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DE SINGULIERS PELERINS 

SUR LE CHEMIN 

DE SAINT-JACQUES EN 1272 

On a beaucoup écrit sur les pelerinages et l'image du pieux pelerin 
est inséparable de la représentation que l'·on se fait de la dévotion au 

Moyen a.ge. Que le pelerinage soit libre ou votif., on a mis en évidence 
les mérites des chrétiens qui, malgré les difficultés, accomplissent le 

dur voyage leur permettant d'atteindre le sanctuaire qu'ils avaient 

choisi1
. Pour « ces hommes a la foi ardente », les sou:ffrances endurées 

étaient peu de chose lorsque, au terme d'une derniere étape, « apres 

avoir baisé le seuil de l'église dont ils revaient depuis de longs mois., 

ils voyaient resplendir devant leurs yeux éblouis les reliquaires d'ar
gent et les vénérables statues revetues d'or et de pourpre, au milieu 

d'un bras-ier de cierges »�. 

Mais a coté de ces volontaires, qui avaient tout subordonn·é a la 

réalisation d'un idéal désintéressé, nombreux étaient ceux qui chem.i

naient pour des motifs peu avouables, religieux en rupture avec leur 

couvent, trañquants, bandits de grand chemin3
• 

Pour d'autres, le pelerinage répondait a une obligation. Il était 

devenu une pénalité infligée, a la suite de certaines fautes, aussi bien 
par l'autorité ecclésiastique que par un tribunal séculier. La sentence 

imposait la visite d'un certain nombre de sanctuaires, fixait parfois 

la durée de l'éloignement du coupable, la peine prenait alors le carac
tere d'un exil temporaire". 

Les inquisiteurs n'ont pas manqué, dans les cas qui n'étaient pas 
particulierement graves, d'avoir recours a ce chatiment auquel venaient 
parfois s'ajouter des peines accessoires, comme le port de croix 

d'infamie ou l'entretien d'un ·pauvre. Les pelerinages rentraient dans 

la catégorie des pénitences arbitraires, c'est-a-dire de celles que les 

• Maitre de recherches au C.N.R.S., chargé de conférences a la Faculté
des Lettres et Sciences humaines de Bordeaux. 

1. E.-R. LABANDJD, Recherches sur les pelerlna dans l'Europe des XI8 et
xn• siecles, dans Cahiers de ci'V'ili8atwn mét.Uévale, t. I, 1958, p. 159-162.

2. J. VtmLLIARD, Pelerins d'Espagne a la fin du moyen a.ge, da.ns Homenatge

a Antont Rubio Lluch, t. II, Barcelone, 1936, p. 284.
3. LABANDlll., Recherches, p. 159.
-'. R. N AZ, Pelertnage, dans Diction-naire de d.roit canonique, t. VI,

col. 1314-1315. 
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inquisiteurs infl.igeaient et modifiaient sans consulter leurs assesseurs6. 

L'usage s'était établi de distinguer les pelerinages majeurs, situés 

hors du royaume: Saint-Jacques de Compostelle, Rome, Saint-Thomas 

de Cantorbury, les Trois-Rois de Cologne, et les pelerinages mineurs, 

plus proches et fort nombreuxª. Les juges avaient done toute possibilité 

de combiner un itinéraire qui associait pelerinages majeurs et mineurs. 

Parmi les pelerinages majeurs, le plus fréquemment imposé était 

celui de Saint-Jacques de Compostelle. D'une maniere générale, faute 

de documents, nous ignorons, dans le détail, les modalités des péni

tences infl.igées7
• Exceptionnellement, la liste des pelerinages imposés, 

en 1241, aux habitants du Querci, par l'inquislteur Pierre Selhan ou 

Oellani a été conservée. 

Le pelerinage de Saint-Jacques de Compostelle était en général 

combiné avec des pelerinages mineurs, mais il pouvait quelquefois 

constitu.er a lui seul une pénitence. Nous nous en tiendrons., a titre 

d'exemple, a !'examen des pénalités infl.igées aux habitants de Gourdon 

et de Montcuq (Lot) 8
• 

La seule visite de Saint-Jacques suffi.t pour se mettre en regle avec 

l'inquisition, a deux habitants de Gourdon13, comme a sept de 

Montcuq10
• Mais la pénitence type oblige a se rendre au Puy, a Saint

Gilles et a Saint-Jacques, elle est infl.igée dans 59 cas pour Gourdon, 

dans 39 pour Montcuq11• Une variante impose quelquefois le détour 

par Oviedo, on ne saurait s'en étonner., en raison de la vogue croissante 

du sanctuaire consacré au Saint-Sauveur, cathédrale de cette cité12
• 

II en est ainsi trois fois seulement en ce qui regarde Gourdon1 3, mais 

dix fois pour Montcuq14
• 

La série la plus complete de pelerinages pour les habitants de 

Gourdon comprend, en plus des trois sanctuaires précédents et de 

Saint-Sauveur, la visite de Saint-Léonard, de l'abbaye Saint-Martial 

5. Bernard Gui, Maniuel de l'in.quisiteur, éd. G. MoLLAT, t. I, París, 1926,
Introd., p. LIV-LIX e-t t. II, p. 129, n. 1, 135. 

6. La liste de ees pelerinages est donnée par Mgr Mollat dans Bernard
Gui, Manuel, Introd., p. LVI.

7. En dehors des sentences de l'inquisiteur Pierre Selhan de 1241, on ne
dispose que des renseignements fournis par l'inquisiteur Bernard Gui 
lui-meme. 

8. Bibl. nat., Collect. Doat, vol. 21, fol. 185 vº-312 v0
• Pour Gourdon,

voir fol. 185 vº-213; pour Montcuq, fol. 213 vº-226 vº . 
9. Ibid., fol. 192, 201 Vº.
10. Ibíd. fol. 218 vº , 221, 222, 222 vº, 223 (pour 2 cas), 225 vº.
11. Ibid., passim.
12. R. OuRsEL, Les pelerins du Moyen A.ge. Les hommes, les chemins, les

sanctuaires, Paris, 1963, p. 137. 
13. Doat, vol. 21, fol. 189, 191, 209.
14. Ibid., fol. 214, 215 vº , 217 vº , 218 (pour 2 cas), 219, 222 vº (pour 2 cas),

224: Vº , 225 Vº. 
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de Limoges, de Saint-Denis en France, de Saint-Thomas de Cantorbury 

ce long voyage figure dans 38 sentences15
• 

En ce qui a trait a Montcuq, les choses sont un peu différentes. 
Aux trois pelerinages de base, viennent s'ajouter, dans huit cas, Saint

Denis et Saint-Thomas, avec une seule visite de Saint-Sauvem 
d'Oviedo16

• Dans deux autres cas, il n'est pas fait mention de Saint
Denis11

., mais seulement de Saint-Thomas, il en est de meme pour une
femme de Gourdon18

. D'une maniere inverse, deux pelerins de Gourdon,
apres avoir visité les trois sanctuaires sont seulement tenus d'aller 
a Saint-Denis19

• 

Saint-Jacques tient ainsi une place essentielle. Toutefois certains 
furent dispensés de gagner ce lointain sanctuaire. II suffi.t a douze 
habitants de Gourdon20 et a trois de Montcuq21 de se rendre simple
ment au Puy. La visite du Puy et de Saint-Gilles permet a 41 person
nes de Gourdon de remplir leurs obligations22

• Deux habitants de Mont
cuq sont contraints de se rendre au Puy, a Saint-Gilles, a Saint-Denis
et a Saint-Thom,as23.

On constate que ces pénitences sont in:fligées sans distinction de 
sexe. Aux hommes seulement, en revanche, était réservé le séjour a

Constantinople. Certainement en raison de la situation critique de 
l'Empire latín, cette pénalité remplace la traditionnel passage outre
mer vers la Palestine dont il n'est jamais question ici. On releve 
respectivement pour Gourdon 42 noms24 et pour Montcuq huit25

• La 
durée du séjour dans l'Empire latín était variable, d'un an au moins,
elle ne dépassait pas en général trois ans, exceptionnellement elle a
pu atteindre cinq, sept et meme huit ans26

• 

N'y a-t-il pas lieu de se demander si le déplacement d'un aussi 
grand nombre de personnes n'était pas sans conséquences facheuses 

15. Ibid., fol. 185 vº-213, passim.
16. Ibíd., fol. 214 v0

, 215 v0
, 216 (y compris Saint-Sauveur), 216 vº, 218,

224, 226, 226 Vº.
17. Ibid.., fol. 219, 221.
18. Ibid., fol. 189 Vº .
19. Ibid., fol. 207, 207 Vº.
20. Ibíd., fol. 186 vº , 188 vº , 189 (pour 2 cas), 191 vº , 1!'3 vº, 195 (pour

2 cas), 208, 209 vº , 210, 211 vº . 
21. Ibid., fol. 215, 222 Vº , 224.
22. Ibid., pas8'm. Dans un cas, il s'y ajoute le pelerinage de Saint

Léonard (fol. 207 vº ), dans un autre, celui de Saint-Denis (Ibid.). 
23. Ibid.., fol. 223 Vº.
24. Sous déduction de sbc noms qui ftgurent en double dans le registre

'.Ibid.., fol. 194-195 Vº , fol. 196-198 Vº et 202 Vº). 
25. Ibid., 214, 216, 216 Vº , 217, 219, 220, 221, 223.
26. La durée du séjour a Constantinople est d'un an pour 16 condamnés;

ie deux ans pour 14; de trois ans pour 16; elle est omise une fois. Elle 
�st supérieure dans trois cas, avec cinq ans (fol. 196 vº), sept ans (fol. 217), 
mftn huit ans (fol. 186 vº). 
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pour l'intégrité de la foi. La conversion de ceux que l'on envoyait 
sur les routes suivies par les pelerins n'était peut-etre pas toujours 
complete ou sincere. On peut penser que certains ne perdaient pas 
l'occasion de propager autour d'eux, en cheminant, des idées hétéro
doxes, de prendre contact avec les hérétiques d'autres régions. 

Il y avait aussi les faux pelerins. Un bon moyen de passer inape�u 
et de réduire les risques d'arrestation était de se perdre dans la masse 
de ceux qui cheminaient vers un sanctuaire connu, sans que d'ailleurs 
cet expédient puisse toujours garantir la sécurité. Ainsi, vers 1233, 
quatre hérétiques qui circulaient « ad modum peregrinorum » furent 
hébergés a Castelsarrasin; arretés peu apres, ils finirent sur le bucher 
a Toulouse'21

• Une femm.e hébergea dans sa maison, a Castelnau
Montratier (Lot), deux hommes qui se présentaient en pelerins, le 
lendemain, ils dirent qu'ils étaient hérétiques28

• On peut aussi relever 
le passage de faux pelerins a Saint-Martin-Lalande (Aude), i1 n'y a 
pas lieu de s'en étonner., puisque nous sommes ici sur un chemin de 
Saint-Jacques. Pierre d� Carnes était « hospitator peregrinorum ». Vers 
1234, il re�ut deux femm.es, le lendemain, il apprit par un habitant 
de Laurac venu chez lui qu'elles étaient hérétiques. Une femme de 
Saint-Martín, a la demande d'un de ses comp�triotes, accueillit, vers 
1240, quatre pele-rins « amore Dei »., elle apprit ensuite, du fait de 
leur capture, qu'il s'agissait en réalité d'hérétiques-29. 

Ponce de Gameville, sa femm.e Gourdane, Toulousains, déciderent de 
se rendre, avec leurs enfants, en pelerinage a Notre-Dame de Vauvert., 
en 1273ª0

• Qu'� a-t-il de plus louable que l'accomplissement d'un vam? 
Mais, sur la route de l'Italie, c 'était surtout le moyen le plus sur 
d'atteindre la région de Nimes sans attirer l'attention. Un autre 
moyen de passer inapergu était de voyager en qualité de marchand. 
Contraint de quitter A vignonet a pres le massacre des inquisiteurs en 
1242, Pierre de Beauville parait avoir eu une particuliere prédilection 
pour ce procédé. Il se rendit d'abord en Champagne a la foire de 
Lagny, puis gagna, en transportant des marchandises., Genes, avant 
d'atteindre Coni31

. Au cours de son long séjour en Lombardie jusqu'en 

27. Déposition de Géraud Gaillard, de Castelsarrasin, du 8 tévrier 1243
(Doat, vol. 22, fol. 20). 

28. Doat, vol. 21, fol. 311 v•.
29. Dépositlon de Pierre de Ca.mes, du 15 juin 1246 (Blbl. de la vllle

de Toulouse, ms. 609, fol. 32); déposltion de na Melia, épouse de P. Dejean, 
du 14 juin 1246 (lb-id., fol. 36). 

30. D'apres la déposition de Fabrisse, épouse de Pierre Vidal, de Toulouse
(Doat, vol. 25, fol. 48 vº). 

31. Doat, vol. 25, fol. 299: recesrit de partibu8 TholoB<ffliB et i'Vit in
Frctnciam ad nundifl.48 de LinMco et deinde cum merclbtc.8 verBUB Jan.-uam, 
deinde ·ivit in Lombardiam, ap-u,d Cu-newm. 
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1277, Pierre de Beauville se rendit a plusieurs reprises en Lauragais,

cinq a six fois, avant le départ de sa femme pour l'Italie en 125932• 

Or, au moins une fois, il se fit marchand, un de ses cousins acheta

a Toulouse, suivant ses instructions, un assortiment de produits qu'il

transporta en Lombardie, vers 125033
• Lors de son retour définitif au

pays natal, en 1277, il vendit a Avignon des marchandises achetées

en Lombardie34
• On peut aussi citer l'exemple de Guillaume Raffard.r

de Roquefort36, qui, tel un maquignon, poussa devant lui _son troupeau
de vaches jusqu'A Montpellier ou il les vendit, ensuite avec son guide,
il alla jusqu'a Pavie, c'était en 1271 ou 127236

• 

C'est sous l'aspect de pelerins et aussi sous celui de marchands que 

des adaptes de l'hérésie, habitants de Plaisance en Lombardie, firent 

en 1272 le voyage de Compostelle, en passant par Toulouse ou ils 

séjournerent a l'aller et au retour. L'émigration des cathares vers 

l'Italie est un fait bien connu.s7
, mais une circulation en sens inverse 

est e hose peu ordinaire et digne d' etre notée. 

A cette époque, la situation du catharisme a Toulouse était loin 
d'etre brillante. Ses derniers adeptes se lamentaient parce que les 

révélations des convertís et des prisonniers avaient tout ruiné, ils 

étaient privés de la compagnie des bons hommes qu'il devenait pres

que impossible de rencontrer. Le séjour dans la ville pendant un mois, 

en 1273, des ministres Guillaume Prunel et Bemard de Tilhols était 

un fait exceptionnel. L'hérésie semble avoir trouvé refuge chez les 
gens de condition modeste, par exemple parmi les travailleurs du bois, 

localisée assez étroitement dans certains quartiers, pres de la Garonne, 
au Bazacle, a u tour de la Dalbade, dans l'ile de Tounis88

• 

Les faits sont connus par les dépositions., devant les inquisiteurs 

Renous de Plassac et Ponce de Parnac, de Fabrisse, originaire de 

32. Doat, vol. 25, fol. 312 vº-313 vº .
33. Doat, vol. 25, fol. 311-311 vº : Btephano Donati, de Monte GaZhardo,

cons<m-gu.m.eo ipsius test'8, qui ld6 mandato ipsius testis venit ThoZosam et 
emit pro ipso teste -unam sarcinam de mercibus portandis m Lombardia-m, 
et portavit eas ípri testi ap-u.d A'Vinion.em in domu.m ipsiuB testts. 

34. Item, di:cit q-uod de Ounaeo... continua'Vit dietas 8Ua8, prout pot1át,
usqu.e ad A'Vinionem in Provincia, ubi 11end--idit merces qua.a portabat 
(Ibid., fol. 307 Vº-308).

35. Roquefort, Tarn, cant. Puylaurens, comm. Lempaut.
36. Doat, vol. 26, fol. 15-16. Cf. :J. GUIRAUD, Histoire de Z'lnquisition a1'

-moyen {J,ge, t. n, Paris, 1938, p. 249.
37. Voir en dernier lieu, E. DUPRPrTHBSEIDER, Le catharisme languedoeien

et l'ltalie, dans Oahiers de Fanjeaua:, n ° 3, p. 299-316. 
38. Y. DossAT, Les cathares dans les documenta de l'inquisition, dans

Oahiers de Fanjeaux, n º 3, p. 75. 
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Limoux, épouse du charpentier Pierre Vidal. Elle habitait pres de la 
Dalbade lors du premier passage des Placentins et dans l'ile de Tou
nis lors de leur retour. Nous nous trouvons en présence d'une famille 
solidement attachée au catharisme. La mere de Fabrisse, Raimonde� 
avait re�u le consolamen-tum quelques jours avant le début du careme 
de 1273 et était morte peu apres, vers la mi-careme40

• Le premier 
mari de cette meme Raimonde avait été brulé comme hérétique41• La
filie de Fabrisse, Philippa, mariée elle aussi a un charpentier, Raimond 
Maure!, partageait entierement les sentiments de sa mere42• 

En raison de ses propos et de ses fréquentations, Fabrisse pouvait 
a juste titre passer pour suspecte. Elle avait fréquenté les adcptes 
les plus résolus de l'hérésie, Aimengarde de Prades, les freres Fou
gacier, Ponce de Gameville, tous en fuite, Guillaume Aribaut, mort 
depuis peu42 bis; elle avait rencontré Pierre Maure!, homme de confiance 
(nun-tms) des hérétiques, sur lequel reposait l'organisation de l'émigra
tion en Lombardie. Ses propos ne pouvaient manquer d'attirer l'atten
tion. Elle affirmait que le diable avait fait l'homme, croyait a la 
métempsycose, disait a Guillelme, sa voisine enceinte, qu'elle devait 
prier Dieu de la débarrasser du démon qu'elle portait en elle. Elle 
médisait des gens d'église. Elle était l'admiratrice d'un clerc passé 
a l'hérésie, mort sur le bucher a Toulouse, au temps ou le roi s'y 
trouvait (1272) : mieux que tout autre, iI tenait tete dans la polém.ique 
aux Precheurs et aux Mineurs. Il n'y a done pas lieu de s'étonner 
qu'elle ait été dénoncée aux inquisiteurs par Guillelme, sa voisine de 
l'ile de Tounis43, elle aussi femme de charpentier.

Lorsqu'ils interrogerent Fabrisse, • les juges étaient done tres bien 
informés sur son compte. Ils lui poserent des questions précises, le 
7 février 127 4, mais elle nía tout44• N'avait-elle pas déclaré que ceux
qui dénon�aient les autres étaient des démons, et que, pour sa part, 

39. Doat, vol. 25, fol. 43 vº-44 vº .
40. Fabrisse et sa mere se rendirent dans la maison de Ponce de Game

�.-me ou se trouvaient les hérétiques Guillaume Prunel et Bernard Tilhol 
et ibi predicta Raymunda reddidit se Deo et Evangelio et ipai8 heretici8 
et tune fuU hereticata., consolata et recepta (Doat, vol. 25, fol. 50-51). 

41. D'apres le témoignage de Guillelme, voisine de Fabrisse dans l'ile
de Tounis (Doat, vol. 25, f-01. 42). 

42. Voir les trois dépositions de Philippa, Doat, vol. 25, fol. 52-52 vº ;
52 Vº-53; 53 Vº-54 Vº. 

42 bis. Le charpentier Guillaume Aribaut avait été emprisonné et condamné 
au port de croix, il habitait rue Joutx-Aigues, i1 mourut sans avolr r�u 
le consolamentum, car les hérétiques arrtverent trop tard (Doat, vol. 25, 
&l. 40). 

43. Dépositions de Guillelme, femme de Thomas de Saint-Flour, charpen
tier de Toulouse, des 7 février 1274 (Doat, vol. 25, fol. 38 v0-41), 15 mara 
1274 (fol. 41 vº-43) et 4 avril 1274 (fol. 43-43 v0 ). - Saint-Flour, Haute
Garonne, cant. Saint-Lys, comm. Fontenilles. 

44. Doat, vol. 25, fol. 43 vº-44.
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elle ne révelerait rien, meme si on lui criblait le corps d'aiguilles4'6. 
Mais retenue en prison, elle ne tarda pas a tout avouer'6• C'est alnsi 
qu'elle reconnut qu'elle avait r�u, alors qu'elle demeurait a la Dalbade, 
un Lombard et deux Lombardes - l'homme marié a l'une d'elles �, 
citoyens de Plaisance, pelerins désireux de se rendre a Saint-Jacques. 
Elle leur avait accordé l'hospitalité pendant une partie de la journée et 
pour la nuit. Le lendemain, elle offrit de les héberger a leur retour., 
en accord avec sa fille et son gendre. C'était deux ans auparavant, 
done vers mars 1272. 

Effectivement, les Lombards, ou plus exactement deux d'entre eux, 
le mari et la femme, sur le chemin du retour, a l'époque des vendanges, 
done six mois apres, passerent par Toulouse et se rendirent chez 
Fabrisse a l'ile de Tounis. Ils logerent dans sa maison pendant deux 
jours et deux nuits. Cette fois, ils se faisaient suivre d'un a.non qui 
portait leurs vetements, leur nourriture et un chargement d'ai
guilles416 bt•., qui fut acheté par un marchand d'aiguilles de la Dalbade, 
Ponce Durand, amené par un Lombard qui habitait a Toulouse47

• 

Le récit de Fabrisse se trouve confirmé par la déposition de sa 

f5. Doat, vol. 25, fol. 43-43 v0
• 

46. Fabrisse fait une seconde déposltlon a une date qul n'est pas préolsée
(Doat, vol. 25, fol. 441 vº-49) et complete ses aveux le 10 avrll 1274 (fol. 49-
52). L'lncarcératlon de l'accusée ressort de la mentlon comme témoln de 
« jaquetus, carcerarlus hnmuratorum » (Doat,vol. 25, fol. f9).

46 bis. Sur ce point, ils font ftgure d'ancetres des « coqulllards », qul 
parcouralent au xvn• siecle le pays pour vendre les marchandises, malgré 
l'oppositlon des autorités (E. LAMBERT, Btudes 1"1Wdiévales, t. I, Parle
Toulouse, 1956, p. 125). 

47. Seconde dépositlon de Fabrlsse (Doat, vol. 25, fol. 44 vº-46) : dbit
quod, dum -m.aneret apu.d Dealbatam, veneT'lfflt ad domum eju,sdem testi8 
due muZieres Lombardie et unua LombardUB, vir alterius illarum, q114 
dtcebant se peregrinos volentes ire apu.d Banctum Jacobum., et in ipsa domo 
11,ospitati /uerwnt per quandam partem diei et per quandam noctem et 
ffl,(ffl.6 in crMtinum recesserwnt et ipaa teatis rogavit dictos peregrinos, dtfflr.

recederent, quod cum redirent de Sancto Jacobo venirent aa domum 
eJu,8dem testis... i-nterrogata de tempore, dmt quod mw anm aunt. lte•, 
awta testis �t quod, d1ltffl. maneret apu.d i11811,lam de Ton�, predtcti 
Lombardi, scilicet vir et -u:cor, sine alia LombaTlda ... werunt ad dc>mum 
eJU,8dem testis et ibi kospitati /uerunt per duas flOctes et per duo., d'6s, 
et duceba»t secum quemdam Mellum cum quo portab<fflt acu., et ctbtffl¡ 
auum, ad qu,aa acus emenda8 venit ibi Pontius Durandi, agulheriUB, /Utus 
AnMJkU Duran<U, qui moratur apud Dealbatam, quem Bda�t ibi qmdam 
Lombardlus Tholose... Item, dixit dicta testis quod... ipaa Lombarda dbtt

quod... multa.8 aliaa persona.8 (para ms.) de Tholosams partibua videnit 
fta Placen.tia unde dicti Lombardi erant... de tempore d�t quod in t,e,a.
demiis promtme preterit"8 Jv,ft an111UB et dimu+u.s 11el ctrca. n faut corriger
Mt annUB, autrement l'aller et le retour tomberaient a la meme date, 
d•ameurs, selon Gulllelme, de tempore dixit quod in 1'6fldemi"8 prodmo 
preterltis /mt anfl.U8 (ll>i<i., fol. 40).
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ñlle et par celle de son accusatrice, cette derniere précise elle aussi 

que ces singuliers pelerins venaient de Plaisance48
• 

Naturellement Fabrisse voudrait faire croire que tout ce qui s'était 

passé était du au hasard. Elle n'aurait meme pas su que ses visiteurs 
avaient des attaches avec l'hérésie, car, affirme-t-elle, ils mangeaient de 
la viande, ce qui ne prouve rien pour de simples envoyés et messagers 
(mmtii) des parfaits. Il est difficile de la eroire sur parole. 

En effet, Plaisance était l'un des principaux centres ou séjour

naient les fugitifs du Toulousain, de meme que Coni, point d'entrée 

en Italie, Alexandrie, Crémone, Pavie, Sirm.ione. Déja vers 1255, 

l'hérétique toulousain Guillaume Fournier avait retrouvé a Plaisance 

de nombreux émigrés, l'éveque cathare de Toulouse, Vivent, encore 

appelé Meter Vivent, partageait son temps entre Crémone et Plai

sance49
• Au cours de son long exil, Pierre de Beauville habita dans 

cette derniere ville a deux reprises, la premiere f ois pendant cinq ans, 

la seconde pendant deux ans, entre temps, il séjourna a Crémone 

pendant deux ans50
., puis il quitta définitivement Plaisance. pour Pavie 

en 1262. 

Au temps de son premier séjour, l'éveque Vivent et son fils majeur 

vivaient en toute tranquillité, sans se cacher, Pierre de Beauville 

les adora souvent. Pendant son deuxieme séjour, il logea dans la 

maison louée par son cousin Etienne Donat, hérétique, il eut done 
l'occasion de voir de nombreux réfugiés51

. 

Or, comme par hasard, nos dévóts pelerins étaient en relations 

étroites avec ce monde occitan exilé. Interrogée par Guillelme, épouse 
de Thomas de Saint-Flour, la femme lombarde répondit qu'elle connais

sa.it les freres Fougacier et Aimengarde de Prades, ainsi que bien 

d'autres personnes originaires du Toulousain-5.2
• Or Aimengarde était 

une amie intime de Fabrisse, au point de l'appeler suam carissimam5ª .

Nos Lombarda savaient done fort ·bien ou ils allaient.

48. D'apres Guillelme: Item, dixit quod audivit aUquotien8 dictam 
.Fabrissam comendantem Placentiam m'Ulierem quamdam de Lombardia 
quod bona muHer erat et /ideliB et amica boni Domini (Doat, vol. 23, 
fol. 89 Yo). Phllippa., ftlle de Fabrisse mentionne les deux passages des 
Lombarda (Ibf.tl., fol. 52 vº-53). 

49. Confessions de Guillaume Fournier, con-versus de hereBi, le 5 juil
let 1256, les 7 et 18 aoftt, les 20 et 23 novembre 1256 (Arcb. dép. de la 
Haute-Garonne, ms. 124, fol. 201-201 vº). 

50. Déposition de Pierre de Beauville (Doat, vol. 25, ·fol. 300 et 301-302).
5t, Doat, vol. 25, fol. 303.
52. Doat, vol. 25, fol. 40 (déposition de Guillelme) ; Ibid., fol. 45-45 vº :

m1'Zti gentes de partibus Tholosanis morabantur in Pla8ensa (déposltion 
de Fabrisse). 

53. Item, dicta testiB audivit a Petro Maurelli ... quod Aimengarda de Pradall
qui aufugerat de muro eam sicut Buam cari88imam .savutabat (Doat, vol. 25, 
fol. 48). 
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Il n'y a pas lieu de s'étonner de ces rencontres entre Placentina 
et Toulousains. On connait la place prise par Plaisance dans la vie 
économique de l'Italie du Nord, son « role de grande cité bancaire »,

qui en faisait « la métropole du trafic bancaire lombard »64., mais on 
sait moins qu'elle a été la capitale financiere de l'hérésie. Tout 
reglement d'argent entre cathares passait par Plaisance. Guillaume 
Foumier y séjouma, vers Piques 1256, pendant au moins quinze 
jours, pour recouvrer une somme d'argent que Raimond de Rouaix 
lui aurait dérobée et obtenir le remboursement de dettes contractées 
par Pierre de Beauville515

• 

Pierre-Guillaume de Roqueville, dam.oiseau, fils de Bertrand, sei
gneur de Montgaillard en Lauragais, se rendit en Italie pour voir 
Michel de Toulouse, vice-chancelier de l'église romaine56

, au temps 
du pontificat d'Urbain IV (1261-1264). A l'aller et au retour, il passa 
par Plaisance et vit, dans la maison de Pierre de Beauville, le parfait 
Etienne Donat, lui aussi originaire de Montgaillard. Bec de Roque
ville, condamné pour hérésie et fugitif, était mort en exil, en léguant 
a son frere Bertrand 200 sous de toulousains. Pierre-Guillaume venait 
réclamer le legs de son oncle. Il re�ut son sceau et un anneau d'or 
qui lui avait appartenu, mais pour le principal, Etienne Donat, sur 
l'ordre de son éveque, refusa, de lui donner satisfaction. En effet, 
Bertrand de Roqueville avait promis de disposer d'une terre en faveur 
de Pierre Donat, frere d'Etienne, et l'église cathare se considérait 
comme frustrée; tant qu'elle n'obtiendrait pas cette terre, la somme 
ne serait pas versée57

• 

A la meme époque (1263), Raimond Baussan, de Lagarde, avant 
de fuir par peur de l'inquisition, avait confié a son compatriote 
Pierre Dejean 20 livres de tournois au moment du départ de ce 
demier pour la Lombardie. Raimond Baussan se rendit a Plaisance 
et y fut logé pendant huit jours dans la maison de Pierre Peitavi. 
de Toulouse. Il trouva, dans une maison louée par un groupe d'héré
tiques, le parfait Guillaume Dejean et son fils Pierre. Raimond Baussan 

54. A. TmRROINE, Gandoufle d'Arcelles et les compagnies placentines a.

París, dans Annales d'htBtoire sociale, fase. VII, 1945, p. 54-55. 
55. Arch. dép. de la Haute-Garonne, ms. 124, fol. 201.
56. Michel de Toulouse était en relatlons suivies avec Alfonse de Poitiers

(A. MoLINIER, Oorrespondance administrative d' A'l,fonse de Poitiers, Paria, 
1900, t. 1, nº 381, 382, 956; t. II, nº 1618, 2039, 2043, 2049) auquel il survécut 
(.J. PoRcHmR, Lettres émanant de la cour pontiftcale a l'époque du conclave 
de Viterbe, dans Mélanges d'archéologie et d'htBtoire de Z'Ecole /ra-ru;aise 
de Rome, t. XL, 1923, p. 129). 

57. Déposition de Pierre-Guillaume de Roqueville, du 17 mai 1274 (Doat.
vol. 25, fol. 131 vº). D'apres le témoin, ces faits se seraient passés en 
aout 1263. Cf. GUIRAUD, HtBtoire, t. 11, p. 258-259.
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réclama son argent. La créance ne fut pas niée, m.ais Guillaume 

Dejean promit seulement de payer quand il le pourrait68• 

C'est eneore a Plaisance que l'hérétique Etienne Donat et son 

cousin Pierre de Beauville s'occuperent d'affaires commerciales, le 
premier apporta 100 livres impériales en contrat de commande, le 

second engagea en plus 150 livres. Mais Pierre de Beauville eut 

ensuite le tort de remettre a son :fi.ls la direction des opérations, 

Arnaud dilapida le tout rapidement, c'était vers 126259
• 

Dans un cas ou un reglement se fait a Genes, c'est par l'inter

médiaire d'un banquier placentín établi dans cette ville, Pierre 

PeZZicerii. En 1274, peu avant sa mort, l'hérétique Ponce Boyer 

demanda au banquier de remettre entre les mains de Pierre de 

Beauville 50 livres en monnaie génoise, paiement qui fut normalement 
eJf ectué60

• 

Cependant, malgré la fréquence des contacts entre Lombarda et 

Occitans, les relations étaient loin d'etre excellentes. A l'exception 

de ceux qui avaient de !'argent, les émigrants rencontraient trop 

souvent un accueil décevant, ils trouvaient en Lombardie une « mé

chante race »61
• L'organisateur de l'émigration a Toulouse, Pierre 

Maure! lui-meme, déclara a Fabrisse qu'elle ne devait pas se fier 

aux Lombards qu'elle avait r�us et pas davantage aux autres, ce 

sont des gens faux, bien peu sont s1irs62
• 

En tout cas, au cours de leur route, nos Placentina ne devaient 

pas se sentir isolés, ils étaient assurés de trouver dans chaque ville 

des compatriotes établis a demeure. Ceux-ci formaient des colonies a

Genes., a Marseille, a Montpellier, a Narbonne unie a Genes par des 

liens étroits63
• Nous savons qu'a Toulouse, nos voyageurs furent en 

relations avec un Lombard, sans doute leur compatriote64
• 

Nous pensons que le « pelerinage » de nos Placentins dépasse le 

simple aspect anecdotique. Il apporte en eff et la preuve de relations 

lointaines entre hérétiques et permet d' expliquer le cheminement de 

58. Déposition de Raimond Baussan, du 23 mal 1274 (Doat, vol. 25,
fol. 139 Vº).

59. Déposition de Pierre de Beauville (Doat, vol. 25, fol. 302 vº-303).
60. Doat, vol. 25, fol. 305-306.
61. Willelmus in Lombardia inven.erat maZam gentem, et quod eum male

receptaverant, et quod ideo redierat (Doat, vol. 25, fol. 4 vº). 
62. Quod -no-n con/ideret in Lombardis de quibus Bibi fecerat me-ntionBm,

-nec in aliis, cum Bint /al.si et pauci inveniwnt fideZes. (Doat, vol. 25, fol. 48v0 .)

63. TBIRROINE, Gandoufle d'Arcelles, p. 57, 58, 62-63, 67; voir aussi VAIBBl!IT'l'a,
H'8toire de Languedoc, nouv. éd., t. IX, p. 59, 60-31. 

64,. Volr ci-dessus, note 4:7. 
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-0ertaines doctrines. II peut nous fournir l' explication de la présence 
du catharisme dans le lointain pays de Léon, zone oi:J. on ne s'atten
drait guere a le trouver. 

En effet, les grands courants hétérodoxes n'ont guere pénétré en 
Espagne. On connait la présence de Vaudois en Catalogne oi:J. ils 
furent traqués a partir de 1194, le catharisme y prit aussi un 
important développement a partir du début du xnr sieclellfi . Les 
cathares furent nombreux dans l'éveché d'Urgel grace a l'appui donné 
par le vicomte de Castelbon Arnaud, mort vers 1226, puis en raison 
de la passivité des comtes de Foix, qui lui succéderent66

• Or, tres 
éloignée de ces foyers, la terre de Léon a eu cependant ses cathares. 
Leur activité a été mise en Iumiere grace au traité en trois livres67

de Luc, éveque de Tuy de 1239 a 1249, édité des le début du xvne sie
cle par J. Gretzer, puis minutieusement étudié par Menendez Pelayo6s.

Nous sommes bien en présence de dualistes absolus, car ils attri
buaient la création des choses visibles au príncipe du mal. Ils 
admettaient l'Ancien et le Nouveau Testament, mais ils leur donnaient 
une interprétation allégorique69

• Luc les accuse en outre de parodier 
les cérémonies religieuses..,0

, de perturber les offices divins par des 
-chants ridicules et profanes, afin de détourner les esprits des choses 
sérieuses71

• Ces hérétiques disposaient d'un livre, le PerpendicuJu.m 
scientiarum., et un scribe d'origine fran�aise, nommé Arnaud, faisait 
preuve d'une activité extraordinaire pour répandre des éditions falsifiées 
de traités de docteurs de l'Eglise-r2

• 

L'activité des hérétiques dans la ville meme de Léon et dans 
d'autres parties du pays fut tres grande sous l'épiscopat de Rúdriguez 
mort en 1232, elle s'accrut encore apres cette date, car il ne fut pas 
possible de désigner immédiatement son successeur. L'hérésie fut 

65. Ch. THouzELLIER, Oatharisme et va.Zdéi8me en Langu,edoc a la /in du.
XII• et au dibut du XIII• siecle, Paris, 1966, p. 14-15.

66. Ch. BAUDON DE MoNY, Relattons politiques des comtes de Foix avec la
<JataZogne, t. I, Paris, 1896, p. 14, 146, 167-171. 

67. De altera vita, fideique ccmtrO'Versiis adver8'U8 AZbigensium erro-re8
libri tres. Seul le livre trois traite des hérétiques contemporains de Luc, 
les deux autres sont un catalogue des hérésies anciennes. 

68. M. MENmNDEZ PELA.Yo, Historia de los heterodo:x,os espanoles, 2" éd.,
t. III, Madrid, 1917, p. 169-178 (Obras completas, t. VIIl).

69. Ibid., p. 171-172.
70. Mimorum speciem induunt (Ibid., p. 173, n. 1). On peut remarquer

que la. meme accusation se trouve chez Bernard Gui: Item, omnia sacra
menta Romane ecclesie... asserunt esse inania et vana. Et confing111At, 
tanquam Bimie, qu8da,m alia Zoco ipsorum (Bernard Gui, Manuel, t. I, 
p. 12).

71. Item, heretici ... intermiscent officiís et inter divinaa laudes quedom
ridiculosa depromu.nt et veneris carmina, ut aatantiwm mentes re110ce.t a 
dtvini8 (Ibid., p. 173, n. 1). 

72. Ibid., p. 173.
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enfin combattue par les Dominicains et les Franciscains, et aussi 

par un diacre dont l'éveque de Tuy tait le nom. Certains auteurs 
ont pensé que ce diacre était Luc lui-meme qui aurait omis de se 

désigner par modestie73
• 

La ville de Léon, il est facile de le constater., était le point de 
jonction de deux chemins de Saint-Jacques, un endroit facilement 
accessibles aux hérétiques « pelerins ». Il est vraisemblable que, vers 

1270, des groupes de cathares subsistaient encore et restaient en 
relation avec l'Ita.lie du Nord. 

Nous avons un autre cas de pénétration d'une hérésie dans la 
lointaine Galice. En 1316, Bernard Gui, alors inquisiteur de Toulouse, 
mit en garde les éveques d'Espagne contre les « apotres »., adeptes 
de Dolcino, originaire de Novare, arreté et mis a mort en 1307 ou 
1308. En raison de la persécution dont ils faisaient l'objet dans 
leur pays depuis 1300 environ, plusieurs d'entre eux étaient passés 
en Espagne et y faisaient des adeptes, l'inquisiteur demandait don'? 
que l'on prenne contre eux des mesures, allant jusqu'a l'abandon a

la justice séculiere·". 
Or, dans sa Practica, Bernard Gui n'a inséré qu'une seule réponse. 

la seule sans doute qu'il ait re�ue, celle de l'archeveque de Compos
telle Rodríguez. Ce dernier a fait arreter, dans sa ville épiscopa1e et 
ailleurs, six hérétiques qu 'il détenait chargés de chaines. Ainsi, 
malgré la distance, depuis Novare, les doctrines de Dolcino avaient 
réussi a atteindre le grand sanctuaire de Galice.,5

• 

D y a dans ces faits autre chose qu 'une simple coincidence. Les 
routes de pelerinage, dans certains cas, ont été, d'une f a�on incontes

table, des voies de pénétration de l'hérésie. 

73. Ibid., p. 177.
74. Bernard Gui, Manuel, éd. MOLLAT, t. II, p. 109-119.
75. Ibid., p. 119-121.
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