
R O L A N D  V I A D E R  

AUTOUR D'UNE PRATlQUE JURlDlQUE: LES CONTRATS AGRAIRES 
DES ARCHIVES CAPlTULAlRES DE BARCELONE (XIo-XIIIo SIECLE). 

Figures-clefs de I'hisroire rurale de la Catalogne, I'emphyréose et le mas se rar- 
tachenr tour parriculi&rernenr 2 une pratique contracruelle donr la diffusinn, du 
XI" au XIiI" siecle, n'a malheureusernenr éré I'objer que d'un nombre fort restreinr 
d'études.' Bien qu'ils aient précédé I'inrroduction de la norion d'ernphytéose, ces 
conrrars onr donné lieu des analyses qui, cornparant leur strucrure juridique for- 
melle avec I'emphyréose er le fief, se révélaienr, en effer, inévirablemenr contra- 
dictoires; transformés en archérypes syncrériques, ils nourrissaient ainsi plusieurs 
séries d'oppositions schémariques liées 2 l'interprérarion de la sociéré féodale cata- 
lane.2 

Cependanr, meme si I'uniforrnité générale des contrars perrnettair aux scribes 
de les identifier aisérnent,) m2me s'ils recopiaient des formulaires plus souvent 

1. L'urilirarion la plus rysrémurique de <es acres, pour le nord-esr caralan, err due i LI. To Fi- 
guerar (L'ewlnriri de lm erwurrrirrr familinrr un el? ronirair de Gironn, Be~alz, Eqnrit+-P~rcla& i Ro~~ello 
íre$/es X- prinripir del XIII), Baicelone. 1988. These dacrylographiée). P. Bonnasrie avait rignalé 
daos ra these I'inrérer qu'il convienr d'accorder i ces sérier de canrrars agrairer, er présenré I'un 
d'eux dans un arricle stimulanr (La Caialqnr du miliau du X o  i lafin du XID rikle. C~roirrance U m&- 
rion Bune ioiéré, Touloure, 1975, p. 444, nace 37; -Un conrrar agraire inédir du monasrere de Sant 
Cugar (28 aoiir 1040)>, , Anuario de mtrrdiu nredimal~r, r.3, 1966, p.44 1-450.). 

2. A I'origine de ces sérier d'opposirionr, les juiirres caralans du bas Moyen Age onr idenrifié 
I'emphyréore er le paysan libre (P. Freedman, qCaralan lawyen and rhe arigins of serfdom., Aledit- 
va lS iudk ,  n046, 1986). Récemmenr, J .  Porrella relevair habilement le rémoignage d'un éveque de 
la fin d u  XIXD siecle qui décrivair I'emphytéose comme un monragc juridique marquanr la narure 
féodale de la dérention des rerrer (sIa colonirzacio feudal de Mallorca: elr primeir errablimenrs de 
I'Alqueria Deia (1232-1 324)", Fomiacio i expaniiii d ~ l ~ z d ? l i m i e  carala, col-luqci de Gironn, E~iudi Ge- 
.eral 516, 198111986). Poui F. Carreras Candi («Eii origenr de la emfireusir en lo rerrirori de Baice- 
Lona., Rruirra juridiia de Caiolunya, 115, 1909) comme pour E.  Hinojarv (El retimen renoria1 i la c ~ r -  
rion agraria en Caroluna dtirenir la Edad Aladio, Madrid, L905), cer canrrars. modelés sur les dona- 
rions en fief, se liberenr peu & peu de leur conrenu féodal. C'esr le poinr de vue que reprend J .  M. 
Pons Guri, .Enrre I'emfireuri i el feodalisme (els recullr de drer gironinr)=, Formsriu i expairrio del 
fia&lirnza ratala, rul-liiqui dc Girunn, E~rvdi Getm-al, >16, 198511986. 

3. Le copisre des Lihri Anriquirarrm, carrulaire de I'évCclié de Barcelone, n'hérire par i qualifier 
des acres du XIe de rrahilintenruni, nom que re~oivenr les conrrvrr agrairer au XIIIo siecle. 
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qu'ifs n'innovaient, les rédacteurs des chartes savaienr aussi «ajouter ou retran- 
cher, découvrir des précautions nouvelles, montrer leur habileté en adaptant leurs 
cauteles aux besoins de  leurs c i i e n t s ~ . ~  Or, si les historiens d u  débuc d u  siecle 
avaient pertinemmenr souligné I'influence des changements sociaux sur les formes 
des conrrats, leur fonction restait implicite: un seigneur foncier donnait a un pay- 
san une terre a labourer e t  recevait, en contrepartie, un cens ou une part des récol- 
res.' Qu'en érait-il réellement des clients de  ces scribes, e t  de  leurs besoins? 

Quelques exemples suffisenr a se convaincre que I'utilisation d e  ces contrats a, 
parfois, tres largement dépassé le cadre des relations entre seigneurs e t  paysans. P. 
Bonnassie a ainsi fair apparaitre que, au milieu du XI' siecle, réticenres i I'utilisation 
de la notion nouvelle de  fief, cerraines communautés mnnastiques e t  canoniales 
avaient urilisé la forme des conrrats agraires pour réaliser de véritabtes inféodations, 
lors meme qu'il s'agissait de  la dérenrion de ~ h a t e a u x . ~  Au Xi" siecle roujours, les Ié- 
vires de la cathédrale de Barcelone, dont le niveau social, élevé, a été mis en éviden- 
ce par C. Planas, son[ preneurs d e  contrats de  ce type, au sujet d e  simples vignes 
tout autant que de biens beaucoup plus importants.' Au XIII" siecle, en revanche, il 
esr fréquenr que le bailleur cede une terre qu'if tient iui-meme d'un aurre, voire que 
ce dernier reconnaisse fu i  aussi un  seigneur éminenr sur cette terre." 

Ces contrars onr donc semi de  strucrures formelles e t  vides afin de  régier des 
situarions exrremement variables. Observer atrentivemenr les conditions d'utilisa- 
[ion de  ces contrats s'impose, en  conséquence, comme un préatable indispensable 
a route érude sur I'évolurion de  leurs c l a u ~ e s . ~  C'esr a ce trairemenr que nous vou- 
drions soumettre les quelques 550 acres de  ce rype que recelent les archives capi- 
tulaires de  Barcelone pour les XI", XII" e t  XIII" siecies."' Cerner l'nrigine sociale 

4. P. OURLIM, -La rradition mmaine danr les acres taulousainr des Xo er XIo riecles", Rrvrre 
ú'hirtuire da druit, r60, 1982, P. 577-588. 

5. 11 r'agir la du car le plus simple. F. CARRERAS CANDI (uElr origenr ... u, acr. cir.) avair noré la 
prérence de chsrger banaler parmi les clauser de conrrais agraires er voyair, 2 jurre ririe. dans les re- 
rrer ainsi concédéer d'ancienr alleuu. E. Hinojora (Elrqinrrir ..., op. cit.), pour ra part, avait quulifié 
de prmrin vblara er de precaria rrmuneratorin ter acres qui rendaienr cens des aileux (augmenrér 
d'aurres rerrer danr ie cas de la precaria remuneratorio) ucédésu par les paysnnr. 

6. la Cntnlog~~t ..., op. cir., p.748. 
7 .  A I'entern d'un p i p  racial. El, ler.ircr a Bamluna alr ns#y 987-1100, (mém. mairrire dactyt.), 

Barcelone, 1989. 
8. Archives capirulairer de Barcelone, rérie diverrorum A dor.2025. doc.2124, diverrorum B 

doc.589, diverrorum C(d) doc.328, doc.1628. 
9. Cerre mérhode n norammenr wrmis 2 P. TousEnr de renouveler l'érude des liveili en dirtin- 

guanr deux ryper d'utilirarion tres différenciér la oU I'analyse formeile s'érait embourbée (Ler rtrr,r- 
tum du laiium nzédiival. Le latiun, ni&idionalet la Sabihine dz >P r i>dci lafin du XIP liirk, Paris. Ra- 
me, 1973, p. 507-550). 

10. L I ,  LII ,  L i l l  et LIV, dérignenr les acter recopiér dans le carrulaire (Lilrri Aniiqrritatunr 1, 
11, 111 er IV), A, B et C, les parchemins originauv des séries d;veourum A, B et C. Si narre analyre 
rienr comore des vcenremenrr de maironr danr la cité barcelonaise. nous les avonr exclus des como- 
rager sysrémariques en raisan de leur objet éminemmenr parriculier. 
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des contractants, puis la nature des biens cédés, permet d'esquisser une évolution 
tres neme de l'usage des contrats qui, associée I'examen de leurs durées et de 
leurs occurrences, resrirue les logiques successives de leur pratique. 

Sur I'ensemble de la période considérée, les conrrats ne concernenr qu'un peu 
moins d'une fois sur deux des biens cédés par I'éveque, le chapitre ou Les clercs de 
la cathédrale de  Barcelone;" de sorte que, meme si I'acrion des ecclésiastiques est 
surévaluée, nos sources n'en sont pas moins fort représentatives. Malheureuse- 
ment, ourre la digniré ecclésiasrique, les informations fournies sur les contractants 
sont exrremement fragmentaires. 

Néanmoins, un apergu superficie1 des biens-fonds concédés permet une pre- 
m ihe  localisation des bailleurs et de leurs motivarions; la gestion des possessions 
de l'éveché en éclaire les caractérisriques. Ainsi, au XI" siecle et jusque dans le pre- 
mier quarr du X1io, les contrats apparaissenr relativement rares er privilégiés,'2 
Plus de deux tiers des acres portenr sur de simples parcelles; en général, cepen- 
dant, ces précaires sont des contrars de complant stipulanr le plant d'une vigne er 
son arrivée i maturation dans un délai dé~errniné. '~  Tres particuli+rcs, ces opéra- 
tions économiques ne permettent évidemment pas de se faite une idée siire des 
conditions générales de la censive. Cela se révele d'autanr plus délicat que, lorsque 
les contrats organisenc le devenir de biens beaucoup plus importants, ils peuvenr 
nous éloigner sensiblement de la tenure paysanne, nous rapprochant parfois de ces 
~cfiefs ecclésiastiques~~ grevés de cens décrits par P. Bonnassie.I4 

Les précaires" sont le plus souvent concédées par I'évSque avec I'assentiment 
des chanoines; entre le début du siecle er 1080, un quarr seulement des actes sont 
le fait de bailleurs laics, un tiers pour les années 1080-1120.'6 Ces conrrats appa- 
raissent donc comme une adaptation ecclésiastique aux évolutions de la société ca- 
talane, qu'il s'agisse d'essor de la producrion viricole" ou de féodalisation. L'évo- 

11. 171 acres sur 390 émanenr direcremen< de clercr barcelonais ~ ~ 

12  On comprr cn moycnnc cinq .i rix conrrarr plr dCi~nnier  iurque d ~ n r  Irr ínn;cr 1120 L 
dacdmrncxion cnfle rniairr biurllrmcnr, Fiermrrrinc de dinombrer v.ngr cinq :i rrenrr conrrirr p.ir 
dizaine d'annécr. 

13. En général, le délai fiué eri de sepr anr (L.11, doc.78; L.11, doc.49; L.11, doc.62; 1.1, 
dac.43 j, L.1, doc.803). 

14. L.IV, doc. 328; L.IV, doc.308; L.I,doc.186; L.IV, doc.171; L.111, doc.27; P. Bonnarrie, La 
C<falo~ne ..., op. cir., p.748. 

1s .  Le mor dirpvivir précirément i la fin de cerce période. 
16. Pour I'ensemble de la période, pyis pour les annéer 1000-1080 er 1080-LIZO, on compre 

rerpecrivemenr 31, 21 er 10 conriatr bailler par I'éveque, 16, 10 er 6, par des. clercr de la carhédralc, 
19, 10 er 9 par des laics (voir le rableau en fin d'arricle). 

17. P. BONNASSIE, La Caralogne.., op. cir. ,  p.448-456. 
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le do~niniurn d'un premier seigneur, mais égalemenr le subdotniniun? d'un second." 
Selon ce mode de contrat, la terre peur donc &re cédée aurant de fois qu'il est loi- 
sible i ses détenteurs successifs, créanr a chaque étape un nouveau ~ e i ~ n e u r . ~ '  11 
convienr, sans aucun doute, d'accorder i ce phénomkne plus d'ampleur que ne lui 
en conferenr les sraristiques parce que ces acres, conclus entre des tenanciers éloig- 
nés de la cathédrale, ont peu de raison de figurer dans ses archives." Quanr & I'in- 
fériorité du niveau social de ces nouveaux bailleurs, aisément déductible de certe 
succession de sous-acensemenrs, elle resre a nuancer quelque peu. En effer, on 
peut noter dans la périphérie barcelonaise I'apparirion de bourgeois qui investis- 
senr dans certe zone de jardins er de vignes, se glissanr ainsi enrre la communauté 
canoniale et  ses tenancier~. '~ 

Du c6ré des bailleurs donc, I'usage des conrrars, de rare, limité i quelques cas 
et principalement clérical qu'il semblair au XI" siecle, s'est développé, adapté i 
I'ensemble des biens-fonds agricoles er diffusé chez les laics &partir du milieu du 
XII" siecle; au XIII" siecle, il apparait de pratique couranre jusqu'au coeur des rela- 
tions enrre paysans. Sur le versanr des preneurs, les quelques informations dont 
nous pouvons disposer permertent de vérifier ces tendances. En effer, bien qu'il 
soit en général impossible d'identifier les futurs renanciers, quelques recoupe- 
menrs permerrenr, jusqu'au débur du xIio  siecle, de dégager les contours d'un cer- 
cle érroit de preneurs. 

11 convienr tout d'abord de noter la forre proporrion de clercs du chapirre de 
Barcelone parmi les preneurs du XI" sikcle et du début du X1le; on en compre plus 
d'un sur cinq entre le début du XIo sikcle er 1140, alors qu'apres 1160, aucun 
d'eux ne recoir de rerres selon ce type de conrrar. Deux conclusions découlent de 
ce constar: il est, en premier lieu, manifesre que les conrrars du Xto siecle sonr loin 
de s'adresser uniquement a de simples paysans. 11s sembleraienr, au conrraire, gé- 
ter préférenriellemenr une clienr.?le privilégiée. 11 en résulre égalemenr que ces 
preneurs n'effecruenr pas eux-memes le travail de mise en culture sripulé par les 
contracs. S'agir-il de rendances générales ou marginales? Les scribes qui onr rédigé 
ces acres ne se sonr guere soucié de préciser les liens des preneurs avec la cathédra- 
le, pas plus d'ailleurs qu'ils n'onr cherché & dire qui culriverait réellemenr les te- 

23. par exemple: A, doc.2025; A, doc.2124. 
24. Le preneur d'un conrrat daté de 1278 (C(d). dac.1628) reconnair quarre seigneurs! 
25. Cela explique également I'affairremenr de la dacumenrarion apier 1220. En effer. compre 

renu de la quantité de renancierr donc i l  dispare sur chaque rerre, le chapirre de Barcelone u peu de 
chance de pouvoir réalirer lui meme de nouveawt acenremencs. 

26. C(d), doc. 4088; C(d), doc.857; Ud),  doc.310, A, doc.2160, Cfc). doc.409. J .  Burqueta, 
"Un nucli rural del reirirari de Barcelona: Sanr Andreu de Palomar al regle XIIli>,Jurnadrr d'errtddii 
dh;rror;ei Ivralr, lnrrirur d'errudis batearics, 1985, p.95-116. C. Barlle, *<Las familias de la alta bur- 
gesia en el municipio de Barcelona (siglo XIII),>, Anuariodeerruúiw nzedievnter, 1986, "'16, p.81-92; 
.La cara i elr benr de Bernar Durforr, ciurada de Barcelona, a la fi del segle Xfll».  Arta mediarualia, 
1988, n09, p.9-5 1. 
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tres concédées. Nonobstanr ces iacunes, quelques indices laissenr envisager une 
pratique d u  contrat réservée i une certaine élite. 

Qu'un channine barcelonais re1 que Pons Gériberr accepte deux conrrats de  
complant, i dix ans d'intervalle et selon des conditions fort peu avantageuses?' 
voil i  qui  laisse songeur. D'aurant plus que, i y regarder de  plus prhs, ces deux 
parcelles prennent de  singulihres proporrions: sur les huit confronrs cités, Pons 
Géribert, qui  est associé & sa mere lors du second contrat, apparait quatre fois, un 
parenr probable (Guillem Gériberr) deux fois. Peut-on admettre qu'il soit fait 
meilleur cas & d e  simples cultivateurs? En 1077, Bérenger Adroar regoit de  l'éve- 
que Humbert  un contrar similaire. N e  possédanr aucune indication sur son comp- 
re, nous pourrions conclure qu'il est un paysan ordinaire. Sa mort e t  la conclusion, 
selon ses dispositions testamentaires, d ' un  nouveau contrat avec deux de  ses pa- 
rents éclairent les morivations d u  choix de  I'éveque. En effet, Raimond Gondemar 
e t  Bérenger, ces parents, sont respectivement lévite e t  c h a n ~ i n e . ~ % n  1084, Mir 
Donuce regoir d u  meme éveque une terre conrre l'engagement de  verser chaque 
année dix mancusos e t  le dixihme des récolres. 11 réapparait en 1101 comme dé- 
tenteur d e  I'une des terres citées comme coofronts de  celle octroyée & un dénom- 
mé Guillem Donuce. Trois mois plus tard, Adalbert Donuce r e ~ o i t  un conrrar de  
complant. En 1094 e t  1116, Guillem Donuce se voit confier par I'éveque quarre 
moulins situés dans la meme zone. Des lors, il n'esr pas indifférent de  découvrir 
qu'en 1073 un certain Donuce Mir, lévite d u  chapitre barcelonais, acensait des te- 
tres voisines qu'il déclarair tenir de l'éveque. En 1165, les moulins d u  Merdan~ar  
sont de  nouveau artribués i un Bérenger Donuce. En 1153, Bérenger, chanoine de 
Barcelooe, recevait de  l'éveque I'usufruir de  l'église e t  des terres de  Sainte Marie 
de  Paladol, biens usurpés par son pere, Raymond, qui  refusait d e  reconnairre la 
cession qu'en avait fait son pere, Bérenger Donuce!" 

Meme si I'on ne saurait généraiiser & l'extreme de  tels exemples, il existe ma- 
nifestement, dans la communauté canoniale e t  I'enrourage d u  chapitre, une 
clienthle qui, au XI" siecle et au débur du XII", utilise ses liens familiaux pour ex- 
ploiter les terres de la cathédrale. Le milieu social dans lequel sont recrutés cha- 
noines e t  Iévites ne permet pas de  croire qu'ils travailient eux-memes ces terres. 
Pourtant, avant la premiere moitié d u  XII" siecle, aucun conrrat ne fait allusion 
aux véritables cultivateurs. C'est sans doute que la cause semble enrendue. Dans 
un contrat de  1134, au contraire, alors que se développe la pratique des contrars, 

27. L.11. doc.244; L.11, d ~ .  167. Ces conrcvrr ne prévoienc par que Ponr Géribert recoive une 
moitié de In vigne en aileu. Au contraire i i  esr saumir au verrernenc du quarr des récolrcs lors du 
premier conrrur, du quarr er du dixikrne dans le second. Enfin, i l  doir, pour conciure le prernier. 
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les auteurs éprouvent le besoin de préciser que le preneur peut, i son gré, exploi- 
ter ou faire exploirer la  erre.^' Un conrrat de 1143 permer d'assurer qu'il s'agit 
pour le preneur d'acenser la terre % son tour . '  

Loin d'envisager exclusivement les relarions entre seigneurs et paysans, entre 
les maitres du sol er ses cultivateurs, I'usage des contrats agraites éclaire donc une 
pyramide de relations socio-économiques, dont ils saisissent principalement le 
sommet jusque dans la premiere moitié du Xfi" siecle pout, ensuite, se diffuser er 
atteindre sa base au xlfrQ siecle. Bien évidemment, il ne s'agit 1; que de tendances, 
er on ne saurair nier que re1 ou te1 contra? du XI" siecle air mis en présence un ri- 
che propriéraire et un paysan au sujer d'une pauvre parcelle. Cependant, au deli 
d'une approche casuistique, ces tendances nous semblent apres A révéier les mori- 
vations des contractants (et l'évolution subséquente des clauses de ces contrats) 
qu'il apparrienr % une érude de leurs objers de corroborer. 

Un examen complet de I'objer des contrars dépasserair de beaucoup le cadre 
de norte propos. 11 conviendrair, en effer, d'associer l'étude des biens-fonds concé- 
dés % celle des prélevements exigés en retour, des charges imposées, des sratuts fi-  
xés. Néanmoins, un simple regard jeté sur la narure des biens qui fonr I'objer des 
transactions, obligations et engagements des contraccanrs permer de tracer une es- 
quisse de leurs perspectives économiques, du cadre social dans lequel elles s'inscri- 
venr. 

Une remarque préalabte esr nécessaire: le rerme de bien-fonds, en I'occurten- 
ce, est relativement impropre. Certes, I'assise des biens cédés est toujours consri- 
ruée de terres. Cependant, la cession des droits telle qu'elle s'effecrue dans nos 
contrats nous éloigne sensiblement des notions de domaine éminent et de pro- 
priéré urile telles qu'ont pu les définir les théoriciens de l'emphytéose. Au con- 
traire, un bailleur peur déclarer céder <<censum er s e n i o t a r i c ~ m » . ~ ~  Dans le deu- 
xieme quarr du XII" siecle, un seigneur foncier accorde tour a la fois terres, mas, 
cens, services et usages.j3 Fractions de moulins, de mas, de cens, de dimes sont 
concédées selon les memes modalirés que les ~erres. '~ Néanmoins, I'inrérZt plus ou 
moins grand porté sur cerrains rypes de biens-fonds, a cerraines époques, ne peut 
qu'etre révélateur de I'inrention des protagonistes. 

30. sExplu6u ru ve1 hominrrprr  re» (L.IV, doc.3). 
31. . T e l i  n>«& "I ri,: r d  hominm prr  re er per trretn oorem, renta ,  prirridrar. er lahom hme, er explr- 

la; rr mrliomprrd>cro onz»iai> (LIII. doc.13). 
32. C, doc. 148 (1128). 
33. L.IV. doc. 171. 
34. C. doc.412; L.II,doc. 117; A,doc.731; L.1,dac. 114., C(d),doc.2720. 
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Les pieces de terres sont inconrestablement les éléments les plus aisément 
identifiables. L'expression periam terre est sans équivoque; nul doute également que 
les vignes ne soient que des pieces de terre. 11 n'y pas, cependant, de véritable uni- 
té du vocabulaire: champs,firratges, jardins, rnodiatae, /&S, quarterariae, désignent 
les parcelles selon leurs cultures, leurs formes ou leurs tailles. La place tenue par la 
vigne dans les contrats du xro siecle s'explique par l'existence du contrat de com- 
~ l a n t . ~ '  Nous avons vu que celui-ci accompagnait l'expansion viticole de la Cata- 
logne et  concetnait, de préférence, une clientele étroite de la cathédrale. La raré- 
faction, puis la disparition de ces contrats de complant dans les années 1130- 
1140, marquent sans aucun doute la diminution de I'attrait spéculatif d'une pro- 
duction viticole des lors bien établie.36 Certaines vignes sonr alors laissées a 
I 'aband~n.~ '  Les contrats ne concernent plus que des vignes déji en exploitation; 
on en prévoir éventuellement le renouvellement; on remplace le préievement 
d'une partie des récoltes par un cens en argent." La vigne est solidement implan- 
tée dans les exploitations campagnardes; autour de Barcelone, elle a saturé le te- 
rroir pér i~rba in . '~  

Les contrats d'acensement de jardins sont également localisés, pour la plus 
grande part, dans le Pla de Bar~elone,~" La valeut de ces parcelles est aussi tres 
élevée: les cens y sont souvent donné en pieces d'or; il semble meme que se déve- 
loppe un type d'exploitation i vocation exclusivement horticole. Si I'évolution gé- 
nérale de I'usage des contrats ayant trait A des jardins est semblable a celle de la 
vigne, un décalage chronologique tres net est a souligner. En effet, c'est au cours 
de la deuxieme moitié du xrro si&cle4' que se diffusent ces contrats; jusqu'au dé- 
but du XIIio siecle, ils prévoient généralement la mise en culture; par la suite, leur 
fréquence baisse et, dans la seconde moitié du XIII" siecle, il n'est question que de 
jardins déja en exploitation. Cette production, indubitablement orientée vers la 
cité de Barcelone, suscite I'intérer (c'est un signe des temps) de quelques uns de 
ses bourgeois qui, I'image de Pierre d'Aragon, re~oivent de vastes parcelles de la 
cathédrale, qu'ils convertissent en jardins et sous-acensent, réalisant sans doute de 
fructueuses o p é r a t i o n ~ . ~ ~  

Avec les parcelles labourables, nous pénétrons plus profondément le monde 
rural. Un quart seulement de ces acensements sont situés dans la plaine de Barce- 

35. De 1000 i 1120, les concrarr de cornplanrs reprérentenr 70% des conrratr parranr sur des 
pi&ces de rerrer. 

36 On ne compre que cinq conrrari de ~omplanr apies 1140 (voii graphique 1) 
37. L.11. doc 427. 
38. L.1, doc.1085; A, doc.166; Ud) ,  926; C(d). 1228. 
39. Deux riers de conrrats porrant sur des vignes cancernenr des tercer rirer danr la plaine de 

Barcelone. 
40. plus de huir sur dix. 
41. précisémenr au momenr aU disparairrenr les conrratr de complant (voir graphique 2). 
42. L.1, doc.304; C(d), doc.2964, L.1, dac.298. 
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lone; la plus grande part concerne des terres du Valles, du bas Llobregat et du 
haut Penedes. Ce type d'actes ne se développant vraimenr qu'i  compter du milieu 
du XII" siecle, il n'est guere étonnant de noter fort peu de défrichements.') Les 
parcelles emblavées er isolées présentenr un intéret économique moindre. Cela 
justifie sans doure leur rardive apparition parmi les contrars agraires; de meme 
que la diffusion de ces derniers, la profusion des sous-acensements explique que 
les parcelles labourables soient au XiII" siecle le principal motif de rédacrion des 
conrrats. Ceux-ci, en s'adaptant a ce type de biens-fonds et aux soucis des cultiva- 
teurs ont indéniablement permis une circulation accéférée, ou pour le moins une 
Iégalisation de la circulation des champs voués i la céréal ic~l ture .~~ Qu'en était-il 
des tenures plus vastes, susceptibles de supporter un exploitation entiere, de se 
défaire, au besoin, de quelques parcelles? 

Des le milieu du XI- siecle apparaissent quelques acensements d'ensembles de 
terres que les mentions de manedza permetrent d'idenrifier, avec sécurité, a I'ex- 
ploitation pay~anne.~> Tour au contraire, les mentions de mas (nlansus ou m-), 
bien qu'elies permertent incontestablement d'aborder les structures de la paysan- 
nerie renanciere, nous plongent dans les incertitudes de la nomenclarure. La plus 
ancienne occurrence du mor dans nos contrats date de 1067,46 elle resre, néan- 
moins, assez exceprionnelle; a peu pres comme parrour ailleurs en Catalogne, mi- 
ses i part les Pyrénées, le terrne ne s'impose qu ' i  l'extreme fin du XI" siecle et 
dans la premiere moitié du XII" (plus précisémenr, en ce qui concerne nos con- 
rrars, dans les années 1130-1 140).47 La seule définition avérée que I'on puisse en 
donner pour cette époque en fait une uniré de prélevement foncier er banal, de 
maniere plus générale, un élément d'encadrement er d'asservissement de la pay- 
sannerie.'Tependant, de par sa narure, narre documentarion envisage presque 
exclusivement les rapports foncie~s.~' Concretement, le vocable semble recouvrir 

43. Moinr de 5% des car. 
44. Danr la mesure, bien sur, oU il r'agirrair de renurer (voir graphique 3). 
45. Les menrions de ces lopins sournir, au conrraire d u  rerre de I'explairarion, 2 un simple 

paiemenr récognirif sonr exrrémemenr rarer avanr la premiere moirié d a  Xll' riecle, ce qui rend 2 
confirmei que les conrrars du XIo riecle cancernent arrez pcu les vérirables exploirantr. L.11, 
doc.410; L.111, doc.331; A, doc.1751; L.IV. doc.41. 

46. L.111, doc.139. 
47. LI. TO FrcuEnAs, -Le mas caralan du XIIo riscle: genere er évalurion d'une rrrucrure d'en- 

cadremenr et d'arseivirremenr de la paysannerie., Cahtm~ de rivilisarion midibale, Avril-Juin 1993, 
0'2. 0.151-177. .. - 

48. ... c'esr la foir camme cenrive parriaire es comme uniré d'imparirion des charger banales 
que doir érie défini le rnanre d u  Bager, du Valles er du Panedes auu alenrours de 1100. Meme conri- 
déré comme rel, il "'en reste par moins un puisranr élément d'encadremenr de la payrannerie cenan- 
ciere. 11 ert I'un des inrriurnenrs de son asservirremenr.~ (P. Bonnassie, La Catalogne ..., op. cir., p. 
820-821.) 

49. 0 n  ne compre que rrois cas de charges d'origine maniferremenr banale (A, doc.2405; C(d). 
doc.670; C(c), doc.208). 
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caeur et corps b2ti d'une exploitation (mansiones, casas, do~nos ... ) ainsi que les terres 
qui en dépendent (tenedones, honores), qu'elles soient groupées ou éclarées (renedones 
separatimpo~itas'~). Mais le modele de Janus du mas catalan est loin d'etre résolu 
par cette simple opposition. 

La notion d'exploiration, notammenr, ne s'applique que tres imparfairement aux 
mas du XII" et du XIII" siecle. En effer, les rerres qui en dépendent ne paraissent gue- 
re cultivées systématiquemenc par un seul et meme groupe (ou famille) de paysans. 
Non seulement les sous-acensements semblent fréquents," mais de plus, rien n'indi- 
que que 101s de leur création les mas aient eu une structure hornogene. Au contraire, 
te1 exemple de 1180 monrre clairement que les tenures du mas i édifier sont déji, en 
partie, tenues par d'aurres culti~ateurs; '~ te1 autre de 1171 va jusqu'i protéger les 
droirs des tenanciers déji érablis sur les parcelles;13 le rédacteur d'un contrat de 1178 
, quanr a lui, n'hésite pas i stipuler la créarion d'un mas, désigner un héritier unique, 
alors qu'il s'adresse i trois familles, partage les terres en deux rnoitiés er déclare le 
tour indivisible!" Quels mécanismes ont donc présidé i la consticution des mas? 

De défrichements, il n'est que peu, voire pas du tour, question. 11 est vrai que 
la multiplication des mas i partir du débur du xI1" siecle se situe dans des régions 
dont on peut estimer le repeuplement établi depuis pres d'un siecle." Les renures 
sont donc consrituées de parcelles dispersées et en culture, conséquences des prati- 
ques successorales et des modalités d'extension du domaine seigneurial."j Des lors, 
il est vraisernblable, qu'ici ou la, un seigneur ait pu regrouper quelques parcelles, 
les réunir pour former un mas. En revanche, peut-on sérieusemenr envisager la 
meme chose lorsqu'en une vingraine d'année l'ensernble d'un rerroir se rrouve ré- 
parti en mas?" Observer artentivement le groupe des renanciers de mas permer 

50. L.IV, doc.32 
51. L.IV, doc.3; L.111, doc.13; L.lV, doc.299; C(d), doc.3637; C(d), doc. 1064; A, doc.1295: 

A, doc.l296,C(d), doc.2368; LI. To Figuerar ('<Le mar caralan ... D. acr. cir., p.159 er 166) a égale- 
menr noré I'importance de ce phénomene. 

52. De ralle" cédé radn>nnium/nciend,tm~. il err préciré: nrnitrir tino rm qiros olii lzborar<rnr in- 
de ibi renrtrr... fi~nint rerPrionrur hui, m n r "  in trnedonrrn (L.1, doc.64). 

53. ... et quodtteneorir ibi illor bhwarorer qui ihi siinr >i ~oluninr retiture e"rm reiredune~, ~ i n  nurmr 
pox~iiir rrnbilire rum alrni$ lohoratwibtuu(L.l, doc. 183). 

54. L.VI, doc.311 
55. P. BONNASSIE, La Catnlopa .., op. cit., p.435-448. -Veis 950, La plaine de Vir, le Pla de 

Bager, le Valles, le Paneder orienral peuvent erre conridérér comme déji  acquir i la cultuie~~(id.  
p.435). Pour le nord-est caralan: LI. To Figueras, <<Le mas caralan ... w ,  arr. <ir., p.158. 

56. P. BONNASSIE, -La croisrance agricole du haut moyen 2ge dans la Gaufe d u  Midi er le 
nord-err de la péninsule Ibériqueu, Lo noirrance atricole du haut meyr» 8tc, Fiaran X ,  1988, p.2 1; L1. 
To RGUERAS, «Le mar catalan . . m .  an. cit., p.158; En ce qui concerne plus parriculikremenr les mar: 
P. BENITO MONCLUS, Tint~r~d i renda de h r m a  al cunrnt de Barirluna sugonr e/, lrn>pr aiilirr capbrettir (regla 
XI-XIII), (mém. mairrise dacryl.), Toulouse, 1991, p.94-95 er 176-177. 

57. L'eremple le plus fcappanr esr rans doute celui de la parairre de Vilamajor prérenté par Th. 
N. BIUON (Firral Acmrrni~ ri/Catnlonia ut,dn thc Enrly Counr-Kinp f11.71-12131, Berkeley, 1984, 
vol.1, ~ . 3 1 - 3 2 .  Ll. To Figueras (''Le mar catalan . S , ,  art. cit., p.158) aégalemenr relevé des exemples 
d'évolurions exrrémement rapider. 
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ici de mieux cerner la démarche seigneuriale et de tirer profit de la chronologie: 
des rrente premiers mas qu'évoquent nos contrats, sept sont concédés a des ecclé- 
siastiques, un des Templiers, deux impliquenr la charge de bayle, deux sont aug- 
mentés d'une concession de cens, deux autres sont cédés avec des moulins, enfin, 
trois sonr (ou doivent devenir) des tours." Que des meuniers ou des bayles puis- 
sent appartenir a une élite paysanne n'est guere douteux, que des chanoines barce- 
lonais cultivent la terre est tour a faic impensable. Seul point commun a ces con- 
trars, l'assiette unifiée du prélevement foncier (et partiaire lorsqu'il touche la pay- 
sannerie), se révele comme objectif rnajeur de la constitution des mas, et masque 
d'un rneme mouvement les conditions objectives de leur exploiration. 

La fragmentarion sous-jacente des mas, que I'on devine au débur du X I I I ~  si&- 
cle, qui est patente des la premiere rnoitié du  XIV",'~ n'est-elle que le fait d'une 
succession de sous-acensements de la tenure, ou bien plutot une forme inhérente a 
leur constitution? Le manque d'intérer évident des bailleurs pour ce qui concer- 
ne le mode réel de mise en culture des mas justifie, pensons-nous, la seconde hy- 
poth&se.60 En effet, ces contrats octroyés a des clercs du chapitre ou a des bayles, 
ceux qui cedent conjointement une fraction du  prélevement seigneurial ou des 
moulins, ces acres oh il est dit clairement que le travail est, devrait ou pourrait 
erre effectué par d'autres personnes que les preneurs,61 ceux qui artribuent un mas 
a plusieurs familles, ceux qui accordent deux, trois, voire quacre mas a un seul in- 
dividu, ceux, enfin, qui n'en accordent que des fractions, représentent pres de soi- 
xante pour cent du  total des contrats portant sur des mas. Autanr dire que la dé- 
marche des bailleurs vise la seule unité du prélevement e t  que, lorsque les tenures 
du mas correspondent, peu ou prou, a I'étendue d'une exploitation agricole, c'est 

58. L.IV, doc.41; L.11, docl5 l ;  L.111, doc.139; L.IV. doc.205; L.IV. doc.32; L.IV. doc.3; A, 
dor.1744; L.111, doc.l35; L.IV, doc.152; L.IV, d o c . l 7 l ;  L.IV, doc.220; L.11, dac.157; L.IV, 
doc.291; C(c), doc.30; L.], doc.766; L.lll, doc.362; L.11, doc.401. 

59. La paborde d'Ara, érudiée par L. San2 (=La pabordia d'Aro de la caredral de Girona. 1180- 
L 34322, Furmario i oxpaniiri del/.u&lirmt rotala, cd-loqrii & Girona. Ertudi General, 516, 198511 986) 
offre I'image tres nette #un mas renu par des rmenrnr et ver% lesqueir cendent i affluer des cenr, en 
patrie reversés. 

60.  11 faut, dc plus, rouligner que I'hyporhere, généralement admire, d'un fiacrionnemenr des 
mas d a  une faim de rerres r'arricule parriculieremenr mal avec I'idée d'un durcirremenr des condi- 
tionr serviles, conrrecoup de L'ouverrure de nouveaun fronrs pionnierr (aprer le milieu du XII" siecle, 
et tout au lang du XllIo, la réncrion reigneuriale r'inrerpr&re comrne un frein i la désertion des te- 
nures serviles.), plus mal encore avec la perrpeccive d'un mar servile er indivisible. On ne saurait ar- 
guer implicitemenr, et rout a la fois, de pression et dépression dérnographique, de divisianr er d'in- 
divisibiliré d u  mar. 

61. Aux conrrars précisant: sexplctrr tu ve1 hominerper te YI p r  tuam vocmii, il faur ajouter ceux 
qui remplacent I'attachemenr i la renure par I'obligation de mainrenir le mas en exploitation er cc, 
qu'il s'agisse ou non des preneurs: etencnrir in perprtrrunr *?//ocarunz ti popularrrni~~ et surtout, <*tentarir 
hunriner eifrniinni n//oganrer» (L.IV, doc.3; L i l l ,  doc.15; L.IV, doc.299; C(d), doc.5637; C(d), 
doc.1064). 
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que les objectifs seigneuriaux ont recoupé le fil des préoccupations de la paysanne- 
rie, les stratégies de son élite. 

Replacée chronologiquemenr, cerre utilisation des contrars est également tres 
s ign i f ica r i~e .~~  La multiplicarion des mentions de mas se situe dans la premiere 
moirié du XII" siecle, c'est-a-dire a une époque ob les acres qui nous inréressenc 
conrinuenr de s'adresser préférentiellemenr a une clientele étroire de la cathédrale 
et, plus précisémenr, au moment ob se développe une pratique du contrat 2 deux 
niveaux. Dans la deuxieme moitié du siecle, il est sur, pour le moins, qu'elle at- 
reint massivemenr une élite de gros tenanciers. La diffusion des conrrats se réper- 
cute alors au sein des couches paysannes, entrainant une utilisarion foisonnanre 
des sous-acensements, aurour des jardins dans la périphérie barcelonaise, au sujet 
des parcelles labourables dans les zones rurales. 

Déterminés dans leurs formes et leur conrenu par les relations qu'entrere- 
naient les contractants, la narure des biens cédés et les roles assignés aux preneurs, 
les contrars ne surgissent pas ex nihilo. Dans que1 conrexte er pour combien de 
temps figenr-ils ces relations? Les terres cédées sont Ioin d'apparairre systémati- 
quement vacantes; inrerroger I'occurrence des contrars, lorsque cela esr possible, 
permet donc de rendre a I'établissemenr de ces acres toure la complexité de ses 
fonctions. Les contrats viagers, notamment, dévoilenr des urilisations tour a fait 
particuli&res. 

Ces contrars limités a la vie du preneur, plus raremenr a celles de ses enfants, 
représentent un peu moins de douze pour cent de la documenration, bien qu'ils 
disparaissent totalemenr apres 1 160.6' La proportion de preneurs ecclésiastiques y 
est Iégerement plus élevée qu'elle ne I'esc sur I'ensemble des contrats de la meme 
période." 11s se situent donc, d'emblée, parmi ces contrats susceptibles de s'adres- 
ser i un cercle érroit de contractants, ce que coníirment les rrois types de fonc- 
tions qu'il est possible de leur attribuer. De fagon assez marginale, ils semblent 
avoir été utilisés comme une forme de rémunération, voire de remboursemenc, de 
prets; ainsi peur-on voir des alleux cédés en viager conrre versemenc de fortes 
sommes d'inlrata6' et ne prévoyant, en revanche, aucun versemenr de cens. Mais 

62. Voir graphique 4 .  
63. Voir graphique 5 .  
64. Un tiers de clercs danr les conrrari viagerr contre un cinquieme a un quarc sur I'ensemble 

des conrrarr. 
65. Avanr le XIIIo riecle, cetre somme, versé? Dar le Dreneur iorr de la conclusion du conrrar, 

err rrer iaiement rupéiieuie i quelque rou, elle err au contaire de vingr rnorabitins dans un confrar 
de 1146, conrrar danr iequel n'err prévu aucun versemenr de cens; En 1098; un chanoine accepre de 
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leur foncrion principale est vraisemblablement la gestion de situarions conflicri- 
ves, ou potentiellement conflictives, e t  l'intégration de biens-fonds dans le patri- 
moine capitulaire. Diacres et chanoines constituenr, selon ce mode de contrat, de 
véritables dynasries familiales autour de terres qu'ils possédaient probablemenr en 
alleu b 1'0rigine.~' L'usufruit de legs pieux est octroyé, selon les dispositions testa- 
mentaires, aux veuves ou aux héritiers par le biais de contrats de ce genre, qui 
laissenr la cathédrale libre d'en disposer b feur mort;" cela explique également 
leur emploi pour régler des conflirs concernanr l'allodialiré des  erres s.^" 

Dans ce cas, comme dans I'immense majorité des acres conclus sans resrricrion 
de temps, la rupture du conrrat est parfois envisagée par des clauses de pénalité. 
En général, la composition prévue esr, de maniere assez vague, du double ou du 
triple de la valeur des biens concédés. Ces clauses tendent b disparairre au XIII' 
siecle. Au conrraire, un certain nombre d'entre elles prévoient un versement ex- 
primé en monnaie, versement qui, pour dissuasif qu'il soir, ne parait pas forcé- 
menr exorbi~anr.~' A ce rirre, on peut esrirner que ces pénalités sonr chiffrées lors- 
que le preneur est effectivement susceptible de débourser la somme indiquée et 
qu'elles signalent ainsi, tour a la fois la méfiance des bailleurs et le niveau social 
de preneurs relativement aisés. 01, ces clauses sonr particuli&rement fréquentes 
dans les contrats viagers, er disparaissent précisément au milieu du XIi" siecle7" 
(soir un siecle avanr les clauses non chiffrées). 

Carreras Candi inrerprérair les contrats viagers comme une forme primirive 
des contrars agraires, progressivement abandonnée avec I'habitude prise de les re- 
nouveler régulierernent au profit des héririers du tenancier." Soucieux de soulig- 
ner I'empreinre du féodalisme, il arrivait a une relle proposition sur la base de 
trois faits: le parallélisme évidenr entre tenure er fief, la progressive disparirion 
des contrars viagers et  I'attribution de conrrars b des paysans déjb installés sur les 
terres concédées. Sachant que la norion de fief s'est modifiée bien avant la dispari- 
rion des contrats viage~s,'~ que I'urilisarion de ces derniers érait fermement spéci- 
fiée, er que, hormis ces cas bien précis, les concessions du XI" siecle n'éraient pas 

verser cinquanre six mancusor de dioicr d'cnrrée, rnair le cens n'est que d'un rou par an; En 1129, 
un aurre chanoine recevait un contrar agraire ne prévayanr aucun verremenc. mvis accordé en com- 
pensarion des cinquanre morabirini qu'il avait en gagé au profit de la carhédrale (L.1, doc.186; B. 
doc.668; L.11, doc.151). 

66.  L.I,doc.802; L.II,doc.517; L.II,doc.498; L.IV.doc.l71 
67 .  Cer acter reprennenr les mécanirrner de precaria oblara er remuneratoria décrirr par E. Hi- 

nojora (Elrebrinxt~ ~enor ia l  ... op. cit.) en limitan< le droir des familles (L.111, doc.211; L.IV, doc.151). 
68. L.111, doc.178; L.111, doc.29; L.111. doc.108. 
69. Quelques exempler montrent un montanr des pénalirés inférieur au double de I'inrroin, ce 

qui, compre renu du cens 2 verser, est bien inférieur au prix de la, rerre (L.11, doc.144; L.11, 
doc. 167). 

70.  Voir graphique 6 .  
71. F. CARREMS CANDI, «EIs origenr de la emficeusir ..u, acr. cir., chapirres IX-XIII. 
72. P. BONNASSIE, La Carnlub,i?e .., op. cir,  p.556-559. 
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plus qu'au XII" siecle limirée dans le temps, on ne peut rerenir cette hypothtse. 
Commenr expliquer des 101s ces concessions de  terres facrices? 

Le role des preneurs intermédiaires, c'est-a-dire, pour bonne part ,  certe 
clienttle aisée de  la cathédrale qui t e ~ o i r  les bénéfices des biens-fonds conrre ver- 
semenr d'un cens, explique sans doure nombre de  ces cas. De meme, les consriru- 
rions de  mas impliquent fort peu d'insrallations nouvelles de tenanciers. Enfin, il 
semble qu'un certain nombre de  contrats ait-eu pour objectif - trace de coercition 
seigneuriale ou garantie accordée au tenanciers? - de fixer la désignation de  i'héri- 
tier de  la r e n u ~ e . ' ~  Deux points lourds de  conséquences en découlenr: en premier 
lieu, i1 convienr d e  considérer avec une exrrsme méfiance les condirions d'acense- 
ment du Xf* siecle er de  la premiere moirié d u  XII", qui  ne présentenr pas roujours 
(et loin de  Ii) les conditions d e  la renure paysanne; au conrraire, les condirions 
d'acensemenrs de  la seconde moirié d u  Xti" sitcle ne peuvenr erre considérées 
comme nouvelles simplement parce qu'elles apparaissent dans norte documenra- 
rion. 

Loin de  proposer une coupe chronologique ferme, les contrats agraices conser- 
vés dans les archives capiiulaires de  Barcelone inrerviennent dans des milieux géo- 
graphiques er socio-économiques variables, avec des objecrifs diffétenrs. Leur laco- 
nisme rend donc extremement délicate l'analyse d'acres pris isolémenr. La prati- 
que  des scribes, le recours a I'écrir, en revanche, n'ont rien d'aléatoire. Une appro- 
che quanrirarive qui n'en tiendrait pas compte serair vouée i I'échec, bien plus 
que  roure étude de  cas. Tour au conrraire, axée prioritairement sur I'usage, sur les 
conditions d'ucilisation des contrars, I'érude sérielle révele des tendances forres, 
des convergentes significatives. 

Au Xi" siecle, les précaires n'apparaissenr pas comme un ouril de  gesrion sys- 
rémarique d u  parrimoine ~ a ~ i t u l a i r e , ' ~  pas pfus, a défaur de  sources, qu'elles ne 
semblenr avoir éré tres urilisées par les seigneuries laiques. L'usage en esr limité a 

73. Dans d e u  concrarr (1159 er 1170). il err préciré que le preneur rqoir  ser rerrer, peur les 
Iéguer er les possede comme son pece (L.iV, doc.226; L.1, dac.235). Un cantrar de 1164. qui ne sri- 
pule aucun cenr ni droic d'enrrée. esr érabli afin d'asrurer le renancier, er héririer (qui doit parcir en 
pelerinage), de ron droir 2 laisrei la tenure 2 un de ses frsrer (1.111, doc.147). En  1160, un confrar 
similaice err manifesremenr érabli afin d'euclure une des filler du tenvncier de I'hérirage de ron mas 
(L.11, doc.64). 

74. Contiairernenc, peur erre, a certaines communuurés monarriques, sans doure plus soucieu- 
ser de la rnise en valeur de leurs bien*-fonds U. M. SALRACH, =Formacio, organirzacio i defensa del 
domini de Svnr Cugar en els regler X-XII*, Acrs rnediaevalia. n013, 1992, p.127-173; P. Bonnur- 
sie, .Un conrrar agraire inédir du monasrere de San! Cugar (28 aoUr 1040)i>, Anuario de esir'dio~ nmr- 
dicvalrr, t.3, 1966, p.441-450). 
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quelques cas précis (complanr, défrichement) er s'adresse i une clienrele souvenr 
~r iv i légiée ,  surrout lorsque sonr envisageables des fricrions quanr aux possessions 
d u  domaine de  la carhédrale. Dans ce contexte, er plus encore au débur d u  XII" 
siecle, se mulriplienr les précautions donr s'enrourenr les bailleurs (clauses d e  pé- 
naliré chiffrées, conrrars prenant terrne i la morr d u  preneur), d'auranr que ces ac- 
res concernenr des biens-fonds, des bénéfices de  plus en  plus considérables. Com- 
ment s'étonner, des lors, des similitudes enrre ces renures er  le fief? De rnoindre 
envergue,  les consrirurions de  mas qui  peu apres fonr rache d'huile parricipenr 
d u  meme objecrif seigneurial d e  simplificarion, d'unificarion de  la rente fonciere; 
quand il ne sSagir pa'rout simplem&r d'affecrer des revenus, ou un perit domai- 
ne, des agencs seigneuriaux, elles visenr principalemenr une élite paysanne, pla- 
cée alors sous érroire surveillance. Le développemenr d'une servitude réelle em- 
preinre d 'une terminologie féodo-vassalique n'esr probablemenr pas indépendanr 
de  ce mode de  diffusion des conrrars, d e  la place qu'y riennenr les mas.7' 

Dans la seconde rnoitié d u  xrI" siecle, massivemenr urilisés en milieu rural, les 
conrrars révelenr la  formarion d 'une  srrarigraphie d e  la  renure. La réacrion 
seigneuriale qui, au début  d u  XIIID siecle, prend la forme d'une inrerdiccion des 
sous-acensemenrs va a l'encontre d'une prarique érablie de  longue dare, afin d'im- 
poser le versernenr de  I l o i j i ~ z u  (lods ec ventesf7% Les tenures, les mas ayant éré figés 
au XII" siecle, la perceprion d e  ces droirs de  murarion esr, en effet, le seul moyen 
dont  disposenr les seigneurs pour alourdir les charges pesant sur la paysannerie. 
D e  12 procede vraisernblablement le soin que  les scribes d u  XIII" siecle metrent a 
préciser les pyramides d e  droirs pesanr sur les renures, révélanr la mobiliré des 
parcelles labourables. A cerre époque seulemenr, la norion de  s t a b i l i m e n t u i n  prend 
toure sa rigueur, que  I'introducrion de  la norion d'emphyréose d'abord, le déve- 
loppemenr des censals  er aurres censa11 >~rorts ensuire, modifient rapidemenr des la 
fin d u  x11to ~ i k l e . ~ '  

Souligner ces distorsions entre, la prarique pré-emphyréorique er la norion 
d'emphyréose telle que I'onr imposée les jurisres d u  XIII" siecle permer de  rendre i 
la renure caralane d u  xrto siecle une cornplexité voilée par les manipulations des 
siecles suivanrs, offranr d'aurres perspecrives quanr a la formation er l'évolution de  
la servitude des mas. 

75. Fidéliré, arolidiré~(verrion carvlane de la ligerse) er hommage en sonr les éléments fonda- 
menraux au XIIo rikle; le régime succerroral des manses est lui-meme inspiré de celui des fiefs. P. 
BONNASSIE, L? Calnlogne ..., op. cir.. p.821. 

76. Carreras Candi avvir décelé cerre manipulation reigneuriale, permerranr une inrerpcéra- 
cien renouvelée des privileges de Pierre lo consacrés aux Iluijmu et  du chapirre 78 du rrrogn<itrr,inIpm- 
rvu (-Els origens de la emfireuris ... w ,  arr. cit., p.26). 

77. J. M. FONT RIuS, uLa recepcion del derecho romano en la peninsula iberira duranre la 
Edad Median, Rrrmil de mhroirrr el triri.arx de la  SoriúCd'Hirr~iire du Driitr rr & I>irlifuiionr da ai>cirrrr 
Payr de Druir Emir, Monrpellier, VI, 1967, p.87-104; J. Fernandcr . La ionzprn-venda de reimlr n l a  
Nulo1 de Bnrrelona i r l reu rerrNori (2260-1325): (mém. maitrire dactyl.), Touloure, 1990. 
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LES BAILLEURS 

1. CONTRATS PORTANT SUR DES VIGNES 
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2. CONTRATS PORTANT SUR DES JARDINS 

3.  CONTRATS PORTANT SUR DES PARCELLES LABOURABLES 

I 

parcelles labourables 
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4. CONTRATS PORTANT SUR DES MAS 

contlilts portant sur des m 

5. CONTRATS VIAGERS 

contrats viagers m 
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6 .  LES PÉNALITÉS 

clauses de pénalit8 

chiltrees 


