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Création do la Paroisse. - La trève de Diou. _ Les Atbigeois.

L'histoire pa.rticulière d,une église ou d,une paroisse,
quelque petite, quelque modeste qu'elle soit, comme ceìle
du Pin, est toujours intéressante, surtout pour ceux qui
lui ont appartenuou lui appartiennent à un titre quelcon-
que ({). Cet intérêt ne vient pas du récit plus ou moins dra_
matique des événements, luttes, victoires ou catastrophes
qui ont pu s'accomplir sur son territoire. Il suffìt pour
exciter notre curiosité que ce récit nous retrace le tableau
fidèle des diverses situations périlleuses ou diffìciìes, cal_
mes ou agitées, prospères ou malheureuses, par lesquelles
ont dû passer, å travers les åges, les générations qui s,y
sont succédées.

Toutefois, il est évident que I'un des éléments les plus
propres à constituer la trame de cette histoire paroissiale
se trouve dans les souvenirs édifìants, les labeurs et les
æuvres utiles qu'ont laissés, après eux, les différents prê_
tres qui ont exercé le saint ministère dans cette localité.
Le prêtre est en effet le père, le pasteur, le confident de
tous ses paroissiens. Ses désirs, ses craintes, ses tristesses
et ses joies se confondent avec les désirs, les craintes, les
tristesses et les joies de ses enfants spirituels. Entre le
père et les enfants, les relations sont si intimes, si conti_
nuelles, qu'il est facile, par les travaux, les peines ou les
succès du pasteur, de connaître les diffìcultés, les souf-
frances ou le bonheur des ouailles,

Le devoir de l'historien paroissial est donc de recher_

(l) MoD grand-père materner, étant né au Mas-palisse, i'ai un certain droit à me
considér'er comme un enfant alu pays.
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cher la lisle des prêtres qui, dans le cours des siècles, ont
été successivement envoyés pour évangéliser le pays, et il
sêrait sans doute intéressant de connaitre le nom et l'his-
toire de lo¿¿s ceux qui ont administré le Pr:ieuré de Notrq*
Dame du Pin, mais, comme ce prieuré a dépendu, pendant
longtemps, de I'Abbaye de Saint-Victor cleì{arseille, il fau-
drait, ce qui n'est pas facile, aller fouiller dans les archives
de cette abbaye pour arriver à un bon résultat. Nous nous
contenterons donc des docurnents que nous avons sous la
main pour retracer I'histoire dela petite paroisse << Sainte-
Møt'ie > et dire quelques mots sur chacun des prieurs
connus.

Il nous est permis de considérer la création de notre
paroisse comme I'un des innombrables épanouissements
religieux du règne si fécond de Charlemagne. I.a t'aible po-

pulation qui la constituait s'était groupée en deux quar-
tiers, I'un au nord et I'autre au sud de l'église, et chacun
de ces deux quartiers ne se cornposait que de quelques
familles de paisibles agr"icuiteurs, dont les aïeux avaieut re-
noncé à toute vie aventureuse et qui eux-môrnes ne deman-
daient qu'à vivre en ¡raix dans le travail et la ¡lrière. C'est

ainsi que s'écoulèrent les plernières années de sa fbn-
dation.

Après la mort de Charlemagne, son empire fut démembré
et partagé en plusieurs royaurnes. Ces royaumes à leur
tour furent décomposés en seigneuries, e[ ]tientôi une so-
ciété nouvelle apparut : lct soci,tité f'ëodalc. Pendant que
s'accomplissaient toutes ces transfbrrnalions, le village clu

Pin, par suite de sa position entre Uzès et Birgnols, deve-
nait un lieu de passage plus ou moins fréquenté, selon les

époques, par des bandes indisciplinées, apportant avec

elles, comrne les échos ou la répercussion des grands évé-

nelnents qui se produisaient dans les diflérentes contrées
de la France. Bien que le norn des prêtres qui adrninis-
traient alors notre humble paroisse ne soit pas arrivé
jusqu'à nous, nous pouvons dire, sans craindre de nous
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tromper, que ces ministres de Dieu travaillaient, dansleur
petite sphère, et de concert avec les évêques d'Uzès, à ins-
truire leurs paroissiens, les forner à la pratique des vertus
éfangéliques et adoucir les mæurs qui, rnalheureusement,
en 1040, semblaient marquer un retour prononcé vers la
barbarie. Le mal venait de ce que les seigneurs, soit par
ambition, soit ltartyrannie, se livraient entre eux des guer-
res continuelles, et s'arrogeaient le droit de venger, par les
armes, leurs querelles particulières. Nulle part, à cette
époque, ii n'y avait de sécurité. Le commerce était inter-
rompu. Partout, on n'entendait parler que d'incendies, de
rapines et de pillages. Plusieurs évêques avaient bien es-

sa¡ré ¿'unporter quelques remèdes à ces måux, mais,
n'ayant que des armes spirituelles pour les combattre, la
licence continuait.

Quelques seigneurs) plus religieux que les autres, con-
sentirent enfìn à concourir au rétablissement de la paix.
Ceux de la province de Narbonne furent les premiers à

donner I'exemple. Une assemblée de Comtes, de Vicomtes,
d'Evêques et d'Abbés se réunit dans les prairies de Tulujes,
à trois milles de Perpignan; et là on établit les bases de la
TnÈvr DE DrEU ; c'est-à-dire la défense de faire la guerre
à certaines époques de I'année.

L'Evêque d'Uzès, Hugues ou Hugo, se montra non seule-
ment très ardent à introiluire, dans son diocèse, cette trève
de Dieu, aussitôt après le concile de 1039, mais encore il
s'empressa de se rendre, le 4 septembre 7042, au concile
de Saint-Gilles, où tous les décrets relatifs à cette trève fu-
rent solennellement confìrmés et promulgués (1).

La fìn du xrr" siècle et le commencement du xlno mar-
quèrent, dans tout le midi de la France, une époque de
trouble et de grands périls pour la foi chrétienne. Des ban-
cles d'anciens Manichéens, qui étaient parties du fond de

I'Arménie, avaient passé en Thrace, de là en Bulgarie et

i
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(1) Histoire du Languedoc, pa¡'Dom Vic et Dom Yaissette.
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avaient pénétré depuis unsiècle en ltalie, finirent par s'in-
troduire dans nos contrées dès I'année {140.

Elles se succédèrent à des intervalles très inégaux et
sous divers noms. Il y eut les Bulgares, les Cotteraux,
les Patarinsrles Bons-holnvnes, mais toutes ces diverses
dénominations se confondirent bientôt dans celle d'Ar-sr-
GEoIS, parce que la plus grande partie de ces caravanes
allèrent se fìxer dans les environs d'Albi.

Le passage de ces peuplades dans notre localité, en

1{76, constitua un véritable fléau, tant pour les proprié-
tés que pour les habitants. Il est vrai que toutes leurs
bandes ne choisissaient pas notre village comme leur lieu
de campement. Quelques-uns préféraient s'arrêter sur les
bords de la rivière de Tave, à I'endroit qui fut appelé plus
tard les Cinq-Ponts. Elles trouvaient ìà de I'eau en abon-
dance, des ombrages, quelques jardins et, tout près, quel-
ques grottes naturelles. Et, quand, après une station suf-
fìsante, leurs colonnes se remettaient en marche, elles ne
s'arrêtaient alors que peu d'instants dans notre village.

Quant aux bandes qui stationnaient dans le village même,
à la Vignasse ou aux aires, elles ne manquaient jamais de

rançonner les habitants et de traiter le pays comme un
pays conquis.

L'arrivée de ces hordes nomades et parasites fut, pen-

dant longtemps, la grande calamité de nos campagnes. Co

qu'il y avait de plus triste c'est que, presque jamais, ces

sortes de visites n'étaient prévues, ni annoncées à I'avance,
sauf lorsque un voyageur complaisant déclarait avoir ren-
contré quelque campement dans le voisinage de Pont-
Saint-Esprit ou de Bagnols. Ordinairement, les habitants
du Pin n'avaient ni le tempsde cacher leurs provisionsou
leurs objets précieux, ni les moyens d'éviter les réqui'si-
tions et les perquisitions. La rapacité, la cupidité et l'im-
piété de ces mécréants étaient sans borne. ils ne reculaient
devant aucun forfait et ne vivaient que d'exactions et de

rapines. Ce qu'il y avait de plus déplorable encore, c'est
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que les persorllìes, surtout lès femmes et les enfants,
n'étaient pas plus respectées que les bierrs et les récoltes.

Plusieurs ile ces bancìes, en'1177, altrès avoir travelsé
notre paroisse, allèrent stationner à Uzès et dans ses en-
virons. I-es seclaires qui les composaient, exaspérés sans

doute cle I'accireil peu s¡'mpathique I'ait à eux et à leurs
pernicieuses iloctrines par les populalions de nos conlrées,
tournèrent leur fureur coutre l'église cathéclrale, qu'ils
pillèrerrt et démolirent; le cloitre des chanoines, clui était
attenant à cet éclifìce, eirt le rnême sort. La destruction de

ces monuÌrentsn'était pas de natureà renclre uos popula-
tions rnieux clisposées en faveur cles hérétic¡ues, ni à ac-

cueillir les autres bancles cle Colteraux, d'écorclieurs et de

brigancls qr-ri se répanclirent erÌcore clans les provinces, à

la suite du liccnciementcles troupes de Philippe-Auguste,
après sa guerre contre Richarcl, roi cl'Àngleterre.

Lorsque le pape hrnoceut III I'ut monté sur ìe trÔnepott-
tifìcal, une de ses plus vives préoccupations fut cle recher-
cher les rnoys115 cl'éteindre le foyer de clésordres de cette
hérésie alhigeoise clui s'étendait toujours et qui menaçait
d'eml¡r'aser toute la France. Il envoya saint Dominique au

mornent rnême oùr le clécouragement s'était empare de pres-
que tous Ies out'riers évangéliques envo5rþ5 par ses pt'é-

décesseurs. Pendant dix ans, saint Dominique parcourt
les villes et les campagnes clu Nticli, joignant à l'ardeur et à
l'éclat cle sa parole la ferveur cle la prière et surtout de la
prière à N{arie. Il opéra près c1e centntíLle conucrsions avec

son arme favolite Ie < Saint-Rosaire > ({).
Mais, rnalgré ces conversions et surtout après l'ittdigne

assassinat, en 1208, de Pierre de Casteltrau, un des légats

du Pape, les choses prirent une autre tournure. On eut
recours aux armes séculières, car I'hérésie causait les plus
graves clomtnages non seulement à la religion, mais encore
à la paix cle I'Etat. Une croisacle fut résolue et Simon de

Montfort en fut nommé le chef. Battus à Nluret, le 12 sep-

(1) Vie des Saints, par Ribadéneira,
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tembro 1213, dans un terrible combat qui leur porta un
coup mortel, les Albigáois perdirent peu à peu leur influ-
ence et leurs forces et furent complètement soumis, en
7226, par le roi deFrance, Louis VIIL

Dans ces graves circonstances, le zèle, la prudence et le
courage de l'évêque d'Uzès, Raymond III, excitèrent I'ad-
miration non seulement de tous ses diocésains mais en-
core de tous ceux qui, en France, s'intéressaient ausuccès
de Ia bonne cause. Aussi le roi Philippe-Auguste, voulant
lui témoigner sa particulière satisfaction, lui concéda en
l27l,la ville d'Uzès, les lieux de Vers, Remoulins, Belve-
zet, Collias, Saint-Privat, Masmolène, Saint-Pons-la-Calm
et autres. Les prêtres et les fìdèles du diocèse applaudis-
saient à ces faveurs et à ces royales largesses faites à leur
évêque. Dans les paroisses, comme celle du Pin, qui avaient

eu beaucoup à soufirir du passage des bandes manichéen-

nes, on faisait des væux ardents pour le succès de la croi-
sade. Ce qu'il y eut de remarquable pendant ces années

malheureuses, c'est que, quand même le siège épiscopal
changeât de titulaire, ce qui ne changeait pas, c'était la
fìdéliié et le dévouqment de ceux qui s'y succédaient : ils
s'employèrent tous, avec la même ardeur, à cette grande

cause du maintien de la foi catholique.

CIIAU$BRIE üÉ."NÉRATB

Discours de Notre-Dame de la Salette
lSuite et lìn)

La sixième causo des larr&es de Marie c'est cnr ÉrAT

cÉxÉn¡,r. on nÉvolrp, D'INSUBoRDINATI0N, D'INSoUMISSION.

qui Aüqit,fondre sur la société. Ce qu'Elle disait, il y a'

56.ans .estdeygnu, hélas t une bien triste réalité..- Écqutez :.

<< Les esprits de ténèbres répandront partout un relâche-


