieux manuscrit du xv, le grand j}re-

viairedes évêques deTérouaune sauvé alors de la destruction et de-

venu, après de nombreuses vicissitudes,
la propriété d'un avocat et

antiquaire distingué de Houtogne. M. Hedonin
Un sujet de recherches digne d'entrer dans le cadredes intéressants

travaux de la S~ctetecfM /t<t<«;ua<rM«e<o 'Korttxe serait de constater

autant que uoi-sihie, la destinée des documents originaux de t'éveche

de t'érouanne. En conséquence du décret de Charles-Quint, la plus

t. Afem. de la Soc. d'a~r.C. et arh de .Bou~ne, série, vol. de

<MO,p.6S.
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{rende partie des titres, des archives ecclésiastiques, furent sauvas et

ransterés surtout à Ypres et à Saint-Omer. D'Ypres,
ils ont passé h

trugcs, après la réunion de~dcux évectiés, et c'est. en effet, dans cette

ernière ville qu'on retrouve les principaux titres authentiques de
'administration episcopate et canonicatc de 'rérouanne avant te xv)'

!iecte. C'est a Bruges qu'existent le principal cartulaire et t'un des

lus anciens pouillés de cet é'-éché, ainsi que de nombreux regihtrcs

~apituiaires et des recueils de pièces d'histoire ecctésias tique. Ils sont

jeauconp moins n"mhre"x a ~aiut-Omer; quetq'te&'uusa peine sont

indiqués soit dans )eCa<nt.dMmM. de <o./}~Mo</te~uedeSo<n<-On)cf,

~arU). Piers(f64o, in-8J, bibliothèque à laquelle les manuscrits de

St-Bertin donnent une si grande valeur, soit dans le catatogue anaty-

tiq!~e d'une partie des archives de cette ville, très-soigneusement

'edigo par H. Vallet de Virivi)!c,.sous le titre d'ût sur les ~r-~

c/t/t'e~ <tt's<. du Chapitre de i'B~~e cathédr. de St-Omer ()8t4.

in 8.)0n retrouve néanmoins dans les archives communales de Saint- t

Unj"r plus de pièces concernant Tërouannequ'H n'en a été signale.
L'ëveche de Boulogne dut aussi avoir sa part de titres, en vertu

des termes ci-dessus rapportes, pour ce qui intéressait la partie

française de t'evêche de Terouanne te partage semhtaiL devoir être

ëgtd, ainsi que l'avait été le démembrement du Chapitre. Mais, soit

qn'it n'en ait point été ainsi, soit que les documents provenantde Té-

) ouanne aient été moins bien conservés à Bonto~ue qu'à ypr~s et à

Bruges, c'est beaucoup plutôt au Chapitre de Kotre-Damf. antérieu-

remont à l'érection du nouvel ëvëché, ou à son administration posté-

rieure. que se rapportent tes titres ecclésiastiques conservés dans les

archives et dans la bibliothèque de la ville de Boulogne et signalés

par M. Haignerë, archiviste, et pur M. Gerard, bibliothécaire de cette
ville. Les Archives d'Au'as doivent aussi posséder quelques titres

de Tërouanne.

1.'une des plus grandes difficultés résultant de la destruction du

siège épiscopal de Tërnuannefut le sort de i'ancienetergé, ainsi que le

règlement des nouvelles juridictionsecclésiastiques. Les diocèse:' qui
furent substitues à l'ancien ëvectx', ne furent dêfnitivement or-

ganisés que plusieurs années après la destruction de Térouanne. Il

y eut une période de transition pendant laquelle le Chapitre de la

cathédrale, qui s'était nécessairement divisé entre tes deux souverains

sur les Etats desquels s'étendait le territoire de la Cité des~ortn),

eut un rôle détient à remplir. Il s'était réfugié d'abord nans les deux

principales villes des deux puissances Boulogne et S~nt-Omer.

Mais
déjà ces villes avaient un cierge auquel ies'uouveaux venus por-

taient ou'bra~e, en même temps que la répartition des droits et pré'
rogatives entre les membres de l'ancien Chapitre cathédratj composé

de 35 chanoines et des dignitaires, était oiffieite. Les principaux
actes de cette époque

de transition précédant t'exécutiou du traité de
Cateau-Cambrésis (<553), ont étH conservés, et il n'est pas sans inté-

rêt d'en donner ici un aperçu.
Les membres de lu cotté(:ia)e qu'on pouvait appeler

du parti fran-
çais avaient trouvé, les crémiers, un refuge, d'abord dans t'abbaye de

Samer, puis daus la cut'tégiate de M.-O. à t'.outogne; les autres hési-
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terentun peu, plus longtemps. Les deux documents suivants expo

sent clairement l'état des choses.

Année 1553. Supplique des chanoines
de TérouanneM'Rmpereur~

peur obtenir un nouvel évoque et un lieu propre à célébrer les omcet

divins. Réponse de la reine Marie de Hongrie, gouvernante du

Pays-Bas'. 1.

A l'Empereur. Remonstrent en toute humilité voz très-humbles

u orateurs M ehapelhins, lea archidiacre, trésorier, pénitencier et

autres chanoines.de Therducnne. suhjetz de Vostre Maj" et rcsidens
« par deçà et pour )a

plus grande partie en vostre ville de S.
Orner,

<' comme tnst après la .ruine et dé~ulition de i'Hglise dudict Th~ ont

« suppiié Vostre M:ij", tcur nommer un evesque, vers lequel Us s'ud-

«
drésseroientpour estrc assistes; et avcrq ce leur octroyer lieu et au-

'< tre église pour f.iire ceiehrer le Saint Service divin et aequicter l'in-

"tëntioh de leurs fp'unat.eursetbiën~iteurs.

Et soubz cest espoir ont [aict tous dchveirs et diligence extrcn~
leurs grands frais etdespens, de recouvrer et racheter de plusieurs

et diverses personnes, autcuns ornctnens, <'}iiicfs,chappcs,casutes,
tuniques, graduels, antiphoniers et autres choses nécessaires audit

divin ofilce, quy avoient été pris e. pilliez au saeq de la ville dudict

Th',

Et pour ce que .vos dir.ts orateurs et subjeets ont entendu que
leurs confrères chanoines, tenant p~ye du ttoi du France et natifs

de son
ruyaume, mainctenantque l'abbé de Valoir', frère du dernier

<'
evesque trespassé,est esvcsque.ajant commis's'm vicariat et oHiciers à

<*
Bouitoingne

et que Icsdits chanoines ont à présent lieu et église en

laditte ville de Boulloigne, diocèse dudit Therouanne, où fni!t et

«célèbrent ledict ftffice divin, et tieuneMtleurChapitre.ainsyqu'its
souloient faire en l'ét;Iise dud. The., auparavant la ruine d'icelle.

a Ce qui pourroit cy-après tourner grande'nent ait préjudice de la

haulteur ~t prééminence de Vostre d. Ma], au grand dommage etpré-

iudiee.de vostre pays d'Arthois et en partie de Flandres, oii les biens

cdeiad.église sont pour iapiuspartgisans,tesqueh?iisvoul(iroient t

tirer hors desdicts pays etles appliquer audicHïoulioignehorsrobéia-
sance deyostre d. Haj.,soubzeo)c'jr que les biens suyvent l'Kgiise.
Ce que cesserait, sy tesdicts supplians avaient quelque église en

vosd. pays. Pour à laquelle chose obvier, supplient Vostre d. Mai.
leur donner et-octroier lieu et église ot) puissent désormais (Sal-

u <eM par provision) faire célébrer led.saintservice divinet prier Dieu

« pourtours fundateurs(:t'c). et Vostre Hnnnente Majesté.
<f F.nnn d'ostcr occasion auxdicts de t'r.fncc, de tirer lesd. biens et

"subjects.deV. d. Maj.horsde l'ubéissance et ressort d'icoDo; et

pour ce faire leur accordcret octroyer main-levée des biens et reve-

i.Mir.Op.(!t'p!t.m.p.3't.
2. Antoinede Créquy, abbédeVaioir(B.N. V. de Valloriis), nommé

par le hoi de France évoque de Téruuanne,était mort peu dé temps
avant le siège; Charles-Quint, de son coté, désigna Gciliaume de l'oi-

tiers, à la même dignité, qu'il n'exerça pas.
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« nuz que ladite église a en vos dicts pays de-Flandres et Arthois. Et

fera vostre d. Majesté bien, et œuvre charitable.

La gouvernante des Pays-Bas autorisa par simple apostille du

8 février h553.(V. S.), et par provision jusque décision nttérieure

de t'Hmpereur, les chanoines pétitionnaires a demeurer et célébrer )o

service divin dans t'cg'.isc'cottégiatede ~aint-Omer.'ou autre qu'ils
trouveront ptusconvenaMe.

Le'i4avrit suivant(<5.'i4)inMrtint un décret du Conseil du Roy

siégeant Bruxcites, qui déclarait que tes chanoines de Térouanno

réfugiés à Saint-Omer (ô'(t)!0!ttct Nortnenses <m;)er;'a<t ~aj~~a~'

$u&dt~, représentaient seuls t'ancienne collégiale de'la cathédrale

détruite, et qui les autorisait à en administrer les biens Ce docu-
ment fait connaitre

que déjà Charles-Quint avait désigné pour

nouvel évoque, d'abprd nominativement, non de
S<unt-0mer~

mais

encore de tout le dtocese de* 't'crouannc (t'yt /'u~UT'uM Jtfort'~e~scM

sn<«<;<ent), son
prëdieateurGuiiiaHme

de Poitiers, ancien
Archiujacro

de
Liège et de Terouanne. L'Empereur faisant droit aux réclamation:.

des chanoines réfugies à Saint-0mer,'& la tète desquels était f'Archi-
'diacre d'Artois, Philippe Nigry.().e foir), dcctare que tes dicts rur

monstrans coitègiatement assemblez et nulz a'.hres, en leur 'lieu

« capitulaire aud. S. Orner, soient le Chapitre de lad. église cathé-

drale de Thërouennc, et qu'ils pourront faire et célébrer toutes.

dëjibërations. décrets et autres actes quet'on ostaccoutume faire

nesser et conclure epitegiaiement. Lesquels actes. serout d<!sor-
mais estimez comme. faicts

par
tes Doyen et Chapitre

do The-

rouenne. Sansqu'i)soitpernns.a
autcuns juges, t~ntecciesias-

<' tiques que séculiers. d'y juger. au contraire.

La même ordonnance déclare nuls tous actes concernant les biena
de ladite église situes dans les territoires de l'Empereur, faits par les

prétendus doyen et autres chanoines réfugiés
en Franco (a Rpuiogne).

Toutefois, la rivalité entreles deux parus du Chapitrede't'érquanue

n'était pas )e seul embarras de cette situation transitoire. Il. résul-
tait en outre des relations à établir avec les membres des

c~iégiates

de Saint-Omer et de Boulogne auprès desquelles l'ancien Chapitre

épiscopat avait trouve
refuge.

Ces relations, pour
ce qui concernait la collégiale de Saint-Omer

furent réglées sotenneHefi~ent par une convention du 15 mai i5M'.

Rien n'est omis dans ce document fortétendu, qui mériterait d'être

reproduit
ici intégralement. Chacune des parties, le Chapitre de

Térou'tnne et celui de Saint-Omcr, y prend atMrnativement ta parole,

expose les faits, l'hospitalité demandée et accordée, les droits et pré-

rogatives réciproques, ainsi que tes rangs et la participation dans les

<.Mir.Op.dtp<t.m,p.M5.
2. Mir. 0;). dtpi., t. )H, p. 236. Ce document est intitute Concof-

dia t'Mti<t anno 1554, t"<e)' <M'ton<c<M cathed. eccl. B. J~. ~ort-

nen~M, et M«ef)M<œ J)~. ~iu~omore'XM, super c<Mra<t'0)!e

dttxttorunt o/ictof~Ht, ordttie tedetidt in choro et in
ccc~to

~t-

domaretMt.
`
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cérémonies religieuses et la distinction dans le lieu et le temps des

-délibérations des deux Chapitres. Les chanoines de ~érouanne

(tKormt), rappellent qu'ils sont parvenus à sauver à
gi~nds frais

et avec grande peine des mains des soldats et d'autres une partie
des objets pieux enlevés pendant le pitlagc de la cathédrale Entre

autres engagements, les chanoines de Térouanne prennent celui
de se cont'ormer en tous points, pour le chant et et la célébration

des offices, aux rites, aux usages et même au dialecte~om tttaccen<M,

ou~m ))rottMtt<t<t<t'one). d.: la collégiale de Saint-Omer.- L'évoque
des Morini occupera, selon !a coutume des églises cathédrales, la

place la plus voisine du grand autel, avant à sa droite l'Archidiacre

d'Artois et à sagauchel'Archidiacre de Flandres. Leprév&tdu Chapitre
de Saint Orner conservera la sienne au e&té droit le plus élevé, sui-

vant son antique usage.-t.es délits commis, dans l'enceinte réservée du
Chapitre, par des menjbres de l'ancienne cathédrale, seront jugés par
le prévôt du Chapitre de Saint-Omer. Enhn on se jure, de part et

d'autre, par unecharte, confraternité bonne et loyale. Ce fut après ces

préliminaires qu'eut lieu l'admission officielle et solennelle des cha-

noines réfugiés. Ceux-ci entrèrent processionnellement dans l'en.

ceinte du Chapitre de Saiut-Omer, portant
une statue de la

Vierge,
en argent doré, qu'ils avaient sauvee du

pillage,
ainsi que plusieurs

reliquaires. Les chanoines de t-aint-Omcr étaient al~és au-devant

d'eux. O'n se répéta réciproquement les engagements pris. Les abbés

'des principales abbayes, le gouverneur de la province. le mayeur de

Saint-Omer, les autres fonctionnaires civils et ecclésiastiques, avec

une foule considérable, assistaient à cette cérémonie.

Les deux coHégialt's, ainsi réunies, demeurèrent en cet état pendant

plusieurs années jusqu'à la création délinitive de t'évéché de Saint-

Omer, qui n'eut lieu qu'en t5M et 1560. Les chanoines de rérouanne

furent transférésà Ypres dans l'église abbatiale de St-Martin, en 1562,
a!or&' que le territoire dépendant des Pays-Bas fut divisé en deux
diocèses, l'un pour l'Artois, l'autre ponr la Flandre.

Quanta à la portion française dePancien évêchëjle~ faits, plus sim-

ples en apparence et d'une réalisation plus facile, demeurèrent cepen-
dant plus longtemps dans un état provisoire, et ce ne fut qu'en i566,
c'est-à-dire plus de douze ans après la destruction de

Térouanne,

t. On peut se faire one idée des objets précieux de la cathédrale de

Térouannequo)epi))agedispersa, par un inventaire du Trésor
qui avait été dressé en i'i.2, ainsi que par un autre inventaire rédigé
en 1563 à Saint-Omer, des ornements rachetés du pillage par les cha-

noines.
Bull. de la Soc. des Ant. n'e.~rt~, 26e ti')' t85S, p. 533. Rap. de

M. A. Le Grand, surun manuscrit de t'attcte~ Chap. de t'eoi. ~v.-D.
de Thérouanne. Id. 33' n~aison, )S60, p. 783.–Sanderus

(Man-
dria tHus<r<t<o, i. VU[, p. 396). sigua!e parmi les objets précieux,
arrachés au pillage et conservés, au xvm" siècte, dans le tré-
sor de Saint-Martin d'Ypres, une magnitique chape d~ l'antipape
Clément Vf), donnée par lui à tacathedraie de Térouanne dont il

avait été évêque, de i360 à t3!0.
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Si

que t'éveché de Boulogne fut crée, ou plutôt rétahti par le pape
Pttui V, sur les demandes instantes de Chartes tX. Les dissensions po)i-
tiques et religieuses qui resnitèrent de l'introduction du protestantisme
en troubtèrentetensa~gtantèrent tes premièresannée9,)usqu'en <6?o.

Ainsique le constatent te.- documents concernant l'église de Bou-

)ogne partie française du Chapitre se réfugia dans cette ville, avec

l'autorisation du oardtnat de Lorraine, archevêque de Heims, qui
manda à l'abbé et au Chapitre de Samer (S. MmaW), ds donner l'bos-

pitaiité et d'ouvrir l'église de leur couvent aux exiiés, jusque ce qu'il
en eûtëté décidé autrement parte souverain pontife. Un décret d'Hettri Il

(juillet f553) prom't à ces mêmes chanoines la première abhaye qui
deviendrait vacante. Muisce projet tarda à se réaiiser;etde l'abbaye a
de Samer, les chanoines de Tér~.uanne passèrent dans la cottë-
{;iate de Kotre Damede Boulogne (ianv.<557), d'après l'ordre du roi

Henri t) et de t'archevêque de )!eims. Les rapports
entre les deux col-

légiales furentassez diffteites. Qunique le traité deCateitu-Catnbrësia

eut fixé, cette même année, l'érection d'un évêehë aBout"gnepour
la portion du diocèse de Térouanne apparter~nt au roi de France,
et quoique le souverain pontife n'eût laissé sous la ~Utidietion de
t'arche'éque de Rehns que cette seute portion de l'ancien éveché, ce

ne fut cependant que plusieurs années
après (en mars <566) que celui

de Boulogne fut définitivement constitue.

La circulaire de )'empereurChar)es'Quint,qDe j'ai rapportée plus
haut, se trouve encore dans plusieurs archives du nord de la France

et de la Belgique. M. Lafons de Méticocq, qui a faitconr.attre tant

de documents intéressants, conservés dans ces dépôts, a publié ré-

cemm''nt ce même placard (Bull. Soc. Ant. Mar., '!7<29° ti'r., 1858,

p. 598), d'après un ex<'mp!aire des archives de Liite.tt Il ne parait pas
avoir connu celui qu'avait mis au jour A. Le Mire, qui n'en diffère

que par quelques variantes d'orthographe.

Le tableau suivant présente l'ensemble du partage et des divisions
ecdésiastiquesdu territoiredeTérouanne,tf) qu'il rut successivement

opéré, par le grand acte de partition et pa; différents actes subsé-

quents.

t. N. GaH. chr., t. X, col. 15!a t. IX, /M<r., col. 420. Mirœue,

Op. dipl., t. H, p.)t02.

N. B. La fin du diocèse de Térouanne et )=9 autres diocèses des

Betgiques, qui sont entièrement imprimés, partiront dans l'Annuaire
de H63. J. D.

Décembre iM<
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NOTA BME. On trouvera un relevé méthodique des artides

en constant ta présente table aux mots Astronomie, Beaux-

arh, Chronologie, Géographie civile, Géographie ecclésias-

«~ue, Nt<<ofre, ~.t«ero<ure et Météorologie.

Les chiffres arabes renvoient aux pages, e les chiffres
romains aux volumes. (I désigne l'Annuaire de t93' H ce.uj

de t9S8, etc.)

Abbayes. Voy. Monastères.

Académies, Voy. Sociétés littéraires.

Accidents causes par la fuudre, XV, p. 3.

Alliances. Voy. Naissances.

ALLOu.~o)). Manuscrits.
Ambassadeurs, envuyés. etc., de la cour de France près les

puissances étrangères (Liste des), jusqu'en tB3o, d'après
M.F.M.f]uérard,X)!,p.t'i5.–DepuiR)3M,X)V, p. t37.

Ambassadeurs, envoyés, etc., des puissances étrangères eu

France().iste des), d'après M. F. M. Guérard, XtV, p. 68.

Amphithéâtres. Voy. Théâtres.

Anciens registres de i'état civil a Paris, Lyon, ttouen et

Chartres (Notice historique sur les), par M. Taillandier,

XI, p. MO.

Annuaires publiés par la Société de l'Histoire de France

(Exposé sur les), par M. B. Guérard, X, p. 39 XI, p. v.

Archevêchés etévéchés de France, par M. de
Mas-Latrie, H,

p. 57.

Archevêchés. fb)/. Etêehés.

Archevêques et éveques de France par provinces ecclésiasti-

ques (Liste des), par M. Marion de la provirce d'Albi à
la province d'Aix, IX, p. 93; d'Arles à Avignon, X, p. 65;
de Besançon à

Cotjgne, Xi p. tt d'Embrun à Narbonne,

XII, p. 27; de Paris à Tarentaise, XIH. p. 27; de Tou-

louse à Vienne, XV, p. 27. Supplément pour Cambrai,
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XII, p.*85, et XV, p. 145; pour Cologne, XX, p. 86, et XV,

p. t46; pour Paris, XXI, p. 29; pour Laon, XXI, p. 29;

pour Mayence, XV, p. )46;pourTarentaise,XV,p.)53.–

Table aiphabét!que, XV, p. 155.

Architecture religieuse du moyen âge (Essai sur )'), par

M. Mérimée, )), P. 283.

Astronomie. Voy. Jupiter, Lune, Marées, Vénus. Voyez aussi,

dans tous les tMtnKOtrM, le commencement des saisons,

les écHpses, les signes du zodiaque et des planètes, le lever

et le coucher du soleil le temps moyen.

AtjGEK. Voy. Sociétés tittërai'es.

Bailliages et sénéchaussées (Liste des), par M. Gorré XIV,

p. 27 et 54.

BAILLY. Voy. Ephéméhdes.

BAJOT. Fb! Chronologie ministérielle.

Besux'arts Voy. Architecture, Cartes à jouer, Chanson mu-

sicale, Instruments de musique.

Bénédictins ithtstrea Voy. Ephémërides.

BEVGNOT. Voy. Etats généraux.

Bibliographie. ~o)/. ouvrages.
BoKEt, n'HACTEMVE. t'o)/. Musée de Versailles.

BOTTEE DE TouniO!). Voy. Chanson musicale; Instruments

de musique.

Calendrier des dictons ou proverbes, par M.
Puchesnc, XI,

p. 3;X)t,p.3. 3.

Calendrier grégorien, XXf, p. T.

Calendrierjulien, XXI, p. ?.

Calendrier tuthérien. par
M. Duchesne, V! p. S.

Calendrier perpétuel, par et. L. Delisle, XVIII, p. t9.

Calendrier rural, sous la Répubtique, par M. Duchesne, VI,

p. 157. C~. Jardinage.

Calendrier russe, par M. Duchesne, VII, p. 3. C~. XXI, p.
2.

Calendrier de l'ordre du Temple, X[V, p. 26 XV, p. 26 XVI,

p. 27; XVII, p.2.

Calendrier pour les travaux du jardinage, par M. Duchesne,

Y), p. 11.

Calendrier. C/ Chronologie.

Cartes a jouer (Observations sur te?), par M. Duehesne, 1,

p. t!
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Chansnn musicale en France (De la), par M. Bottée de Tout-

mon,p.t4.
Charles V. Voy. Embaumement.

Charte française du x~)° siecte, par M. Géraud, Il, p. M3.

Chartres. Voy. Anciens registres.

Chastelain (Liste générale des saints, d'âpres le Martyrologe

de),XXt,p.35;XXt[,p.33.

,Chronologie ministérielle depuis François t", d'après M. Bajot,
VttI, p. 86. C/ Ministres. ·

Chronologie. Voy. Calendrier, Concordance ehronofogiqNe,

Fêtes, Glossaires, Israélites, Mahométans, Romains, Saints.

Voyez aussi dans lous les annuuires, le comput, les cy-

cles, les quatre-temps, le calendrier hébraique et celui de

l'hégire.

Cirques. Voy. Théâtres.

Comité de salut puhtic ( Tableau des membres dn ), par

M. Taillandier, Vttt, p. 76.

Comput. Voy. Chronologie.

Concordance chrocotogique, par M. Duchesne: ~jusqu'en

1582, VI p. 99; 2" de 1562 à 2000, p. iM, 3° pour les ca-

lendriers grégorien et républicain, de t!9'! à j606, VI,
p. t3!t.

Congrès (Plénipotentiaires respectifs des puissances euro-

péennes dans les)-, d'après bf. F. Guérard, XII, p. 253.

Consuls de la KëpuNique, par M. Taillandier, VIII, p. 85.

Convention nationale (Présidents de la), par M. Taillandier,

VIII, p. 73.

Cours souveraines. Voy. Parlements.

Croisades (Salle des). ~o< Musée.

Cycles. Voy. Chronologie.

Dates. t~o)/. Glossaire, Pâques.

DEUSLE. fo; Catendher~rpetuet. Fêtes mobiles.

i)i:SNOtECS. Voy. Ouvrages propres, etc.; Sociétés littéraires,

Topographie, Travaux de la Société,

Dictons, Voy. Calendriers.

Directeurs de la République, par M. Taillandier, VI)r, p. S4.

Divisions fmancieres de la France avant tt89, par M. de Fré-

ville, )V,p. t3i.

DccBESfB. Voy. Calendrier, Cartes à jouer, Concordance

chronologique, Ephëmërides, Fêtes, Israélites, Mahomë-

tans, Naissances, Romains, Saints.
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DUPONT (Edmond). Voy. Saints.

Eau tombée dans la cour de l'Observatoire (Quantité d'), XV,

p.3.

Eclipses. Voy. Astronomie.

Embaumement du corps de Charles V, par
M. B'. Guérard, IX,

p.)97.

Envoyés. Voy. Ambassadeurs.

Ephëmerides, Dënëdictins illustres, par M. Bai))y,tV, p. f3

etï7.

Ephémérides, événements historiques avant t789, par M. Du-

chesne, I, p. 3.

Ephémérides, événements ,historiques depuis t789, par
M. Duchesne, Il, p. 9.

Ephémerides de t'Histoire de France, dans l'ordre chronolo-

gique, de <60't à tSM, par M. de Mas-Latrie, YU p. t29.

Éphémérides, Parisiens célèbres, parM.R!tvend,U[,p. u

MM

Éphémérides de la révolution, dans l'ordre chronologique

det!S!at804,par M.de Mas-Latrie,YI,p.f6t.
Etatcivil. Voy. Anciens registres.

Etats généraux (Cbronologie des), par M. Beugnot, tV, p. 69,

Evêcbés de la chrétienté (Liste alphabétique des), par M. de

Mas-f.atcie t" de la lettre A à la lettre E, V)U, p. t38

2°deFaZ,X,p.i09-

EYêehés. Voy. Archevechéa.

Evêques. Voy. Arche~ques.

Expnsé.F'0);.Annuaires,Ouvrages,TraYaux.
EYttt6s. Voy. Naissances.

Fêtes diverses. Cf. Calendrier, Gtossaire, Israélites, Mahomc-

tans, Romains.

Fêtes (Ëciaifeissements sur quelques), par M. Duchesne, VtU,

p. 3. Cy. Glossaire.

Fêtes mobiles (Calendrier des), par M.de Wailly, VIII, p.tt9.

Fêtes mobiles (Tableaux des), par M. L. De[!s)e XVIII,

p. ttO.

Fêtes patronales aux environs de Paris, par M. Duchesue,
XIV, p. 3.

Feudataires. Voy. Grands feudataires.
Fi<. Voy. Grands fiefs.

Foudre. Voy. Accidents.
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France (Du nom de) et des différents pays auxquels il fut ap-

plique,parM.C.Guerard,X)H,p.tM.

FREY)n.E(cE). Voy. Divisions tinaneieres, Grands fiefs.

Géographie civile. fo; Bailliages Divisions financières,

France, Gratidsticfs, Monnaie, Normandie, Pairies, Palais,

Parlements, Pays d'Etats. Provinces.

Géographie ecclésiastique. t~.Archev&cb6s,Ev6chës, Mo-

nastères,Tupographio.

GËRACn. Voy. Charte française, Oossaife, Partements.

Glossaire des dates, par M. Géraud, YU,p. 96. C~. Fêtes,
Saints.

Glossaire des dates (Courtes additions au), par M. de WaiUy,
XVI, p. 28.

GORRÉ. Voy. Bailliages.

Gouvernements depuis )r93,par M.Ta)))andier,V)[r,p.Ti.

Grands feudataires(t.tstechrono)ogiqNe des), X)X,es; XX,

p.t5;tabte alphabétique génoaie,XX,p.3t9.

Grands fiefs de la couronne (Liste défi), par M. de Fréville,

tH,p.8<.

Gr&teou grésil (Nombre des jours~de), XV), p. 3.

GcACET.~ot/.Patais.

GUEEtUt) (B.). Voy. Annuaires, Embaumement, France, Pro-

vinces,)!e)evë,Religieux.

GtjËR~sc (F. M.). Fo~. AmDassadenrs, Congrès, Mimstres.

Hébreux (Calendrier des). Vbj;. Chrono)ogie.

Hégire (Calendrier de )'). Voy. Chronologie.

Histoire. ~Ot/ Antbasaadèttrs, Anciens registres, Annuaires,

Archevêques, Chronologie ministérielle, Comité de salut

publie, Congrès, Consuts, Convention, [Mréeteurs,En)bau-

tnentent, EpbémëridGS, Ët~tsgcnerHUx, Gouvernements,
Grands feudataires, Manuscrits, Ministres, Musée, Kai.-Mn-

ce: ~Onvrages, Papes, Reiigieux, Sceaux, Sociétés iittera!-

rcs, Sauvera.ins, The&ues, Travaux.

Instruments de musique en usage dans le moyen âge, par

H.BottéodeTou)mon.m,p.ts9.

Israélites (Fêtes religieuses des), par M. Duchesne, )X, p. 3.

Jardinage. Vo; Calendrier pour les travaux du jardinage.
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Jours fériés. Vo< Romains.

Jupiter (Le'er et coucher de), XIH,p. 3.

LE rMvosT. Voy.
Normandie.

Lieux où l'on a battu monnaie. Voy. Monnaie.

Limoges. Voy: Manuscrits.

Littérature, Voy. Charte française, Troubadours, Trouvères.

LONGPÉRIER (DE), ~oy. Monnaie.

Lune ( Phases de la), lever et coucher de Vénus et de Jupiter.

XIII, p. 3; XXI, p. 28.

Luthériens. Po< Calendrier.

Lyon. Voy. Anciens registres.

MAGNttf.Fo~. Théâtres.

Mahométans (Fêtes religieuses des), par M. Duchesne, JX,p.3. 3.

Maisons des rois de France. Voy. Palais.
Manuscrits conservés au séminaire et à l'hôtel de ville de Li-

moges(Surtes),parM.A)tou,t,p.Mt.

Marées (Grandes), XXI, p. 28.

MAtt)Of.)o)/. Archevêques.

M*s-LATK)E (DE). !o< Archevêchés, Ephémérides, Évêchés,
Monastères, Pairies, Papes, Sociétésiittéraires.

N&EtMËE. Vo~. Architecture.

Météorologie. Voy. Accidents, Eau, Grêle, Neige, Pluie, Tem-

përaturemoyenne,Keievé.

Ministres des affaires étrangères de France depuis 15t7 jus-

qu'en is't6 (Liste chronologique des), par M. F. M. Guérard,

ancien sous-directeur au ministère des affaires étrangères,
X)V,p.i50.C/Chrono)ogieministërie)te.

Ministres des divers départements. t~o< Chronologie ministé-

rielle.

Monastères de France, par M. de Mas-Latrie, U, p. 66.

Monnaie (Liste des lieux où l'on a battu), par M. de Longpé-

rier, V, p. 211.t.

Musée de Versailles; notice sur les cinq sailes des croisades

etsurles personnages dont les noms y figurent, avec une

liste supplémentaire, par H. Borel d'Hauterive, IX, p. tM.

Musique. Voy. Chanson, Instruments.

Naissances et aUi?.n''es des souverains de l'Europe, par M.Du-

chesne,V,p.G~;YHt,p.7;lX,p.69;XVH,p.t5;XtX,

p. 59. Avec les a .nés de M. Eyriès, VI, p. 67; VU, p. 65.
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Neige (Nombre des jours de), XVI, p. 3.

Normandie (Anciennes divisions territoriates de la), par M.Le

Prévost,)!, p.23t.

Ouvrages propres à faciliter les travaux relatifs à l'histoire de

France (Indication des principaux), par M. Desnoyers, 1,

P. 235.

Pairies de France, par M. de Mas-Latrie, tfT, p. ttt.

Palais et maisons des rois de France, par M. Guadet, V, p. t85.

Papes (Chronologie des), par M. de Mas-Latrie, XVI, p. 37;–

listea)ph!ibétiqu".p.it6.

Pâques (Date des). Voy. Concordance chronologique.

P~R)s(P.). ff)! Trouvères.

Paris. Voy. Anciens registres.
Parisiens céi~hres. Voy. Ephëmërides.

Pat tempnts et cours souveraines, par M. Géraud, p. i~t.

Payf!d'Etats(Koticesuries),parM.TaiUandier,XVt,p.H9.

Pays. l'oy. Provinces.

Planètes (Signes des). Voy. Astronomie.

Plénipotentiaires. ~o~. Congrès.

Pluie ( Nombre des jours de), XVI, p. 3.

Poésies. foy.TrouhaJours, Tfouverea.

Proverbes. Voy. Calendrier.

Previuces et pays de la France, par M. B. Cuërard, p. 58.

Cuatre-Temps.~oj/.Chronotogie.

RAVENEL. Voy. Ephémérides.

RAYKOMAKn. ~oy. Troubadours.

Relevé de temps qu'il a fait à Paris depuis dix-huit ans, par

M. B. Guérard, XI, p. 27. C~. Météorologie.

Religieux de Saint-Germain des Prés (Fragment sur les), par

M.B.Guérard,V!l),p.39.

Résumé. ~o)/. Exposé, Travaux.

Révolution. Voy. Ëpbémérides.

Rois de France. Voy. Palais, Souverains.

Romains (Jours fériés des), par M. Duchesne, V, p. 9.

Rouen. Voy. Anciens registres.
Russes. Voy. Calendrier.

Saints et Saintes (Catalogue alphabétique des), par M. Du-

chesne,Xi,p.M,C/<ilossaire.
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Saints et Saintes pour les différents jours de l'année, par
M.Duchesne,X,p. 3. Cf. Calendrier, Fêtes,Glossaires.

Saints (Liste générale des), d'après le Martyrologe de Chas-

tetain,parM.EdmondDupont,XX!,p.35;XXn,p.33;

'XXiV.p.t. 1.

Saint-Germain des Prés. Voy. Religieux.

Saisons (Commencement des). Voy. Astronomie.

Salut public.Comité.
Sceaux (Notice sur les), par M. de Wailly, IV, p. t6T.

Sénéchaussées.Vo'BaitHages.
Socië[és littéraires de la France, par MM. Desnoyers, de

Mas-Latrie, et Auger, V, p. 93.

Soleil ().eyer et coucher du). Voy. Astronomie.

Souverains de la France (Liste chronologique des), par
M. Teulet, p. 49.C~. Gouvernements.

Souverains de divers pays. Voy. Naissances.

TAILLANDIER. Voy. Anciens registres, Comité, Consuls, Con-

vention, Directeurs, Gouvernements, Pays d'Etats.

Température moyenne à Paris, XVI, p. 3.

Temple (Ordre du). Voy. Calendrier.

Temps moyen. Voy. Astronomie.

TECLET.t~ot/.Souverains.

Théâtres. amphithéâtres et cirques romains dont il existe

des vestiges en France (Liste des), par M. Magniu, IV,

p. t99.

Topographie ecclésiastique de la France, par M. Desnoyers.;

XVII, p. <t7;XXti),p. t, XXV, p. 237; XXVL, p. 385.

Travaux de la Société de l'Histuire de France (Résumé des),

par M. Desnoyers, t, p. 3~5.

Troubadours (Poésies des), par M. Raynouard, 1, p. (M.

Trouvères (Poésies des), par M. P. Paris, 1, p. 156.

Vénus (Lever et coucher de), XIII, p. 3.

Versailles. Voy. Musée.

WA)u/v (N. de). Voy. Fêtes mobiles, Glossaire, Sceaux.

Zodiaque (Signes du). Voy. Astronomie.
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CONTEM)ES

DANS L'ANNUAIRE DE 1862.

Comput ecclésiastique. Page v

Cycles divers. ibid.

Fêtesmobi'es. ibid.

~uatre-Temps. ibid.

Commencement des Saisons. ibid.

Éclipses en 1862 ibid.

Phases delalune en 1862. vt

Tableau des plus grandes marées de l'année 1862. Ttt

Liste générale des Saints d'après le Martyrologe

universel deChastetain. V)t)

Décret reconnaissant la Société de l'Histoire de

France comme établissement d'utilité publique, xx

Règlement de la Société de l'Histoire de France.. xxm

Liste des membres de la Société. xxvm

Bibliothèques. LXtx

Sociétés correspondantes. Lxx

Associéscorrespondants. LXXII
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Liste des membres du Conseil d'administration. Lxxm

Tableau des séances de la Société. Lxxv!

Liste des ouvrages publiés par la Société depuis

sa fondation. Lxxvu

Topographie ecclésiastique de la France, par

M J. Desnoyers. )!' partie. Suite des diocèses

des Belgiques (Tournai, Senlis, Beauvais,

Amiens, Térouanne, en partie). 385

Table aiphabétique des Annuaires. 603
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TABLE ALPHABETIQUE DES ANNUAIRES DE LA SOCIETE DE L'HISTOIRE DE FRANCE, COMPRENANT LES TITRES DES ARTICLES ET LES NOMS DES AUTEURS.
NOTA BENE. On trouvera un relevé méthodique des articles en consultant la présente table aux mots Astronomie, Beaux-arts, Chronologie, Géographie civile, Géographie
ecclésiastique, Histoire, Littérature et Météorologie.

Les chiffres arabes renvoient aux pages, e les chiffres romains aux volumes. (I désigne l'Annuaire de 1837; II celui de 1838, etc.)
Abbayes.  Voy.  Monastères. 
Académies.  Voy.  Sociétés littéraires. 
Accidents causés par la foudre,  XV, p. 
Alliances.  Voy.  Naissances. 
ALLOU.  Voy.  Manuscrits. 
Ambassadeurs, envoyés, etc., de la cour de France près les puissances étrangères (Liste des), jusqu'en 1830, d'après M. F. M. Guérard,  XII, p. 
Ambassadeurs, envoyés, etc., de la cour de France près les puissances étrangères (Liste des), Depuis 1830,  XIV, p. 
Ambassadeurs, envoyés, etc., des puissances étrangères en France (Liste des), d'après M. F. M. Guérard,  XIV, p. 
Amphithéâtres.  Voy.  Théâtres. 
Anciens registres de l'état civil à Paris, Lyon, Rouen et Chartres (Notice historique sur les), par M. Taillandier,  XI, p. 
Annuaires publiés par la Société de l'Histoire de France (Exposé sur les), par M. B. Guérard,  X, p. 
Archevêchés et évêchés de France, par M. de Mas-Latrie,  II, p. 
Archevêchés.  Voy.  Evêchés. 
Archevêques et évêques de France par provinces ecclésiastiques (Liste des), par M. Marion: de la province d'Albi à la province d'Aix,  IX, p. 
Archevêques et évêques de France par provinces ecclésiastiques (Liste des), par M. Marion: de la province d'Arles à Avignon,  X, p. 
Archevêques et évêques de France par provinces ecclésiastiques (Liste des), par M. Marion: de la province de Besançon à Cologne,  XI, p. 
Archevêques et évêques de France par provinces ecclésiastiques (Liste des), par M. Marion: de la province d'Embrun à Narbonne,   XII, p. 
Archevêques et évêques de France par provinces ecclésiastiques (Liste des), par M. Marion: de la province de Paris à Tarentaise,  XIII, p. 
Archevêques et évêques de France par provinces ecclésiastiques (Liste des), par M. Marion: de la province de Toulouse à Vienne,  XV, p. 
Archevêques et évêques de France par provinces ecclésiastiques (Liste des), par M. Marion: Supplément pour Cambrai,  XII, p. 
Archevêques et évêques de France par provinces ecclésiastiques (Liste des), par M. Marion: pour Cologne,  XII, p. 
Archevêques et évêques de France par provinces ecclésiastiques (Liste des), par M. Marion: pour Paris,  XXI, p. 
Archevêques et évêques de France par provinces ecclésiastiques (Liste des), par M. Marion: pour Laon,  XXI, p. 
Archevêques et évêques de France par provinces ecclésiastiques (Liste des), par M. Marion: pour Mayence,  XV, p. 
Archevêques et évêques de France par provinces ecclésiastiques (Liste des), par M. Marion: pour Tarentaise,  XV, p. 
Archevêques et évêques de France par provinces ecclésiastiques (Liste des), par M. Marion: Table alphabétique,  XV, p. 
Architecture religieuse du moyen âge (Essai sur l'), par M. Mérimée,  II, p. 
Astronomie.  Voy.  Jupiter, Lune, Marées, Vénus.  Voyez aussi, dans tous les annuaires,  le commencement des saisons, les éclipses, les signes du zodiaque et des
planètes, le lever et le coucher du soleil; le temps moyen. 
AUGER.  Voy.  Sociétés littéraires. 
Bailliages et sénéchaussées (Liste des), par M. Gorré,  XIV, p. 
BAILLY.  Voy.  Ephémérides. 
BAJOT.  Voy.  Chronologie ministérielle. 
Beaux-arts  Voy.  Architecture, Cartes à jouer, Chanson musicale, Instruments de musique. 
Bénédictins illustres.  Voy.  Ephémérides. 
BEUGNOT.  Voy.  Etats généraux. 
Bibliographie.  Voy.  Ouvrages. 
BOREL D'HAUTERIVE.  Voy.  Musée de Versailles. 
BOTTEE DE TOULMON.  Voy.  Chanson musicale; Instruments de musique. 
Calendrier des dictons ou proverbes, par M. Duchesne,  XI, p. 
Calendrier grégorien,  XXI, p. 
Calendrier julien,  XXI, p. 
Calendrier luthérien, par M. Duchesne,  VII, p. 
Calendrier perpétuel, par M. L. Delisle,  XVIII, p. 
Calendrier rural, sous la République, par M. Duchesne,  VI, p.  Cf.  Jardinage.
Calendrier russe, par M. Duchesne,  VII, p.  Cf.  XXI, p. 
Calendrier de l'ordre du Temple,  XIV, p. 
Calendrier pour les travaux du jardinage, par M. Duchesne,  VI, p. 
Calendrier.  Cf.  Chronologie. 
Cartes à jouer (Observations sur les), par M. Duchesne,  I, p. 
Chanson musicale en France (De la), par M. Bottée de Toulmon,  I, p. 
Charles V.  Voy.  Embaumement. 
Charte française du XIIIe siècle, par M. Géraud,  II, p. 
Chartres.  Voy.  Anciens registres. 
Chastelain (Liste générale des saints, d'après le Martyrologe de),  XXI, p. 
Chronologie ministérielle depuis François Ier, d'après M. Bajot,  VIII, p.  Cf.  Ministres.
Chronologie.  Voy.  Calendrier, Concordance chronologique, Fêtes, Glossaires, Israélites, Mahométans, Romains, Saints.  Voyez aussi, dans tous les annuaires,  le
comput, les cycles, les quatre-temps, le calendrier hébraïque et celui de l'hégire. 
Cirques.  Voy.  Théâtres. 
Comité de salut public (Tableau des membres du), par M. Taillandier,  VIII, p. 
Comput.  Voy.  Chronologie. 
Concordance chronologique, par M. Duchesne: 1° jusqu'en 1582,  VI, p. 
Concordance chronologique, par M. Duchesne: 2° de 1582 à 2000,  p. 
Concordance chronologique, par M. Duchesne: 3° pour les calendriers grégorien et républicain, de 1792 à 1806,  VI, p. 
Congrès (Plénipotentiaires respectifs des puissances européennes dans les), d'après M. F. Guérard,  XII, p. 
Consuls de la République, par M. Taillandier,  VIII, p. 
Convention nationale (Présidents de la), par M. Taillandier,  VIII, p. 
Cours souveraines.  Voy.  Parlements. 
Croisades (Salle des).  Voy.  Musée. 
Cycles.  Voy.  Chronologie. 
Dates.  Voy.  Glossaire, Pâques. 
DELISLE.  Voy.  Calendrier perpétuel, Fêtes mobiles. 
DESNOYERS.  Voy.  Ouvrages propres, etc.; Sociétés littéraires, Topographie, Travaux de la Société. 
Dictons.  Voy.  Calendriers. 
Directeurs de la République, par M. Taillandier,  VIII, p. 
Divisions financières de la France avant 1789, par M. de Fréville,  IV, p. 
DUCHESNE.  Voy.  Calendrier, Cartes à jouer, Concordance chronologique, Ephémérides, Fêtes, Israélites, Mahométans, Naissances, Romains, Saints. 
DUPONT (Edmond).  Voy.  Saints. 
Eau tombée dans la cour de l'Observatoire (Quantité d'),  XV, p. 
Eclipses.  Voy.  Astronomie. 
Embaumement du corps de Charles V, par M. B. Guérard,  IX, p. 



Envoyés.  Voy.  Ambassadeurs. 
Ephémérides, Bénédictins illustres, par M. Bailly,  IV, p. 
Ephémérides, événements historiques avant 1789, par M. Duchesne,  I, p. 
Ephémérides, événements historiques depuis 1789, par M. Duchesne,  II, p. 
Ephémérides de l'Histoire de France, dans l'ordre chronologique, de 1804 à 1842, par M. de Mas-Latrie,  VII, p. 
Ephémérides, Parisiens célèbres, par M. Ravenel,  III, p. 
Ephémérides de la révolution, dans l'ordre chronologique de 1787 à 1804, par M. de Mas-Latrie,  VI, p. 
Etat civil.  Voy.  Anciens registres. 
Etats généraux (Chronologie des), par M. Beugnot,  IV, p. 
Evêchés de la chrétienté (Liste alphabétique des), par M. de Mas-Latrie: 1° de la lettre A à la lettre E,  VIII, p. 
Evêchés de la chrétienté (Liste alphabétique des), par M. de Mas-Latrie: 2° de F à Z,  X, p. 
Evêchés.  Voy.  Archevêchés. 
Evêques.  Voy.  Archevêques. 
Exposé.  Voy.  Annuaires, Ouvrages, Travaux. 
EYRIES.  Voy.  Naissances. 
Fêtes diverses.  Cf.  Calendrier, Glossaire, Israélites, Mahométans, Romains. 
Fêtes (Eclaircissements sur quelques), par M. Duchesne,  VIII, p.  Cf.  Glossaire.
Fêtes mobiles (Calendrier des), par M. de Wailly,  VIII, p. 
Fêtes mobiles (Tableaux des), par M. L. Delisle,  XVIII, p. 
Fêtes patronales aux environs de Paris, par M. Duchesne,  XIV, p. 
Feudataires.  Voy.  Grands feudataires. 
Fiefs.  Voy.  Grands fiefs. 
Foudre.  Voy.  Accidents. 
France (Du nom de) et des différents pays auxquels il fut appliqué, par M. B. Guérard,  XIII, p. 
FREVILLE (DE).  Voy.  Divisions financières, Grands fiefs. 
Géographie civile.  Voy.  Bailliages, Divisions financières, France, Grands fiefs, Monnaie, Normandie, Pairies, Palais, Parlements, Pays d'Etats, Provinces. 
Géographie ecclésiastique.  Voy.  Archevêchés, Evêchés, Monastères, Topographie. 
GERAUD.  Voy.  Charte française, Glossaire, Parlements. 
Glossaire des dates, par M. Géraud,  VII, p.  Cf.  Fêtes, Saints.
Glossaire des dates (Courtes additions au), par M. de Wailly,  XVI, p. 
GORRE.  Voy.  Bailliages. 
Gouvernements depuis 1793, par M. Taîllandier,  VIII, p. 
Grands feudataires (Liste chronologique des),  XIX, 
Grands feudataires, table alphabétique générale,  XX, p. 
Grands fiefs de la couronne (Liste des), par M. de Fréville,  III, p. 
Grêle ou grésil (Nombre des jours de),  XVI, p. 
GUADET.  Voy.  Palais. 
GUERARD (B.).  Voy.  Annuaires, Embaumement, France, Provinces, Relevé, Religieux. 
GUERARD (F. M.).  Voy.  Ambassadeurs, Congrès, Ministres. 
Hébreux (Calendrier des).  Voy.  Chronologie. 
Hégire (Calendrier de l').  Voy.  Chronologie. 
Histoire.  Voy.  Ambassadeurs, Anciens registres, Annuaires, Archevêques, Chronologie ministérielle, Comité de salut public, Congrès, Consuls, Convention, Directeurs,
Embaumement, Ephémérides, Etats généraux, Gouvernements, Grands feudataires, Manuscrits, Ministres, Musée, Naissances, Ouvrages, Papes, Réligieux, Sceaux,
Sociétés littéraires, Souverains, Théâtres, Travaux. 
Instruments de musique en usage dans le moyen âge, par M. Bottée de Toulmon,  III, p. 
Israélites (Fêtes religieuses des), par M. Duchesne,  IX, p. 
Jardinage.  Voy.  Calendrier pour les travaux du jardinage. 
Jours fériés.  Voy.  Romains. 
Jupiter (Lever et coucher de),  XIII, p. 
LE PREVOST.  Voy.  Normandie. 
Lieux où l'on a battu monnaie.  Voy.  Monnaie. 
Limoges.  Voy.  Manuscrits. 
Littérature.  Voy.  Charte française, Troubadours, Trouvères. 
LONGPERIER (DE).  Voy.  Monnaie. 
Lune (Phases de la), lever et coucher de Vénus et de Jupiter.  XIII, p. 
Luthériens.  Voy.  Calendrier. 
Lyon.  Voy.  Anciens registres. 
MAGNIN.  Voy.  Théâtres. 
Mahométans (Fêtes religieuses des), par M. Duchesne,  IX, p. 
Maisons des rois de France.  Voy.  Palais. 
Manuscrits conservés au séminaire et à l'hôtel de ville de Limoges (Sur les), par M. Allou,  I, p. 
Marées (Grandes),  XXI, p. 
MARION.  Voy.  Archevêques. 
MAS-LATRIE (DE).  Voy.  Archevêchés, Ephémérides, Evêchés, Monastères, Pairies, Papes, Sociétés littéraires. 
MERIMEE.  Voy.  Architecture. 
Météorologie.  Voy.  Accidents, Eau, Grêle, Neige, Pluie, Température moyenne, Relevé. 
Ministres des affaires étrangères de France depuis 1547 jusqu'en 1848 (Liste chronologique des), par M. F. M. Guérard, ancien sous-directeur au ministère des affaires
étrangères,  XIV, p.  Cf.  Chronologie ministérielle.
Ministres des divers départements.  Voy.  Chronologie ministérielle. 
Monastères de France, par M. de Mas-Latrie,  II, p. 
Monnaie (Liste des lieux où l'on a battu), par M. de Longpérier,  V, p. 
Musée de Versailles; notice sur les cinq salles des croisades et sur les personnages dont les noms y figurent, avec une liste supplémentaire, par M. Borel d'Hauterive,  IX,
p. 
Musique.  Voy.  Chanson, Instruments. 
Naissances et alliances des souverains de l'Europe, par M. Duchesne,  V, p. 
Naissances et alliances des souverains de l'Europe, Avec les notes de M. Eyriès,  VI, p. 
Neige (Nombre des jours de),  XVI, p. 
Normandie (Anciennes divisions territoriales de la), par M. Le Prevost,  II, p. 
Ouvrages propres à faciliter les travaux relatifs à l'histoire de France (Indication des principaux), par M. Desnoyers,  I, p. 
Pairies de France, par M. de Mas-Latrie,  III, p. 
Palais et maisons des rois de France, par M. Guadet,  V, p. 
Papes (Chronologie des), par M. de Mas-Latrie,  XVI, p. 
Papes (Chronologie des), liste alphabétique,  p. 
Pâques (Date des).  Voy.  Concordance chronologique. 
PARIS (P.).  Voy.  Trouvères. 



Paris.  Voy.  Anciens registres. 
Parisiens célèbres.  Voy.  Ephémérides. 
Parlements et cours souveraines, par M. Géraud,  III, p. 
Pays d'Etats (Notice sur les), par M. Taillandier,  XVI, p. 
Pays.  Voy.  Provinces. 
Planètes (Signes des).  Voy.  Astronomie. 
Plénipotentiaires.  Voy.  Congrès. 
Pluie (Nombre des jours de),  XVI, p. 
Poésies.  Voy.  Troubadours, Trouvères. 
Proverbes.  Voy.  Calendrier. 
Provinces et pays de la France, par M. B. Guérard,  I, p. 
Quatre-Temps.  Voy.  Chronologie. 
RAVENEL.  Voy.  Ephémérides. 
RAYNOUARD.  Voy.  Troubadours. 
Relevé du temps qu'il a fait à Paris depuis dix-huit ans, par M. B. Guérard,  XI, p.  Cf.  Météorologie.
Religieux de Saint-Germain des Prés (Fragment sur les), par M. B. Guérard,  VIII, p. 
Résumé.  Voy.  Exposé, Travaux. 
Révolution.  Voy.  Ephémérides. 
Rois de France.  Voy.  Palais, Souverains. 
Romains (Jours fériés des), par M. Duchesne,  V, p. 
Rouen.  Voy.  Anciens registres. 
Russes.  Voy.  Calendrier. 
Saints et Saintes (Catalogue alphabétique des), par M. Duchesne,  XI, p.  Cf.  Glossaire.
Saints et Saintes pour les différents jours de l'année, par M. Duchesne,  X, p.  Cf.  Calendrier, Fêtes, Glossaires.
Saints (Liste générale des), d'après le Martyrologe de Chastelain, par M. Edmond Dupont,  XXI, p. 
Saint-Germain des Prés.  Voy.  Religieux. 
Saisons (Commencement des).  Voy.  Astronomie. 
Salut public.  Voy.  Comité. 
Sceaux (Notice sur les), par M. de Wailly,  IV, p. 
Sénéchaussées.  Voy.  Bailliages. 
Sociétés littéraires de la France, par MM. Desnoyers, de Mas-Latrie, et Auger,  V, p. 
Soleil (Lever et coucher du).  Voy.  Astronomie. 
Souverains de la France (Liste chronologique des), par M. Teulet,  p.  Cf.  Gouvernements.
Souverains de divers pays.  Voy.  Naissances. 
TAILLANDIER.  Voy.  Anciens registres, Comité, Consuls, Convention, Directeurs, Gouvernements, Pays d'Etats. 
Température moyenne à Paris,  XVI, p. 
Temple (Ordre du).  Voy.  Calendrier. 
Temps moyen.  Voy.  Astronomie. 
TEULET.  Voy.  Souverains. 
Théâtres, amphithéâtres et cirques romains dont il existe des vestiges en France (Liste des), par M. Magnin,  IV, p. 
Topographie ecclésiastique de la France, par M. Desnoyers;  XVII, p. 
Travaux de la Société de l'Histoire de France (Résumé des), par M. Desnoyers,  I, p. 
Troubadours (Poésies des), par M. Raynouard,  I, p. 
Trouvères (Poésies des), par M. P. Paris,  I, p. 
Vénus (Lever et coucher de),  XIII, p. 
Versailles.  Voy.  Musée. 
WAILLY (N. de).  Voy.  Fêtes mobiles, Glossaire, Sceaux. 
Zodiaque (Signes du).  Voy.  Astronomie. 
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