


ISBN de ce PDF :  
979-10-231-2791-1





Article isbn

CRM 44 · PDF complet 979-10-231-2702-7
Présentation · Reynald Abad, Jean-François Dunyach et François-Joseph Ruggiu 979-10-231-2703-4
Bibliographie chronologique des travaux de Jean-Pierre Poussou · Membres du 

Comité d’honneur · Membres du Comité scientifique · Liste des contributeurs
979-10-231-2704-1

I-1. Climat de crise en Bordelais au début du xive siècle : le conflit entre Bernard 
d’Escossan et les habitants de Langoiran · Jean-Bernard Marquette

979-10-231-2705-8

I-1. Permanence et renouvellement des oligarchies municipales : réflexions 
méthodologiques à partir de l’exemple de Villeneuve d’Agenais (1559-1789) · 
Laurent Coste

979-10-231-2706-5

I-1. Loin des yeux, loin du cœur ? L’adieu d’Henri IV à ses États et à la Guyenne · 
Anne-Marie Cocula

979-10-231-2707-2

I-1. Voyages et routes des paysans, l’exemple du Rouergue en 1643 · Yves-Marie 
Bercé

979-10-231-2708-9

I-1. À la découverte de Bordeaux en 1659 : l’abbé Le Laboureur et la marquise de Vardes 
· Jean-Paul Desaive

979-10-231-2709-6

I-1. Balade dans les landes aux environs d’Arcachon : la seigneurie de Salles au temps 
de Louis XIV · Caroline Le Mao

979-10-231-2710-2

I-1. Confréries religieuses et contrôle clérical dans le diocèse de Bordeaux 
(xviie-xviiie siècles) · Éric Suire

979-10-231-2711-9

I-1. Les femmes dans la société labourdine (xviiie-xixe siècles) · Josette Pontet 979-10-231-2712-6
I-1. Bordelais et Aquitains face aux inondations à la fin du xviiie siècle · René Favier 979-10-231-2713-3
I-1. La crise du printemps 1789 en Dordogne · Guy Mandon 979-10-231-2714-0
I-1. Gradignan, « une belle et bonne paroisse du Bordelais » du Concordat à Vatican II 

· Philippe Loupès
979-10-231-2715-7

I-1. Un front pionnier nobiliaire dans les landes girondines : la Compagnie agricole et 
industrielle d’Arcachon (1837-1846) · Roger Baury

979-10-231-2716-4

I-1. Le fabuleux destin du duc de Gironville · Marguerite Figeac-Monthus 979-10-231-2717-1
I-1. Les professeurs de la faculté des Lettres de Bordeaux de 1914 à 1968 : / esquisse 

de portrait de groupe · Bernard Lachaise
979-10-231-2718-8

I-1. Les communes d’Agenais et leurs jumelages · Philippe Roudié 979-10-231-2719-5
I-2. Les politiques amérindiennes de Henri IV · Éric Thierry 979-10-231-2720-1
I-2. Pierre du Gua de Mons et Samuel de Champlain · John Francis Bosher 979-10-231-2721-8
I-2. Insertion, intégration et réussites dans une société créole d’Ancien Régime : les 

Aquitains à Saint-Domingue au xviiie siècle · Jacques de Cauna
979-10-231-2722-5

I-2. Les Choiseul et les Irlandais de leur entourage · Louis M. Cullen 979-10-231-2723-2
I-2. Un suicide nobiliaire ? Les officiers français et le legs de l’Indépendance 

américaine · William Doyle
979-10-231-2724-9

I-2. L’excentrique et la richesse des nations. Considérations biographiques sur 
William Playfair (1759-1823) · Jean-François Dunyach

979-10-231-2725-6

I-2. Le ministère Shelburne et la réforme de la Constitution britannique · Edmond 
Dziembowski

979-10-231-2726-3

I-2. Charles Baert, un Français à la découverte des Îles britanniques en 1786-1787 · 
René Leboutte

979-10-231-2727-0

I-2. La stratégie alarmiste d’Edmund Burke : le jeu sur les destinataires dans les 
Reflections on the Revolution in France et An Appeal from the New to the Old 
Whigs · Norbert Col

979-10-231-2728-7

I-2. John Sweeny (1773-1844), des Irlandais à la Légion irlandaise · Pierre Gouhier 979-10-231-2729-4
I-2. Négoce et plantation au xixe siècle en Martinique · Paul Butel 979-10-231-2730-0
I-2. L’Historical Manuscripts Commission. La difficile naissance d’une institution 

vouée à l’Histoire dans la Grande-Bretagne de Palmerston et de Gladstone · 
François-Joseph Ruggiu

979-10-231-2731-7



Article isbn

I-2. Le regard de la presse anglaise sur les pratiques démocratiques et 
institutionnelles / en France aux débuts de la IIIe République · Pauline Piettre

979-10-231-2732-4

I-2. Archives et histoire du Canada : bilan d’une présence en France · Raymonde 
Litalien

979-10-231-2733-1

I-3. Marco Polo et la mer : les navires vus en Orient · Philippe Ménard 979-10-231-2734-8
I-3. Monsieur Vincent, aumônier général des galères · Marie-Christine Varachaud 979-10-231-2735-5
I-3. Les saluts des galères de France au temps de Louis XIV · André Zysberg 979-10-231-2736-2
I-3. Les hôpitaux de marine anglais et la nouvelle architecture de la santé au xviiie siècle 

· Jacques Carré
979-10-231-2737-9

I-3. Armements et capitaines corsaires en Méditerranée sous l’Empire : / premiers 
éléments d’une recherche · Patrick Villiers

979-10-231-2738-6

I-3. Rule Britannia, Rule the Waves. La situation navale après Trafalgar (1805-1807) · 
Olivier Chaline

979-10-231-2739-3

I-3. La traite négrière sous la Restauration : à bord du Jeune Louis de Nantes · Alan 
Forrest

979-10-231-2740-9

I-3. Des raisons de l’abandon du projet de débarquement allemand en Angleterre... 
ou le dessous des cartes · Jean Meyer

979-10-231-2741-6

I-3. L’étrange destin des archives Maurepas · Denis Lieppe 979-10-231-2742-3
I-3. Est-il possible de dissiper l’inconstance des Français vis-à-vis de la mer ? · 

Christian Buchet
979-10-231-2743-0

II-4. Le poussou et le poinçon : tonnellerie et métrologie du xive au xviie siècle · Paul 
Delsalle

979-10-231-2744-7

II-4. The Tortoise and the Hare : Economic Growth in Britain and the Netherlands, 
c. 1500-1800 · Cormac O’Grada

979-10-231-2745-4

II-4. La décadence rurale italienne du xviie siècle : histoire économique, 
comportements sociaux et niveaux de vie · Gregory Hanlon

979-10-231-2746-1

II-4. Le commerce des « classiques » littéraires à Paris dans la deuxième moitié du 
xviie siècle · C. E. J. Caldicott

979-10-231-2747-8

II-4. Les actionnaires de la première Compagnie française des Indes orientales, 1664-
1684 · Philippe Haudrère

979-10-231-2748-5

II-4. Un écrit inédit de Vauban : l’état des commerces strasbourgeois · Jean-Pierre 
Kintz

979-10-231-2749-2

II-4. La boucherie rurale en Basse-Normandie au xviiie siècle : / l’exemple de 
Colleville et de Cheux · Jean-Marie Vallez

979-10-231-2750-8

II-4. Les moulins à eau et la production des farines à Nantes au xviiie siècle · Guy 
Saupin

979-10-231-2751-5

II-4. Commerce colonial et développement économique en France au xviiie siècle · 
Olivier Pétré-Grenouilleau

979-10-231-2752-2

II-4. Autour de la Bourse de Paris au xviiie siècle : Claude Roques, « agent de change, 
banquier et intéressé dans les affaires du roi » · T. J. A. Le Goff

979-10-231-2753-9

II-4. L’apiculture au royaume de Murcie à la fin de l’Ancien Régime · Guy Lemeunier 979-10-231-2754-6
II-4. Le modèle agricole anglais : la fin d’un mythe ? · Nadine Vivier 979-10-231-2755-3
II-4. Des illusions de l’économie-nation à l’exploitation d’opportunités discrètes : / 

la minéro-métallurgie espagnole et le marché intérieur au xixe siècle · Gérard 
Chastagnaret

979-10-231-2756-0

II-4. Essai d’appréciation organoleptique du champagne élaboré au xixe siècle · Claire 
Desbois-Thibault

979-10-231-2757-7

II-4. L’unification économique de l’Europe, deux voies pour un même projet ? · Éric 
Bussière

979-10-231-2758-4

II-5. Le mariage dans les registres paroissiaux bisontins au xviie siècle · Maurice 
Gresset

979-10-231-2759-1



Article isbn

II-5. Endogamie et mobilité matrimoniale dans une communauté alpine : / Bagnes 
(Valais), 1650-1900 · Alfred Perrenoud

979-10-231-2760-7

II-5. Densités et taille moyenne des ménages dans le département du Nord en 1806 · 
Philippe Guignet

979-10-231-2761-4

II-5. Activité et mobilité : lieux de naissance des vexinois au recensement de 1911 · 
Jacques Dupâquier

979-10-231-2762-1

II-5. Melting pot ou salad bowl : le fragile équilibre de la société pluriethnique du 
cinquantième État des États-Unis, les îles Hawaii · Christian Huetz de Lemps

979-10-231-2763-8

II-5. Le mariage clandestin d’une fille d’Arnaud de Ferron · Michel Nassiet 979-10-231-2764-5
II-5. Deux ou trois choses que je sais d’elles : une approche des relations amoureuses 

dans la société traditionnelle (vers 1700-1830) · Jean-Pierre Bardet
979-10-231-2765-2

II-5. L’abbé Grégoire et la question du mariage des prêtres sous la Révolution française 
· Agnès Walch

979-10-231-2766-9

II-5. Le monde méconnu des « pauvres honnêtes ». Neuf cents petits prébendés lillois 
en 1693 · Alain Lottin

979-10-231-2767-6

II-5. Les enfants trouvés de l’hospice Saint-Charles d’Amiens au tournant des xviiie et 
xixe siècles · Scarlett Beauvalet-Boutouyrie 

979-10-231-2768-3

II-5. À propos de la communauté et du pays sous l’Ancien Régime : la difficulté d’être 
milicien en lyonnais · Jean-Pierre Gutton

979-10-231-2769-0

II-5. Vitesse et durée des voyages à la fin de l’Ancien Régime. Distances et temps, 
centralité et décentralité · Anne Radeff

979-10-231-2770-6

II-5. Boisson et diversité culturelle en Amérique du Sud · Alain Huetz de Lemps 979-10-231-2771-3
II-5. L’évolution de l’alimentation des Parisiens au cours du xxe siècle · Jean Bastié 979-10-231-2772-0
II-5. Mutations et enjeux en forêt de Soignes dans les années 1900 · Andrée Corvol 979-10-231-2773-7
II-5. La trizna ou les jeux entre les vivants et les morts chez les Slaves de l’Est · Francis 

Conte
979-10-231-2774-4

II-6. Les espaces de travail des avocats et magistrats parisiens du xvie siècle · Marie 
Houllemare

979-10-231-2775-1

II-6. Sopron, petite ville hongroise à l’Âge classique · Jean Bérenger 979-10-231-2776-8
II-6. Les mutations de l’habitat urbain au tournant du xviiie siècle : le recul des 

maisons de bois à Lille (1670-1730) · Sylvain Vigneron
979-10-231-2777-5

II-6. Du vin sous les voûtes. Formes et usages de caves parisiennes au siècle des Lumières 
· Youri Carbonnier

979-10-231-2778-2

II-6. La boutique parisienne et ses réseaux au xviiie siècle : clientèle, crédit, territoire 
· Natacha Coquery

979-10-231-2779-9

II-6. Administration des villes et généraux de paroisses au xviiie siècle · Claude Nières 979-10-231-2780-5
II-6. Un tableau de la société sagienne dans la seconde moitié du xviiie siècle · René 

Plessix
979-10-231-2781-2

II-6. Montesquieu et la fascination des villes italiennes · Laurent Versini 979-10-231-2782-9
II-6. Aux origines de l’Hôpital Beaujon : Jean-Nicolas Beaujon, financier 

philanthrope de l’Ancien Régime finissant · Charles Frostin
979-10-231-2783-6

II-6. Le séisme d’Alep en 1822 · Thomas Riis 979-10-231-2784-3
II-6. La station balnéaire, une « invention » du xixe siècle · Claude Mignot 979-10-231-2785-0
II-6. L’eau potable et l’assainissement : le cheminement hygiéniste dans les villes du 

nord de l’Espagne au xixe siècle · Alexandre Fernandez
979-10-231-2786-7

II-6. « À bas les murailles ! » Le débat sur le dérasement des fortifications dans les villes 
espagnoles (xixe-début xxe siècle) · Xavier Huetz de Lemps

979-10-231-2787-4

II-6. La ville américaine au temps de la Frontière : la naissance des sociétés urbaines 
dans l’Ouest au xixe siècle · Hélène Harter

979-10-231-2788-1

II-6. Crime, mobilité sociale et mobilité géographique dans les villes britanniques et 
américaines, xixe-xxe siècles · Philippe Chassaigne

979-10-231-2789-8



Article isbn

III-7. Le duché-pairie de Guise · Jean Gallet 979-10-231-2790-4
III-7. La dernière régence de Catherine de Médicis (30 mai-5 septembre 1574) · 

Bernard Barbiche
979-10-231-2791-1

III-7. La part du sang dans un mythe historique : Henri IV · Christian Desplat 979-10-231-2792-8
III-7. Réflexions historiographiques sur l’analyse des mouvements sociaux au 

xviie siècle en France : leur sens politique · René Souriac
979-10-231-2793-5

III-7. Rumeurs de « galanterie » et « méchant complot » à la Cour de Monsieur : / 
stratégies épistolaires de Madame Palatine (1680) · Xavier Le Person

979-10-231-2794-2

III-7. La création de la noblesse militaire (1750) : les enjeux d’une réforme en trompe-
l’œil · Laurent Bourquin

979-10-231-2795-9

III-7. Un singulier écho de l’attentat de Damiens : l’agression simulée par Du Truche 
de La Chaux le 6 janvier 1762 · Reynald Abad

979-10-231-2796-6

III-7. Un prince des Lumières : Louis-François de Bourbon-Conti (1717-1776) · 
François-Charles Mougel

979-10-231-2797-3

III-7. L’année 1789 à Thouars, d’après le régisseur du duché · Jean-François 
Labourdette

979-10-231-2798-0

III-7. Le pardon de Bonchamps · Alain Gérard 979-10-231-2799-7
III-7. La chute de la République thermidorienne (1795-1797) · Patrice Gueniffey 979-10-231-2800-0
III-7. Alexandre de Laborde ou le château réinventé, entre nostalgie de l’Ancien 

Régime et rêverie romantique · Michel Figeac
979-10-231-2801-7

III-7. Un drame électoral sous le Second Empire : / l’élection de la troisième 
circonscription de l’Aveyron en 1869 · Éric Anceau

979-10-231-2802-4

III-7. « Referendum : en direct avec le Président » (14 avril 2005). Une rencontre 
manquée avec les Français ? · Françoise Boursin

979-10-231-2803-1

III-8. Les richesses d’Italie. Une description française des États italiens et de leurs 
revenus à la fin du règne de Charles VIII · Alain Tallon

979-10-231-2804-8

III-8. La Lorraine et la France au temps de Richelieu : les substrats de l’enjeu 
diplomatique et stratégique · Marie-Catherine Vignal-Souleyreau

979-10-231-2805-5

III-8. À quoi travaillaient les ambassadeurs de Louis XIV ? · Lucien Bély 979-10-231-2806-2
III-8. Diplomates européens et parlementaires anglais dans le Londres de la fin du 

xviie siècle · Stéphane Jettot
979-10-231-2807-9

III-8. Catherine II vue par la diplomatie française · Anne Mézin 979-10-231-2808-6
III-8. Malte et la Grande-Bretagne : d’une tactique militaire à une stratégie économique 

· Xavier Labat Saint Vincent
979-10-231-2809-3

III-8. La Prusse et les traités de Presbourg (1805) et de Tilsit (1807) · Klaus Malettke 979-10-231-2810-9
III-8. Le Grand-Duché de Luxembourg, pièce majeure de la politique britannique de 

containment de la France (1815-1866) · Frédéric Laux
979-10-231-2811-6

III-8. Valéry Giscard d’Estaing et un château en Pologne · Georges-Henri Soutou 979-10-231-2812-3
III-9. Abbayes, couvents et monastères dans l’espace urbain des cités de l’Europe 

moderne · Dominique Dinet
979-10-231-2813-0

III-9. Diversité et ambiguïté des refuges dans les villes de l’époque moderne · Marie-
Claude Dinet-Lecomte

979-10-231-2814-7

III-9. La partition du diocèse de Thérouanne, 1559-1561 · Gilles Deregnaucourt 979-10-231-2815-4
III-9. La croix et le croissant. Le soulèvement morisque (1568-1570) · Jean-Paul Le 

Flem
979-10-231-2816-1

III-9. L’orgue et son caractère dans la liturgie en France et en Espagne au temps de la 
Contre-Réforme · Marie-Bernadette Dufourcet Hakim

979-10-231-2817-8

III-9. L’affirmation de la facture d’orgues à Madrid sous les Habsbourg. / Le lignage 
de Ávila y Salazar (1581-1703) · Louis Jambou

979-10-231-2818-5

III-9. Un dialogue qui n’eut pas lieu. Sur Bossuet et l’Angleterre · Jean-Louis Quantin 979-10-231-2819-2



Article isbn

III-9. Création ou déplacement d’une communauté protestante au xviiie siècle : / 
l’Église de Gaubert dans le Dunois · Didier Boisson

979-10-231-2820-8

III-9. La chapelle de l’ambassade de Hollande à Paris au xviiie siècle, instrument du 
maintien du culte réformé à l’époque du Désert · Gwenaëlle Léonus-Lieppe

979-10-231-2821-5

III-9. Les protestants alsaciens face à la guerre et à la paix sous la Révolution et sous 
l’Empire · Bernard Vogler

979-10-231-2822-2

III-9. La pratique missionnaire de la Société de Marie en Océanie (1837-1886). / 
D’une approche faussement anthropologique à la constitution d’une 
missiologie catholique pragmatique · Frédéric Angleviel

979-10-231-2823-9

III-9. Intérêts, limites et problèmes méthodologiques dans l’utilisation des sources 
missionnaires pour écrire l’histoire polynésienne · Claire Laux

979-10-231-2824-6

III-10. Vie sauvage, vie sociale dans la maison grecque : / la présence de Dionysos sur 
les mosaïques hellénistiques · Anne-Marie Guimier-Sorbets

979-10-231-2825-3

III-10. L’ordre inverse : sur un type d’énoncés des écrivains latins tardifs · Jean-Claude 
Fredouille

979-10-231-2826-0

III-10. Le Jardin du Décaméron · Catherine Guimbard 979-10-231-2827-7
III-10. Le théâtre scolaire aux xvie et xviie siècles · Édith Weber 979-10-231-2828-4
III-10. Du studiolo au cabinet : l’art d’habiter entre histoire de l’art et anthropologie 

sociale · Alain Mérot
979-10-231-2829-1

III-10. La révolution de l’opéra · Étienne Broglin 979-10-231-2830-7
III-10. Note sur un dessin inédit de Victor Louis pour le palais royal de Varsovie · 

Christian Taillard
979-10-231-2831-4

III-10. Hogarth en France, du xviiie au xxe siècle · Barthélémy Jobert 979-10-231-2832-1
III-10. Science et protestantisme : le cas de Georges Cuvier · Louis Châtellier 979-10-231-2833-8
III-10. Pour réparer une vilaine calomnie de Baudelaire : Brillat-Savarin et le vin · 

Jean-Robert Pitte
979-10-231-2834-5

III-10. Prosper, Eugénie et Biarritz · Xavier Darcos 979-10-231-2835-2
III-10. Jacques Levainville (1869-1932), in the borderland of Geography and History 

· Hugh Clout
979-10-231-2836-9

III-10. Esquisse pour une définition de l’œuvre d’art · Nicolas Grimaldi 979-10-231-2837-6
III-10. Quelques remarques concernant l’étude du dessin · Pierre Rosenberg 979-10-231-2838-3



LES PASSIONS D’UN HISTORIEN



Dernières parutions

La Société de construction des Batignolles. 
Des origines à la Première Guerre mondiale 

(1846-1914) 
Rang-Ri Park-Barjot

Transferts de technologies en Méditerranée 
Michèle Merger (dir.)

Industrie et politique 
en Europe occidentale et aux États-Unis 

(xixe et xxe siècles) 
Olivier Dard, Didier Musiedlak,  

Éric Anceau, Jean Garrigues,  
Dominique Barjot (dir.)

Maisons parisiennes des Lumières 
Youri Carbonnier

Les idées passent-elles la Manche ? 
Savoirs, représentations, pratiques  
(France-Angleterre, xe-xxe siècles) 

Jean-Philippe Genet &  
François-Joseph Ruggiu (dir.)

Les Sociétés urbaines au xviie siècle. 
Angleterre, France, Espagne 
Jean-Pierre Poussou (dir.)

Noms et destins des Sans Famille 
Jean-Pierre Bardet & Guy Brunet (dir.)

L’Individu et la famille dans les sociétés 
urbaines anglaise et française (1720-1780) 

François-Joseph Ruggiu

Les Orphelins de Paris.  
Enfants et assistance aux xvi-xviiie siècles 

Isabelle Robin-Romero

Les Préfets de Gambetta 
Vincent Wright

Le Prince et la République 
Historiographie, pouvoirs et société  

dans la Florence des Médicis au xviie siècle 
Caroline Callard

Histoire des familles, des démographies  
et des comportements 

En hommage à Jean-Pierre Bardet 
Jean-Pierre Poussou &  

Isabelle Robin-Romero (dir.)

La Voirie bordelaise au xixe siècle 
Sylvain Schoonbaert

Fortuna. Usages politiques d’une allégorie 
morale à la Renaissance 
Florence Buttay-Jutier

Des paysans attachés à la terre ? 
Familles, marchés et patrimoine  

dans la région de Vernon (1750-1830) 
Fabrice Boudjaaba

La Défense du travail national ?  
L’incidence du protectionnisme  

sur l’industrie en Europe (1870-1914) 
Jean-Pierre Dormois

L’Informatique en France 
de la seconde guerre mondiale au Plan Calcul, 

L’émergence d’une science 
Pierre-Éric Mounier-Kuhn

In Nature We Trust 
Les paysages anglais à l’ère industrielle 

Charles-François Mathis

Centre Roland Mousnier
collection dirigée par Dominique Barjot et Lucien Bély

https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/centre-roland-mousnier


Les passions d’un historien

Mélanges en l’honneur  
de Jean-Pierre Poussou



Comité éditorial :
Reynal Abad, Jean-Pierre Bardet, Jean-François Dunyach  

et François-Joseph Ruggiu

Avec la collaboration  
de François de Noirfontaine et Yves Perret-Gentil

Ouvrage publié avec le concours du Centre Roland Mousnier,  
de l’Institut de recherche sur les civilisations de l’Occident moderne  

et de l’École doctorale II de l’université Paris-Sorbonne

Les SUP, anciennement PUPS, sont un service général  
de la faculté des Lettres de Sorbonne Université

© Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2010
isbn de la version papier : 978-2-84050-724-6

© Sorbonne Université Presses, 2022

Maquette et réalisation : Compo-Méca s.a.r.l. (64990 Mouguerre)
d’après le graphisme de Patrick Van Dieren

Adaptation numérique : Emmanuel Marc Dubois/3d2s

SUP
Maison de la Recherche

Université Paris-Sorbonne
28, rue Serpente

75006 Paris

sup@sorbonne-universite.fr

https://sup.sorbonne-universite.fr

Tél. (33) 01 53 10 57 60

mailto:sup%40sorbonne-universite.fr%20?subject=CRM
https://sup.sorbonne-universite.fr


TROISIÈME PARTIE

Toutes les Histoires





chapitre 7

La puissance, le pouvoir et la mort





les passions d’un historien   •  pups  •  2010

11591159

LA DERNIÈRE RÉGENCE DE CATHERINE DE MÉDICIS 
(30 MAI-5 SEPTEMBRE 1574)

Bernard Barbiche

De toutes les reines de France, Catherine de Médicis est celle qui a le plus 
fréquemment – sinon le plus longuement – exercé la régence. Si l’on connaît 
bien celle qu’elle a assumée pendant la minorité de Charles IX, du 5 décembre 
1560 au 17 août 1563, on oublie souvent qu’elle a reçu les mêmes pouvoirs de 
gouvernement du vivant de son époux Henri II, entre 1552 et 1558, et dans les 
trois premiers mois du règne de son troisième fils, Henri III, pendant le long 
voyage qui ramena celui-ci de son royaume de Pologne. Il s’agit dans ces derniers 
cas de régences d’absence, pour reprendre la terminologie d’André Corvisier 1, 
régences nécessitées par l’éloignement du souverain régnant au-delà des frontières 
du royaume. Nous nous sommes intéressé dans une précédente étude à la première 
de ces régences, celle de 1552 2. Le présent article est consacré à la dernière, celle 
de 1574, qui, à l’intérieur du groupe des régences d’absence, offre un exemple 
particulièrement éclairant d’une catégorie plus particulière, les régences d’attente.

Il ne s’agit évidemment pas ici de réécrire l’histoire de cette courte période, mais 
seulement d’essayer de comprendre le fonctionnement de l’État royal dans une 
conjoncture exceptionnelle, unique même. C’est la seule fois, en effet, que le 
successeur d’un roi de France désigné par la loi salique s’est trouvé aussi loin de son 
prédécesseur, et de façon aussi soudaine, au moment de son avènement. L’évolution 
rapide de l’état de santé de Charles IX puis sa mort avaient pris de court tout son 
entourage, et l’imprévisibilité de l’événement n’avait pas permis à l’héritier du trône 
de prendre les devants et de rejoindre son frère agonisant. La monarchie fut alors 
brusquement placée dans une situation paradoxale : le nouveau roi se trouvait à 
trois cents lieues, mais tout l’appareil gouvernemental – le chancelier, les secrétaires 
d’État, Messieurs des finances – était à Vincennes et à Paris. Aucune disposition 

1 André Corvisier, Les Régences en Europe. Essai sur les délégations de pouvoirs souverains, 
Paris, PUF, 2002. Voir aussi l’étude très fouillée de Pierre Bonin, «  Régences et lois 
fondamentales », Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France, 2003, p. 77-135.

2 Bernard Barbiche, «  La première régence de Catherine de Médicis  », dans Combattre, 
gouverner, écrire. Études réunies en l’honneur de Jean Chagniot, Paris, Economica, 2003, 
p. 37-45.
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n’avait pu être arrêtée à temps pour éviter cette distorsion. De ce fait, il fallut tout 
improviser. Le choix de la reine mère comme régente s’imposait, en raison de sa 
longue expérience du pouvoir. À aucun moment, il ne fut envisagé, par exemple, de 
faire appel au duc d’Alençon, le plus jeune frère des trois rois 3. Et même, Catherine 
disposa alors, de fait, de pouvoirs immenses, qu’elle n’avait jamais eus auparavant, 
puisque le nouveau roi non seulement était physiquement absent, mais en outre 
ne disposait pas des moyens de gouverner, même à distance. Certes, il était déjà 
arrivé en 1525-1526, après la défaite de Pavie et pendant la captivité de François Ier 
à Madrid, qu’un roi se trouvât ainsi placé dans l’impossibilité d’exercer le pouvoir 
souverain. Mais dans ce cas, la régence avait été organisée avant le départ du roi qui 
l’avait confiée à sa mère, Louise de Savoie. Pour trouver un précédent cas de régence 
improvisée, il faut donc remonter à la capture inopinée de Jean le Bon à Poitiers 
en 1356 et à son séjour forcé à Londres ; c’est son fils, le dauphin Charles, qui avait 
alors eu en charge pendant quatre ans le gouvernement du royaume. Pourtant, 
même cette situation n’était pas absolument comparable à celle de 1574, puisqu’en 
1356, il n’y a pas eu changement de règne 4. Il est donc particulièrement intéressant 
d’observer les mesures qui ont été prises à la mort de Charles IX. 

Ce dernier mourut au château de Vincennes, où il avait pris sa résidence deux 
mois plus tôt, le dimanche 30 mai 1574, jour de la Pentecôte, à quatre heures de 
l’après-midi 5. Le matin du même jour, des lettres patentes hâtivement rédigées, 
signées et scellées avaient donné à la reine mère « plain pouvoir, puissance 
et auctorité » pendant la durée de l’« indisposition et maladie » de Charles IX, 
« d’ordonner et commander [...] tout ce qu’elle verra et congnoistra estre bon, 
utille et necessaire pour la conservation de cest Estat » 6. Et au cas où le roi viendrait 
à décéder, Catherine était chargée d’exercer ces mêmes pouvoirs, y compris en 
matière militaire, jusqu’au retour du roi de Pologne, héritier légitime du trône de 
France. Pour éviter toute contestation dans la période incertaine, voire dangereuse, 
qui s’ouvrait, la formule de datation des lettres patentes comportait – fait 

3 Lors de l’établissement de la régence, le duc d’Alençon fut toujours étroitement associé 
aux décisions prises. Sa présence auprès de son frère mourant est mentionnée – avec celle 
du roi de Navarre et du cardinal de Bourbon – sur le repli de la déclaration du 30 mai 1574 
confiant la régence à la reine (voir note 6). Dans l’exemplaire imprimé par l’imprimeur du roi 
Fédéric Morel, il est précisé que la reine mère a accepté la régence « sur la prière, requeste 
et supplication à elle faitte tant par le duc d’Alençon, le roy de Navarre que le cardinal de 
Bourbon, princes du sang et pairs de France ... » (BnF, Imp., F 46846, n° 20). Ces mentions 
appuyées sont évidemment destinées à maintenir le prince dans la fidélité.

4 André Corvisier, Les Régences en Europe…, op. cit., p. 28-31
5 Ivan Cloulas, Catherine de Médicis, Paris, Fayard, 1979, p. 314.
6 Déclaration du 30 mai 1574 enregistrée au parlement de Paris les 31 mai et 3 juin 1574. Archives 

nationales [désormais AN], X1A 8631, fol. 131 r°-133 r° (publ. dans Isambert, Jourdan et Decrusy, 
Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, Plon Frères, [1823-1833], t. XIV, p. 262-264).
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exceptionnel –, outre les indications habituelles de lieu et de temps, une précision 
horaire : « à huict heures du matin ». 

L’éventualité prévue par les lettres patentes du 30 mai – le décès du roi consécutif 
à sa maladie – s’étant produite le jour même, Catherine de Médicis se trouva 
aussitôt investie du gouvernement du royaume. Mais, comme toujours en pareil 
cas, cette situation devait être ratifiée par le Parlement. Dès le lundi 31 mai au petit 
matin – « tost après sept heures », précise le registre –, cette cour s’assembla sous la 
présidence du premier président, Christophe de Thou. Ce dernier prononça un 
long discours, en français émaillé de nombreuses phrases latines 7. Déplorant la 
mort de Charles IX, exhortant les magistrats à s’incliner devant la volonté divine, 
il évoqua les derniers moments du souverain défunt, qui, le matin du dimanche 
30 mai, avait mandé auprès de lui, outre sa mère, le duc d’Alençon, le roi de 
Navarre, le cardinal de Bourbon, le chancelier et les secrétaires d’État et avait prié 
la reine mère de prendre la conduite des affaires du royaume « sans luy en plus 
parler ne communiquer ». Puis le premier président donna lecture des lettres 
patentes donnant tout pouvoir à la reine. Celles-ci furent approuvées par la cour, 
mais leur enregistrement et leur publication furent différées jusqu’au jeudi 3 juin, 
car les séances ordinaires du Parlement étaient suspendues pendant les trois jours 
qui suivaient la fête de la Pentecôte. Le premier président invita ensuite la cour à 
délibérer sur la forme que devraient prendre les actes royaux pendant la période 
de la régence. En vertu du principe selon lequel le trône ne pouvait être vacant, et 
en s’inspirant des règles appliquées lors des occurrences précédentes, notamment 
au temps de François Ier et de Louise de Savoie, il fut décidé que les « lettres de 
justice » – c’est-à-dire pour l’essentiel les lettres patentes dites de petit sceau, actes de 
procédure expédiés par les petites chancelleries – seraient intitulées au nom du roi 
absent et scellées de cire jaune, mais que les « lettres de grâce et commandement », 
c’est-à-dire les décisions politiques prises personnellement par la régente, seraient 
scellées en cire rouge du sceau de cette dernière 8. Il fut enfin résolu qu’une 
délégation formée par les présidents et quelques conseillers irait dans l’après-midi 
supplier la reine de bien vouloir accepter la régence en attendant le retour du roi. 
Le pouvoir de la reine fut aussitôt imprimé et diffusé par les imprimeurs du roi 9.

7 AN, X1A 1643, fol. 213 v°-215 r°. Sur le rôle du Parlement à la suite de la mort de Charles IX, 
voir Sylvie Daubresse, Le Parlement de Paris ou la Voix de la raison (1559-1589), Genève, 
Droz, 2005, p. 50-51.

8 Le 1er juillet 1574, le Parlement ordonna qu’un « extrait » de ces dispositions serait transmis 
au chancelier pour être notifié aux parlements de province. AN, X1A 1643, fol. 373 v°-374 r°.

9 Notamment Fédéric Morel à Paris, Michel Jove à Lyon, Claude Garnier à Troyes. Catalogue 
général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. Actes royaux, t. I, Depuis l’origine 
jusqu’à Henri  IV, éd. Albert Isnard, Paris, Imprimerie nationale, 1910 [désormais Actes 
royaux], n° 2750-2754.
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L’autorité de Catherine de Médicis restait pourtant fragile, car elle ne la tenait que 
du roi défunt. Aussi Henri III, à peine averti, deux semaines plus tard, de la mort 
de son frère 10, prit-il soin de confirmer sa décision par une autre lettre patente datée 
de Cracovie le 15 juin 1574 11. Dans ce texte, beaucoup plus long et détaillé que 
l’acte de Charles IX, Henri III ratifiait le pouvoir donné par ce dernier à la reine 
mère « pour la regence, gouvernement et administration des affaires de nostredict 
royaume », et il entérinait toutes les décisions prises par celle-ci depuis le 30 mai. 
Puis il détaillait avec beaucoup de précision les prérogatives dont elle disposerait 
désormais, en s’inspirant manifestement du formulaire habituellement employé 
dans les lettres nommant les représentants de la personne du roi : régents, lieutenants 
généraux du royaume et gouverneurs des provinces. Le duc d’Alençon, frère du 
roi, futur duc d’Anjou, et le roi de Navarre, son beau-frère – le futur Henri IV –, 
étaient spécialement chargés d’assister la reine mère. Cette nouvelle déclaration, 
qui consolidait la position de Catherine de Médicis, fut vérifiée et enregistrée au 
Parlement le 5 juillet 12, et aussitôt imprimée par les mêmes imprimeurs du roi que 
celle de Charles IX 13.

Cependant, Catherine n’avait pas attendu la confirmation de sa régence par 
le nouveau roi pour commencer à gouverner. Tandis que Henri III regagnait la 
France, sans hâte, par Vienne, Venise, l’Italie du Nord, la Savoie et le Dauphiné, 
sa mère, en France, prenait toutes mesures utiles pour le bien de l’État. Le 8 août, 
elle quitta Paris et s’achemina vers Lyon au devant de son fils. La rencontre eut 
lieu à Bourgoin 14 le 5 septembre 15. Les actes royaux expédiés depuis le début 
de juin jusqu’à cette date nous renseignent mieux que toute autre source sur les 
mécanismes des institutions gouvernementales 16. Il est évidemment illusoire 
de prétendre les rassembler en totalité dans le cadre de cette brève étude. Il faut 
donc se contenter d’un corpus restreint de 27 actes appartenant à deux catégories 
diplomatiques différentes : 26 lettres patentes et une ordonnance « sans adresse ni 

10 Dès le soir du 30 mai, Catherine de Médicis avait envoyé le sieur de Chémerault porter au 
roi de Pologne la nouvelle de la mort de Charles IX. Le lendemain 31 mai, elle lui avait écrit 
une longue lettre confiée à un autre messager, le sieur de Neuvy. Ivan Cloulas, Catherine de 
Médicis, op. cit., p. 314-317.

11 AN, X1A 8631, fol. 165 v°-168 r° ; Actes royaux, n° 2757-2759 ; Antoine Fontanon, Les Édicts 
et ordonnances des roys de France, 4e éd., Paris, s.n., 1611, t. II, p. 23-24

12 AN, X1A 8631, fol. 168 r°.
13 Actes royaux, n° 2757-2759.
14 Aujourd’hui Bourgoin-Jallieu, dans l’Isère.
15 Ivan Cloulas, Catherine de Médicis, op. cit., p. 374-376 ; Pierre Chevallier, Henri III, Paris, 

Fayard, 1985, p. 254
16 Pour un bref développement consacré aux actes royaux expédiés pendant la régence, voir 

Hélène Michaud, La Grande Chancellerie et les écritures royales au xvie siècle, Paris, PUF, 
1967, p. 318-319, 323.
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sceau » 17. Nous ne prendrons pas en compte les lettres closes – appelées à l’époque 
lettres de cachet – ni les lettres missives, moins riches d’enseignements 18. Certains 
de ces actes sont intitulés au nom de Catherine de Médicis – à partir du 6 juin –, 
les autres à celui de Henri III – à partir du 15 juin 19. Cette distinction est fictive 
puisqu’il s’agit dans tous les cas de décisions prises en France par la régente, mais 
il convient néanmoins d’en rechercher la signification. Les deux groupes sont 
inégalement répartis dans le temps : très peu sont datés du mois d’août, pendant le 
voyage de Catherine vers Lyon. Une comparaison méthodique entre les actes « de la 
régente » et ceux « du roi » permet de comprendre la façon dont l’État a fonctionné 
dans cette période très particulière.

LES ACTES DE CATHERINE DE MÉDICIS

Les actes de Catherine de Médicis sont au nombre de 12 – 11 lettres patentes et 
une ordonnance. Leur formulaire, calqué sur celui des actes royaux habituels, est 
adapté aux circonstances. Dans les lettres patentes, la suscription est ainsi libellée : 
« Caterine [ou plus rarement Catherine avec un h] par la grace de Dieu royne de 
France mere du roy regente » 20. La date, à la suite du millésime – « l’an de grace 
mil cinq cens soixante quatorze » –, ne mentionne évidemment pas l’année du 
règne. Comme il est d’usage à l’époque, la signature de la reine n’apparaît pas sur 
toutes les lettres : 6 seulement en sont pourvues. En revanche, la signature d’un 
secrétaire est indispensable. Deux sortes de secrétaires ont contresigné les actes de la 
reine mère suivant leur importance : les secrétaires d’État – Pierre Brulart, Nicolas 
de Neufville de Villeroy, Claude Pinart ; aucune signature de Simon Fizes – et 
des secrétaires des finances – Nicolas Dolu et Louis Potier. Les contreseings des 

17 Pour la signification et la portée de ces différents termes, on voudra bien se reporter à notre 
ouvrage : Les Institutions de la monarchie française à l’époque moderne, 2e éd., Paris, PUF, 
2001, p. 166-170 et 189.

18 On trouvera plusieurs lettres closes de Catherine de Médicis dans les Registres de 
délibérations du bureau de la ville de Paris, t.  VII, éd. François Bonnardot, Paris, 1893, 
p. 185 (n° 329), 186 (n° 331), 190 (n° 341), 194 (n° 344), 202 (n° 356). Les lettres missives 
de la reine ont été publiées par Hector de La Ferrière, Gustave Baguenault de Puchesse et 
André Lesort dans la « Collection de documents inédits sur l’histoire de France », Paris, 
Imprimerie nationale, 1880-1943, 11 vol. Les lettres missives de Henri III sont en cours de 
publication par la Société de l’histoire de France. Les lettres closes et missives de Catherine 
de Médicis sont contresignées par les secrétaires d’État, tandis que celles de Henri III sont 
contresignées par Ruzé de Beaulieu.

19 Nous donnons en annexe la liste des actes retenus avec leurs références. Chacun d’eux 
porte un numéro auquel nous renvoyons dans la suite du présent article. On trouvera en 
tête de cet appendice toutes indications utiles sur les sources utilisées et la façon dont 
nous avons constitué notre corpus.

20 L’ordonnance « sans adresse ni sceau » (n° 10) commence par la formule « De par la Royne 
mere du Roy regente en France » (au lieu de : « De par le Roy » en temps ordinaire).
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secrétaires d’État permettent d’identifier les actes en commandement, qui sont de 
loin les plus nombreux – 10 sur 12. Les signatures sont précédées de la mention 
« Par la Royne mere du Roy regente en France » ou « Par la Royne regente mere 
du Roy », parfois complétée par une formule qui atteste la présence de la reine au 
Conseil privé : « Par la Royne mere du Roy regente en France estant au Conseil privé 
dudict seigneur » ou simplement « estant au Conseil », cette formule attestant que la 
jussio – c’est-à-dire le commandement de l’acte – émane de la régente elle-même 21.

Une incertitude demeure quant au sceau employé pour sceller ses lettres 
patentes : aucune empreinte originale n’étant conservée 22, on ne peut connaître 
le mode de scellement que par la description du sceau donnée dans la mention 
de l’enregistrement qui figure selon l’usage à la suite de la transcription des lettres 
patentes dans le registre du Parlement. Or, ces mentions indiquent invariablement 
que ces lettres ont été scellées, suivant les cas, sur double ou simple queue, « du 
grand seel en cire jaulne », alors que le sceau utilisé par la régente aurait dû être son 
sceau personnel de cire rouge, comme celui de Louise de Savoie en 1524-1525 23. 
Il y a là une anomalie qui ne porte pas seulement sur la couleur de la cire, mais 
aussi sur le sceau lui-même, l’expression « grand seel » ne pouvant désigner que le 
grand sceau de majesté, sceau du roi. Mais quel roi ? Après la mort de Charles IX, 
la matrice de son sceau a normalement été brisée. Catherine aurait-elle utilisé le 
grand sceau de Henri III sans attendre son retour ? Ou faut-il supposer que le 
greffier du Parlement a continué de recopier pendant cette période, par la force de 
l’habitude, la formule qu’il écrivait machinalement depuis toujours en pareil cas ? 
La question reste posée.

Si, après la forme diplomatique, on s’attache maintenant au contenu des actes, 
on peut en tirer quelques observations sur les domaines dans lesquels la reine est 
intervenue. La première en date des lettres patentes répertoriées est du 6 juin 
(n° 1). Elle fait défense à toutes personnes de jurer et blasphémer le nom de Dieu. 
La reine renouvelait ainsi des actes de même objet promulgués dans les premiers 
jours de leur règne par son beau-père et son mari 24. Mais la majorité des suivants 
– 6 sur 12 – sont des actes de caractère financier. La régente s’efforce manifestement 

21 Hélène Michaud, La Grande Chancellerie..., op. cit., p. 222.
22 Le seul original retrouvé (n° 4), conservé dans les Cartons des rois aux Archives nationales, 

a perdu son sceau.
23 Voir, par exemple, dans le recueil des Ordonnances des rois de France. Règne de François Ier, 

t. IV, 1524-1526, Paris, Imprimerie nationale, 1933, aux p. 67-71, 80-81, des actes de Louise 
de Savoie scellés de son sceau de cire rouge, où elle s’intitule « Loyse mere du Roy duchesse 
d’Angoulmoys, d’Anjou et de Nemoux, comtesse du Mayne et de Gyen, regente en France ».

24 Catalogue des actes de François Ier, t. I, 1er janvier 1515-1er décembre 1530, Paris, Imprimerie 
nationale, 1887, n°  160 (30  mars 1515) et 2120 (14  février 1524) ; Catalogue des actes 
de Henri  II, t.  I, 31  mars-31  décembre 1547, Paris, Imprimerie nationale, 1979, n° 11 
(5 avril 1547).
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de trouver de l’argent par tous les moyens : continuation de la levée d’un subside 
(n° 2), ratification d’un prêt de 10 000 livres consenti au roi par le financier Horatio 
Rucellai (n° 5), mandement pour l’enregistrement de précédentes lettres relatives 
à l’exécution d’un prêt de 150 000 livres fait au roi par le sieur de Piennes (n° 7), 
ratification d’un contrat de constitution de 12 000 livres de rente sur le clergé 
(n° 9), déclaration ordonnant la levée de 2 millions de livres sur le clergé (n° 19), 
ratification d’un contrat de constitution aux prévôt des marchands et échevins de 
Paris de 50 000 livres de rente sur la recette générale de Tours (n° 23). D’autres actes 
sont des mesures de maintien de l’ordre (n° 4, 10), rendues nécessaires dans une 
période où le pouvoir royal était vulnérable. Il s’agit donc toujours de décisions de 
circonstance visant à faire face à une conjoncture difficile et non pas de dispositions 
législatives. À noter aussi une curieuse lettre de naturalité (n° 11) accordée à un 
gentilhomme portugais qui avait prêté de l’argent au roi, lettre qui se signale par 
le fait que, contrairement aux règles de la chancellerie, elle n’a pas été scellée de 
cire verte sur lacs de soie rouge et verte, mais de cire jaune sur double queue de 
parchemin. Il est à remarquer d’ailleurs qu’aucune des lettres patentes expédiées 
par Catherine de Médicis pendant sa régence n’a été scellée de cire verte, couleur 
réservée aux lettres d’effet perpétuel : sans doute la reine a-t-elle estimé qu’elle 
n’était pas en situation de prendre en son nom propre des décisions de cet ordre, 
son fils étant seul détenteur de la souveraineté.

LES ACTES DE HENRI III

Le 31 mai, on l’a vu, le Parlement avait décidé que les « lettres de justice » seraient 
intitulées au nom du roi absent. Les petites chancelleries ont dû en expédier des 
quantités. Mais les actes que nous avons recensés n’entrent pas dans cette catégorie.

La première lettre patente émise par Henri III doit être considérée à part. C’est 
celle, déjà mentionnée, du 15 juin 1574 par laquelle il confirmait le pouvoir de 
régence conféré à sa mère par Charles IX mourant. Intitulée au nom de « Henry par 
la grace de Dieu roy de France et de Pologne, grand duc de Lithuanie », elle était 
contresignée par Martin Ruzé de Beaulieu, son secrétaire des commandements 25. 
Un autre trait à relever est la formulation de la date : « Donné à Cracovye le 
quinzeiesme jour de juin l’an de grace mil cinq cens soixante quatorze et de nostre 
regne de France le premier et de Pologne le deuxiesme ». C’est la seule lettre 
patente parmi celles que nous avons recueillies qui fasse ainsi état de la double 
année du règne en référence aux deux couronnes. Par la suite, dans les lettres 
patentes expédiées en France pendant le retour du roi et intitulées à son nom, si 

25 Martin Ruzé allait lui-même devenir, en 1588, secrétaire d’État.
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la suscription comporte bien le double titre de roi de France et de Pologne 26, la 
date ne fait état que de la première année du règne en France. Ces lettres sont au 
nombre de 15 et aucune ne porte la signature du roi, ce qui est normal du fait de 
son absence. De même, comme il est logique, nulle part on ne trouve, au-dessus de 
la signature du secrétaire – qui est donc, avec le sceau, le seul signe réel de validation 
–, la formule « Par le Roy estant en son Conseil » – comme dans certaines lettres 
de Catherine de Médicis – mais simplement « Par le Roy en son Conseil », ce qui 
signifie qu’il n’y était pas présent 27. Les actes sont signés par trois catégories de 
secrétaires 28 : des secrétaires d’État – Simon Fizes et Claude Pinart –, des secrétaires 
des finances – Pierre Clausse, Nicolas Dolu, Louis Guybert, Jean Le Bossu et Louis 
Potier –, et des secrétaires du roi – Gilbert Combaud, Pierre Poussepin et Pierre de 
Villoutreys. Le sceau utilisé est le « grand seel » de majesté. 

Quant au fond, si certains de ces actes ne se distinguent guère de ceux qui ont été 
intitulés au nom de la reine, d’autres au contraire sont clairement d’ordre législatif 
et réglementaire, ce qui confirme notre hypothèse que la régente ne s’est pas sentie 
habilitée à promulguer sous son nom des textes de grande portée. On trouve 
ainsi parmi eux une ordonnance sur le fait des monnaies (n° 12), un règlement 
pour les orfèvres comportant interdiction de transporter l’or et l’argent hors du 
royaume (n° 15), une confirmation des privilèges des marchands de vin, taverniers, 
cabaretiers et hôteliers de la ville et faubourgs de Paris (n° 22), un édit de création 
d’offices de receveurs généraux des bois et forêts (n° 27). Deux de ces lettres (n° 22 
et 27) sont scellées de cire verte sur lacs de soie rouge et verte, catégorie dont nous 
avons constaté l’absence parmi les lettres patentes de Catherine de Médicis. Nous 
avons retrouvé également trois mandements de paiement (n° 13, 14, 18) conservés 
en original à la Bibliothèque nationale de France.

APPARENCES ET RÉALITÉS DANS L’EXERCICE DU POUVOIR

Comme le Parlement l’avait prescrit le 31 mai 1574, les décisions du pouvoir 
royal ont donc bien été publiées sous deux formes diplomatiques différentes. Mais 
l’examen des actes promulgués montre à l’évidence que les normes définies par 
la cour n’ont pas été rigoureusement appliquées. Si des décisions importantes – 
« lettres de grâce et de commandement » – ont bien été prises par Catherine de 

26 Quelques exceptions cependant : le titre de roi de Pologne n’apparaît pas dans les n° 13, 
14, 26.

27 Dans deux cas, on trouve mention de l’intervention de la reine mère : « Commandé par la 
Royne le Xe jour de juillet 1574 » (n° 13) ; « Par le Roy à la relation du Conseil près la Royne 
sa mere regente » (n° 16).

28 Dans deux cas (n°  24 et 25), les éditions des actes ne mentionnent pas les noms des 
secrétaires.
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Médicis dans des actes intitulés à son nom, d’autres mesures d’ordre législatif et 
réglementaire et d’effet durable ont été promulguées dans des lettres intitulées au 
nom de Henri III, parfois scellées de cire verte. La suscription du roi n’a donc pas 
été réservée aux seules « lettres de justice », comme le Parlement l’avait prévu. On 
peut en déduire, semble-t-il, que la reine, loin d’abuser de sa position, a sauvegardé 
les apparences et assuré la continuité des pratiques plumitives du pouvoir royal. 
Sans doute, au fond des provinces, les Français auraient-ils en effet été surpris de 
voir arriver une loi sur les monnaies intitulée au nom de la reine. L’usage du nom 
du roi manifestait clairement qu’il n’y avait pas de vacance du trône en dépit de 
l’absence du souverain. Ce faisant, Catherine de Médicis restait fidèle à l’objectif 
qu’elle s’était toujours fixé lorsqu’elle avait été appelée à exercer les responsabilités 
suprêmes : protéger le roi et la fonction royale, servir au mieux les intérêts de l’État, 
atténuer autant que possible les risques que faisait courir à la couronne la jeunesse 
ou l’absence du souverain. 
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ANNEXE

Actes du pouvoir royal 6 juin-3 septembre 1574

Nous donnons ci-après la liste des actes du pouvoir royal sur lesquels repose le 
présent article. Ont été dépouillés les registres du Parlement de Paris aux Archives 
nationales (« ordonnances » enregistrées de la sous-série X1A), le catalogue des 
Actes royaux de la Bibliothèque nationale de France [Actes royaux] et les recueils 
de Fontanon et d’Isambert. Cet ensemble a été complété par quelques originaux 
conservés aux Archives nationales (n° 4) et au Cabinet des manuscrits de la 
Bibliothèque nationale de France (n° 13, 14 et 18). Pour chaque acte, nous 
indiquons, à la suite de son numéro d’ordre :
— sa date de lieu et de temps ;
— son auteur « officiel » (Catherine de Médicis ou Henri III) ;
— sa catégorie diplomatique (A = lettre patente en forme de charte, scellée de 

cire verte ; B = lettre patente scellée de cire jaune sur double queue ; C = lettre 
patente scellée de cire jaune sur simple queue [mandement] ; D = ordonnance 
« sans adresse ni sceau ») ;

— son objet ;
— la ou les signatures (la présence de la seule signature d’un secrétaire implique 

que celle du roi ou de la régente est absente) ;
— les références.

1. Paris, 6 juin. – Catherine de Médicis. – B. – Interdiction de blasphémer. – 

Caterine / Pinart. –  Actes royaux, n° 2755-2756.
2. Paris, 6 juin. – Catherine de Médicis. – B. – Levée d’un subside. – Pinart. – AN, 

X1A 8631, fol. 153 v°-154 v°.
3. Paris, 11 juin. – Catherine de Médicis. – B. – Création d’un office. – Brulart. – 

AN, X1A 8631, fol. 150 r°-151 r°. 
4. Paris, 13 juin. – Catherine de Médicis. – C. – Saisie des biens de rebelles. – 

Caterine/de Neufville. – AN, K 99, n° 1 (orig.).
5. Paris, 13 juin. – Catherine de Médicis. – B. – Ratification d’un prêt fait au roi. – 

Dolu. – AN, X1A 8631, fol. 180 r°-181 v°.
6. Cracovie, 15 juin. – Henri III. – B. – Confirmation du pouvoir de la régente. – 

Henry/Ruzé. – AN, X1A 8631, fol. 165 v°-168 r° ; Actes royaux, n° 2757-2759 ; 
Fontanon, t. II, p. 23-24 ; Isambert, t. XIV, p. 265.

7. Paris, 21 juin. – Catherine de Médicis. – C. – Cession de terres pour un prêt fait 
au roi. – Pinart. – AN, X1A 8631, fol. 172 v°-173 v°.

8. Paris, 26 juin. – Henri III. – C.— Relief d’adresse. – Combaud. – AN, X1A 8632, 
fol. 485 v°-486 r°.
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9. Paris, 28 juin. – Catherine de Médicis. – B. – Constitution de rentes. – Caterine/
Brulart. – AN, X1A 8631, fol. 162 r°-163 r.°

10. – Paris, 5 juillet. – Catherine de Médicis. – D. – Logement des gens de guerre. 

– Catherine/Pinart. –  Actes royaux, n° 2760-2761 ; Fontanon, t. IV, p. 839-
840 ; Isambert, t. XIV, p. 266-268.

11. Paris, [1er-6] juillet. – Catherine de Médicis. – B. – Naturalité. – Catherine/
Pinart. – AN, X1A 8631, fol. 169 r°-170 r°.

12. – Paris, 7 juillet. – Henri III. – B. – Règlement sur les monnaies. – Dolu. – Actes 
royaux, n° 2762.

13. Paris, 10 juillet. – Henri III. – C. – Ordre de paiement. – Pinart. – BnF, Mss., 
fr. 25728, n° 1 (orig.).

14. Paris, 16 juillet. – Henri III. – C. – Augmentation de gages. – Fizes. – BnF, Mss., 
fr. 25728, n° 2 (orig.).

15. Paris, 26 juillet.— Henri III. – C. – Règlement pour les orfèvres et la circulation 
des métaux précieux. – Dolu. – Actes royaux, n° 2763 ; Isambert, t. XIV, p. 268.

16. Paris, 26 juillet. – Henri III. – C. – Jussion. – Poussepin. – AN, X1A 8633, fol. 7 v°.
17. Paris, 28 juillet. – Catherine de Médicis. – C. – Jussion. – Potier. – AN, X1A 

8631, fol. 201 v°-202 r°.
18. Paris, 29 juillet. – Henri III. – C. – Ordre de paiement. – Guybert. – BNF, Mss., 

fr. 25728, n° 3 (orig.).
19. Paris, 30 juillet.— Catherine de Médicis. – B. – Levée de 2 millions de livres sur 

le clergé. – Brulart. – AN, X1A 8631, fol. 198 r°-199 v° ; Isambert, t. XIV, p. 268.
20. Paris, 31 juillet. – Henri III. – B. – Les orfèvres du pont au Change. – Clausse. – 

AN, X1A 8632, fol. 231 v°-234 v°.
21. Paris, 31 juillet.— Henri III. – C. – Confirmation des officiers en place. – 

Potier. – Actes royaux, n° 2764.
22. Paris, juillet. – Henri III. – A. – Privilèges des marchands de vin de Paris. – Le 

Bossu. – AN, X1A 8632, fol. 1 r°-v° ; Isambert, t. XIV, p. 268.
23. Paris, 1er août. – Catherine de Médicis.— C. – Rentes de l’Hôtel de Ville. – 

Caterine/Pinart. – AN, X1A 8631, fol. 208 v°-209 v°.
24. Lyon, 28 août. – Henri III. – B. – Impôt sur le vin. – ?. – Actes royaux, n° 2765 ; 

Isambert, t. XIV, p. 268.
25. Lyon, 1er septembre. – Henri III. – ?. – Confirmation d’officiers. – ?. – Isambert, 

t. XIV, p. 268.
26. Lyon, 1er septembre. – Henri III. – C. – Don aux religieux de la Sainte-Trinité 

de Troyes. – de Villoutreys. – AN, X1A 8632, fol. 36 v°-37 r°.
27. Lyon, 3 septembre. – Henri III. – A. – Création d’offices.— Pinart. – Actes 

royaux, n° 2769.  
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