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LA MINIATURE I'À1{§ tE DIOCESE DE I,IEGE

AUX XI. ET XII" §IECI.ES

lan de Ia section des manuscrits aux expositions tle Liège et de Paris

par 1I[. J. Stiennon

Quand furent jetées les bases de I'exposition d'art mosan à Liège,
rx à qui avait été confiée la charge de choisir les manuscrits dispo-
ent, pour le xr" sièc1e, d'un instrument qui leur facilitait singu-
r"o,ett Ia tâche. I-.,'ouvrage fondamental de Max Schott, consacrê
x d.eux sacramentaires liégeois de Bamberg et tle Paris et aux
muscrits apparentés, avait servi depuis 1931, date de sa publica-
n, de r6férence obligatoire non seulement à tous_ ceux qui- v-oulaient
nitier à l'histoire de la miniature liégeoise du xr" siècle, mais
rlement aux spécialistes désireux de faire progres§er son étude 1.

ns doute sacrifiait-il trop souvent la critique de provenance, de
stination et d'origine à l'argument stylistique, sans doute les

rvres n'étaient-elles pas suffisamment étudiées en fonction du milieu
$orique. Mais il est incontestable que le livre de cet érudit a

ai, pèndant ces vingt années, d'une autorité indiscutée. Même si
ilouteml. n'a pas cru devoir: ltorter sur ee dernier de jugement
valeur dans Ia belle êtude qu'il a publiée sur la miniature eu

andre et en Basse-I-rotharingie 2, les démarches de son exposé
iliquent assez clair.ement, me semble-t-il, le mérite ou la commo-
tê qu'il reconnaissait implicitement au classement de son devancier.

, Mulsré la tlilléreIoe qui existc entre le caractèrê défiûitif il'un article muni

"on 
àiparat critique et Itallure plus familière d'une eauserie, nous avons tenuà

rs codfo"mer au rlésir si aimablement exprimé par M. P. Francaste]. Le texte
lon va lire .est la reproduction tle la com:municâtion quc lloug avotrs présentée
)aris, le 4 février 1952. Nous n'y avons ajouté que quelQues notes intlispensables
bas tle pase.
L. M. Sciroîr, Zuei lùttichet' Sakramentare in Bambergl un<l Par'is unil ihre Ver'
nitien. Zur Geschi,chte tl,er Lutti'cher Buchmalerei'im XI Jahrhuniled, Stras-
.rrs. 1931. p. 208. in-8' (Studien zur ileutschen K.unstgeschichte, ÏIeft 284).
l. ï. Boür'reuv, La miruiature (TIIIIXII, siècles), tlans E. lrr: MoRurrtr, .Eris'
re de l'Ilglise in Belgi,que,2" ér1., t. J, 1945, pp. 311'362.
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Il était donc naturel que les responsables de la section des manusc
à I'exposition s'inspirassent des conclusions de Max Schott, et je
sache pas qu'ils aient à le regretter aujourd'hui.

Cependant Lorsque nous alignâmes, M. Masai et rnoi, ces rnan
crrts dans la longue vitrine, un peu disgracieuse mais d'une uti
didactique certaine, si heureusement remplacée, à Pariq par l'esl
tique disposition des loges, nous ne pûmes, je l'avoue, nous empêc
de ressentir une première irnpression quelque peu déroutar
N'ayant pas, dans la curiosité ffévneuse du déballage des trésr
découvert immédiaternent dans chaque cas les miniatures où Ia ,

tique de Max Schott avait cru déceler les parentés les plus fr
pantes, nous nous trouvions en présence d'incomparables richesl
certes, mais alors que nons pensions y saisir l'expression une
cohérente d'une culture que nous savions le fruit d'harmonieu
énergies, c'est l'apparente disparit6 des témoignages qui nous im
sait sa contrainte. De 1à, une tendance excusable à suspecter
validité du classernent de Schott, à en rejeter même certaines part

Ce premier émoi passé, une enquête plus méthodique devait bien
vérifier en général le bien-fondé des eonelusions de Schott, spécir
ment en ce qui concerne les parentés très nettes entre certa
canevas déeoratifs des bordures, des encadr€ments de plusier
rnanuscrits au sein du groupe réuni par I'6rudit allernand 3.

D'autre part, un autre lien me semble se préciser entre quelqu
uns de ces manuscrits par le truchement de la paléographie, à laqur
Schott n'avait pas attaché d'attention partieulière.

Etant, par la formation que j'ai reçue, naturellement enclir:
célébrer les yertus de cette discipline austère, je m'en voudrais
paraître exagérer son utilité dans les problèmes qui sollicitent aujo
d'hui nos réflexions. Je préfère dons laisser à un philologue le soin
plaider eette cause. Et, de fait, elle a été défendue, avec beaucc
d'opportunité, par M. Bouterny dans l'article qu'il a consaeré
Quelclues d,irections à imprimer aun étud,es d,e latin méd,iéual et
paléograplt,i,e a.

Or, I'examen paléographique des no" 216, 279,224 du catalogue
Paris apporte, à morr avis, des lumières, limitées sans tloute, m
rlui ne sont pas négligeables.

Le Sacrarnentaire liégeois du xlu sièele, eonservé actuellement à
bibliothèque de Bamherg (Ed. V, 4, Lit. 3) et qui eonstitue une r

dcnx pièces maîtresses de la thèse dc Schott, est écrit dans r
rrrinuseule rornarle aussi élégarnrnent formée que les illustrations.

:.|. ()f. notamment les motifs qéométriques des encatlrements <lu gacramentr
rlc Banrberg et du ms B.R. II, 175 (§cgorr", o. a.,fr.g.2 etZD.lo Erenetis tles c
pés. tk.l'Evangéliaire tle la. ducheàse Judith (I'ulîa, Landesbibïoth,rh, .\a
ct Ie Flonrs (Scuorr, frE.27).
. {. Cæs rccornruantlations oht paru «Iang les Mél,anges il,e phil,otooi,e. de tittt
luro tt tl'hisloit'e ancienne of eris à. J. Marouzeau, Pàris, 1g4-8, pp. -Of JZO.
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Mais à partir du fol 16 ro, Ie d,uctus calligraphique du même scribe
brusquement : I'écriture se casse et se gauchit, les i, Ies r,

u, les I se brisent d'une manière qui évoque, bien longtemps
sa naissance en France et son introduction en l-rotharingie, le
gothique. Cette cassure est uniformément appliquée au fol.

ro et est fortement accentuée au fol. 49 r'
D'autre part, Iorsqu'on rencontre l'association des lettres rü au

d'un mot, celle-ei se présente, dans de nombreux cas, §ous Ia
de la Iigature sf, Ie r étant prolongé tant vers Ie bas que vers Ie

et sa tête venant s'appuyer à ia partie supérieure de Ia haste du
Citons par exemple au fol. 22 ro les mots : martgres, m,ortifi,ca, au

23 ro, avant-dern. l. consortes, au fol 40 ro, I.ZL immorta-

Dans les Evangiles du xt" siècle, conservés à Ia Bibliothèque royale
Belgique sous la cote II.175, et qui font également partie du

étudié par Schott, la même brisure est tléjà perceptible au
3 ro et se maintient jusqu'au fol. 21 ro. Plus nette au 1o1.22 t"
s'accentue au fol. 24 ro

Iigne). L'intensité
(cf.
de Ia cassure se relâche au fol. 29 vo

le mot spiruis et le i du qui dans la

est à peu près nulle au fol. 56 vo. Yisible au fol. 59 ro et
vo, elle se renforce au fol. 73 vo et se maintient jusqu'au fol. L24v'

une parenthèse de cinq feuillets (125 r"-129 r') dûe à f inter-
d'un autre scribe, la première main poursuit la transcription

volume qui se clôt au fol. 164 r"
Si nous passons maintenant à l'examen du Commentaire de Florus

les Epîtres de saint Paul exécuté au xre siècle pour l'abbaye béné-
de Saint-Iraurent de Liège, il est facile d'y relever Ia présence

mêmes caractéristiques, mais d'une façon beaucoup moins
que dans les deux rnanuscrits précédents. Elles sont remâr-

dans les hastes et les jambages des t, i, u, I et m au fol. 7 vu
n simple coup de sonde entre les fol. 43 ro et 56 ro recueille un

eopieux de mots dérivés dd l'épithète mortuus (morte, môrtem,
où Ia soudure des r et des t affecte l'aspeet de Ia ligature st

ces caractères valent jusqu'au fol. 84 ro à partir duquel un
scribe prend. Ia relève du premier.

Au terme de cette comparaison, aujourdhui foreément sommaire,
ne me paraît pas irnprudent de conelure que ces trois manuscrits
partiennent à une même région calligraphique et gue leur trans-

cription respective doit être étroitement contemporarne. Comme ce

nouveau d,uctus n'est pas appliqué d'une manière continue, qu 'il ne
se manifeste, dans Ie dernier codex eité, que d'une manière sporâ-
dique, on aurait affaire à une mode locale à laquelle saerifierait Ia
fantaisie ou Ie déIassement de certains scribes.

Déterminer l'origine et les causes de ces particularités paléogra-
phiques serait, dans l'état actuel de nos connaissances, aléatoire et
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téuréraile. J'ospère pouvoir l'aborder un jour. Qu'il rue sulfrse
dire aujourd'hui que la ligature r'ü me paraît être une
d'archa'rsme. Quant à I'écriture cassée, on Ia retrouve dans la
moitié du xrr' siècle dans un lnanuscrit de i'abbaye de
conservé à la Bibliothèque vaticane 5. Ici encore, on ne peut
à Ia diffusion de I'écriture gothique proprement dite, puisque
n'apparaît, en Basse-I-.,otharingie, que v€rs le milieu du xrf
Mais, à première vue, je doute fort qu'il existe un rapport entre
phénomènes de cassure rlu xt" et ceux du xtr" siècle. Ces
reflètent, en effet, I'influence nettement visible de l'écriture
taine, qu'il n'est pas question d'invoquer pour les manuserits
nous intéressent 6.

Mais qu'importe ! Un sirnple échantillonage paléographique
de s'assurer du caractère vraisemblable du classement de Max
voilà, me sernble-t-il, le fait qu'il eonvient surtout de
aujourd'hui.

Pour compléter cette çross-eraru,ination, l'enquête centrée sur
scriptorium devait Iogiquement être accompagnée d'une
d'identification des destinataires.

Avant d'aborder cet aspect du problème, une remarque prélim
naire s'impose. I-re titre que j'ai ehoisi pour cettc communication n
eorrespond pas tout à fait à la réalité. Avant que l'exposition n
transportât ses pénates de I-,,iége à Paris, un premier bilan s'étai
déjà établi, dont on peut facilement se rendre compte cn confrontan
les deux catalogues et leurs variantes. Encouragé par des cond.
tions favorables de consultation, dont je suis heureux que MM. Bor:
temy et Usener aient également profité, M. Masai a pu, en effe1
apporter à la critique de destination esquissée par Max Schott de
correetifs clui enrichissent singulièrement notre conrtaissanee clr

marché intellectuel dans le diocèse de l-,iège au xre siècle.
En rendant à l'abbaye de I-,obl:es le Grégoire de Nazirurze (-Biôi

roy. de Belg, m,s. IL2570) et son prestigieux frontispice, rlri étaien
,jusrlu'à pr'éseut attribués au s<rriptorium et à I'atelier de lirl-rbayc d
Stavelot, notre excellent collèguc a, prouvé, urre lbis de plus, l'int6rô
qui s'attache à l'étude des catalogues d.es bihli«rthèques urildiér'aler
puisque c'est par la eornpa,r'aison clrt catalogue rlc Irobbes, :'irrligé er

5. U s'agit, <lu Yul, Iat.8557 aux fol. 26{ v", col. 2 - 3ü(i r'". (rf. lotlc (rturh su
Le scri'.ptoriwnr tt lc dontuine ile I'abbagc de lllahrcdg du -\'" sièclc ou ilébwl i
XIII" sdèole, il'après les ntanuscri,ts d,e l,a lli,bliothèquu Vattcanq tlaus Ic Bul,leti
tla l'Institut historique belge tle Bome, t.26, 1950-1951, pp. 9-10.

(i. A vcrser égalem.ent au dossier tles éèritures casis6es les observations rl
J. RolsseRo, Influenccs i,nsulaircs dnns la formation ile l'éaritwre {tothi,que, dan
Scri,ptori,um,-t..5j 1951,-pp.- 238-264, !e -qs. Jult_e-;lipse n. -26 rlc Ia Fibliothèqu
do I'Iluiversité tle Leyde, écrir; vers 10.30 par Wichartl, abb6 de Saiut;-Pierrcil
G:unrl ct rl'autres ehartes du Xf" siècle, concernaut également §aint.I,ierrc d(iund, ixl, M, Gyssnr,ruc et À, C. F. 'Kocn, Diplanlata helgica atutc a,nn.u,
nillr,iilaum aanlesimtum soriltta, Bruxclles, .195Ô, 9 

-vol., tox{c ei planchcs.
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149, avec celui cle Stavelot, tlaté de 1L05,.que III' Masai est pa-rvenu

êtii".i,- l; scribe et l'artiste ont travaillé d.ans ]a grande abbaye

mbrietmtr 7.

Quarrt au Sacrarnentaire de Barnberg clui aurait été, suivant Schott'

,e-"r1à-iur" l'abba1't' - lisez le chàpitre cathédral - de Saint-

,*t""t^i lrièg", M. Itasai en a, à bon droit, restitué la tlestination

rimitive à I'abba-vc tle Gembloux 6.

Ces résultats tle Ia critique sont, ici,etlco]:o, tout à fait siglificatiTs.

ême s,ils amenclent certalines hypothèses ile Max Sehott, ils n'enlè-

,"i"ià, aux prételtioru du tliocèse tle'I-,iège dans eet épanouissement

i.ite.t"ut etïrtistique' Au contraire, IIou§ restons en plein domaine

o.r", ao"t I'impoftànce culturelle s'accroît à nos ye-ux à mesure. que

,"p"A.ài.."i les témoignages qui peuvent-être portés à son actif.
tüais it ne su.ffit pas=d,ivoir-tléterminé l'atelier eui a. transcrit tel
,à.* ui I'institutiïn à hquelle ce dernier était destiné' 11 n'y a

as nécessairement coincidônce géographique entre 1e scriptorium,
atetie, de ilécoration et le donatàire. l,à Vita Sancti Aud,omafi
iiUt. Saint-Otner, no 698), exposée auprès de sou proehe-parent
EvangéIiaire g.É.It.fZS,'offre une illustration frappante de cette

itr"utioo : se rattachurri pr" le style au grcupe des manuscrits
rosans, iI faut bien reconnaître qu'il l'a Pas été comm,anOf ÿans
à"à*rS" immédiat de l,église de Saint-Ômer à laquelle iI êtait
videmment destiné.
Àinsi, dans bien des cas, nous restons au pied- du mur, rnalgré

ac"o*ulation des arguments relatifs à tout ce qui ne-concerne !a§
ir""ie*errt l'objet esientiel d'e nos recherches, c'est-à-dire lLaeltin-
ation de l,artiste ou de I'atelier de miniaturiste, puisqu'il s'agit

'art et d'expression plastique d'une culture.
Â ";; égarï, ie travail 6J M. Usener relatif au psautier d.'Hastière

,eut être considé"é comme une remarquable réussite e'

Èâ"*i les manuscrits exposés, ce dernier tranche manifestement

rar la singularité du stylô 6e ses miniatures à pleine page et le

""tru"t. 
qî'"[." présenient avec l'écriture où l'on reconnaît faei-

.,,';t lls taractéristiques de l'école liégeoise de calligrap\ie, si bien

tOn"i.* jadis par Hani Schubert (treillis ornant les hastes des lettres,

r cédillés et â panse double), et qui ne_ laissent aucun doute sur
,o"igi* fieeoiie tlu seribe'lb. Màx Schott avait tléjà remarqué

,A'#[!Ëi,iË,1,',frî',*'*!iry]"rzf,'o?*ou:tr'n'"î]a4fffa'"'iffi^:::*:ô;#f*i
,ièse. 1951. p. 210.

a7 Iui,a.. ô.'211. no 382er d'bdil.' no 219.
;_ ië-"f Ti"-,i.iÉri- n"às-Iiiei)üi-Ctn. psOt il,er bagerischen Staatsbibliathek und

ni'ià'til;ihîr-;b;"ü;"1;r"i-bwcimitered i,n r,ôiitï'ok. Eaotms zyry P-sa,lteriawn

ii*Ït'àbli"i,tîitai"îiàï siààisttùltoinei, aais M'ttmchner Jahrbwch iter bitd,eniten
Twnst,3" sér.. t. 1, 1950, PP. 89'90.^îô:-H. §diüslni. -gi"'tkiiùner-§ahri,ftprouinz nachgewdesen an Arkuttilen iles

tten und, ztoôtftei Jahrhtwr,derts, Marburg, 1908' in-8''
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que le manuscrit contenait en réâlité deux registres distincts d,ilh
trations : une d.éeoration ligurative, barbare mais puissante; une dée
ration abstraite, consistant en lettrines ûnement exéeutées 11.

En eomparant ces dernières avec celles qui rehaussent l,imposan
Bible de Saint-Hubert, M. Usener est parvenu, avee succès cioyon
nous, à démontrer que ce style décoratif avait é[é introduit ile Fran,
dans le diocèse de I-,iège, dans la scconde moitié du xr. siècle, pr
l'intermédiaire de Saint-Ilubert, grâce aux relations étroites que r

monastère entretenait avee la métropole de Reims. A l,oceasion t
l'6lection d'un moine de Saint-Ifubert comme abbé de 'W'aulsor

Ifastière, sous l'abbatiat de Thierry f, ce style aurait été transm
à 'W'aulsort. Les lettrines du psautier auraient done autant tle titn
à reflèter les tendances artistiques de la puissante abbaye ardennair
que celles de sa sæur mosane 12.

Il est certain que si les responsables de la section des manuscri
à I'exposition de l-,iège, avaient eu, dans ia période de préparatio:
connaissance de eette toute réeente étude de M. Usener, ils auraier
non seulement étoffé la teneur de la notice consacrée au psautier dar
le catalogue, mais ils auraient délibérément résisté à l,attrait de cr
déroutantes miniatures à pleine page et ouvert le manuscrit à u
feuillet d'une présentation plus discrète mais plus sûrement just
fiable d'une authentique tradition mosane.

, I-,e problème de l'origine d.e cette Crucifixion à l,emporte-pièee r

de la bizarre scène de dédicace reste donc entier 13. L,àrsqu,on s,e
occupera d'une manière approfondie on ne pourra négliger, à mo
avis, de tenir compte de Ia présentation même du texte de ct
étrange psaqtier, de ses gloses, de Ia prièrs de saint Brandan qr
lui sert de préface et de I'importance qu'y détient }e culte tle sair
Nicolas 1a.

D'autre part, la méthode suivie par M. Usener révèle, ou pluti
contrme I'importance primordiale que revêt I'examen des relatior
entre les centres intellectuels du diocèse tle l_,iège pour l,étude d
l'évolution de l'art mosân, de ses origines et de ses influences. Depul
des années, les spécialistes belges sont unanimes à rrcommanàer
dans I'6tude de l'art au d.iocèse de Iriège, Ia mise en æuwe de ce je
ineessant de référene€s aux différents aspeets de la vie d,une insti

11. M. gcIIoîT, o, c., pp. 58-54.

_ l2..!û, Georges Despÿ lrépare actuellement une étude paléographique clu m:
nuacrrt.

13. M. ScEorr,o. c,, p.53 et A. Bournuv, o. a,,p_ BB0. La miniature occupe )fol. 17 r" du manuscrii.'
J!. \a tra-dition insulaire,_tlatant des origines de I'abbaye. était très vivac

à Waulsort. Cf. L. Lasevn, Etwite s*r t,abbiye ae Wauiiori'àb i;ôïaià-âe'Salù
Benoît, dans Butleti,n d.e ü Socî,été il.'art et â'hi,stoire au ,itàôeieâideir, t. :
1889, pp. 211 et Bs,
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tarrt sur le plan éeonomique quo sur le plan artistique, poli-
orr religieux 15

'est d 'ailleurs le brassage continuel, l'échange ininterrompu de

d 'idées, ct tre tous Ies monastères du tliocèse dc'infl.u(jIIees CII'

et de Basse-I-.,otharingie rlLll contribue 'à assurer visageâu
Récemment, M.,ltue ù cettc

Irejeurte €T d.ressé
qul erdun, de (iorze et dede V

de Liège 16 Ce ne sont prN sertlemeu
Ie hasard des circonstances, ,des amiti(x, 1a

relations de Ir 1aamille, possession de certains
1nterconven'tuelles, qui tissent §ur toute 1a

cet inextrica ble enchevêtremen de

et références sentimentales d 'où 'on

civilisa
Brogrrc, ont pénétré tout le

les courants religieux,

regron sr] cohérence et §on unité.
ll11e earte très suggc,stive des poussées

t

t

présence d 'un abbé
domaines, les frater'-
surface du triauglc
sympathies iutellec-

de peut, de tetttps

tre, quelques de force L,iège-Utreeh t, Stavelot- Trèves,isoler lignes
un-I-.,iège, par exemple.

Sur 'activité de cette dernière Iigne le R.P Huyghebaert vient
de p récieux éClaireissements cn SE référant préeisémen

genese d deux saclamerl taires qul formaient Ia base alu tra-'un des
de Max 1e InS de Bibliothèque nationale de ParisSchott, .lat .819 1a

destiné a Saint-I-.,auren de I-,iège et complété

p il

at

codex primitivemen t t
France Manassès,Bergues-Saint-Vinnoc, avait étê ameI}e en par

de t-Bertin anclen rnorne de Saint-Air1'de la filia] e Sain et

QüT, sous Ie signe de 1a réform de Saint-V ann€, entrc-eV,erdun
des relations étroites avee Liège

La cohésion du mosan vant le xrrro siècIe, ST clai I'ellreIl)> a

en valeur par 'ouvrage fondamental de M. FéIix Rousseau

clonc avec une force accrue II nou§ faut bien accepter (luc
l8I

unité de culture se manifeste, dans la décoration des manus-

, par un€ diversité très grande d'e l'expression et des styles'

Or cette indépendance et cette liberté coïncident curieusement
temps espace Ies caractères originaux des 16formesle et avec

siècle, par personnalités q eneouragé latéas, au xI" les ,mêmes ul ont
de ces cuvres d'art.

Depuis les tr:avattx cle dorrr Berlièrc, clu R.P. Dauphin et de fI

39, 1930

couloir

suit notre

xrc
la

16.
t7.

1948),
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Sabbe 1e, il est impossible de vouloir encore iutégrer dans ie
l'ement clunisien et grégorien la réforme à larquelle Richard,
de Saint-Vanne de Verdun, puis de l-,,obbes et de Saint-Laurent
I-.,iège, a plus spécialoment attaché son nom. II. E. Sabbe a eu le
de débrouiller le problème, d'insister sur le climat ile liberté
mouvement lotharingien et l'effort centralisatcur de Cluny, et
découvrir, avec II. Boutemy 20, eüê le grand courant rnonastique
xr" siècle est dû, non à l'action dominatrice tl'un centre,
tentatives parallèIes de personnalités puissantes, Poppon de

Inals â

Richard de Saint-Vanne, Gérard. de Brogne, Olbert de Gembloux.
Grands bâtisseurs, c'est à eux qu'on doit la magnifique

des églises échelonnées Ie long dc la Meuse et de la Sarnbre;
taires avisés, ils administrent et accroissent avec énergie et pa
Ies domaines de leurs abbayes respectives; méeènes à la fois pieu-x
intéressés, ils favorisent I'éclosion des æuvres d'art suivant les
niques les plus variées, enchevêtrant leurs démarches, profitant
leur commune expérience, mais sans jamais imposer 1'un à I'autre
supêriorité ni de contrainte dans l'exercice de toutes ces activités.

Dès lors, n 'est- il pas rlgturel que les miniatures dont
reflètdtette indépendance d'inspiration q

ils
faYOïrSe execu tion ui
leur action ? De fait, cette diversité, si visible dans la
des manuserits mosans du xru siècle, Ioin d'être une source de
sion, est une preuve d'harmonie, parce qu'elle naît d'un idéal
mateur qui unit tous les aspects de I'aetivité humaine dans
même perspective, vaste et profonde.

** *

I-:'illustration du livre mosarl au xrre siècle présente-t-elle les même]
caractères ?

Je pense rester objectif et fitlèle à la réalité, en a.ffirmant que non
En effet, après un hiatus d'une cinquantaine d'années, pendan
lesquelles l'activité de nos miniaturistes ne paraît pas avoir produi
d'æuvres particulièrement représentatives, nous constatons l'exis
tence dans la soconde moitié du xr" siècle, vers 1170, d'un groupr
de manuscrits de haute qualité qui, à, l'opposê de leurs aînés, trahis
sent une forte unité de style.

19. U. Bsnr,rrnn, L'étwil,e ùes réfor.mes monasti,qwes d,es X" et XI. sièal,es, dan,
7e Bulletdn de l'Acail,é,mie rogale ile Belgique, classe des Lettres, S" série, t. 18
Bruxelles, 1932, pp. 137-156; E. Deururw, Le bienhewreuæ Richard, abbé d,
Saint-Vanne tle Yeiilwn (+ 1046\, Louvain-Paris. in-8' (Bibliothèowe de la Reou
il'hi,stoi,re ecclésiasti,qwe, 'fasc. 24) ; E. Senar, Noites swr'la réformè ite Ri,chard it
Sai,nt-Vonne dans les PaEs-Bas, 'dâns Ia R,et"ue belge ite qthi,iologie ct il'histoi,re
t. 7, 792E, pp: 551-570.

20. A, Boutrut, An grand abbé d,w XI. si,ècla, Olbert de Getnbkru.r, t\an
Annales tle la Fociété arcMologi,que il,e Namar, t. -t1, 1934, pp. 43-85.
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Il est inutile que je rappelle les liens qui unissent l'illustration
IJvangiles dits d'Averbode à la Bible de Floreffe, au feuillet

ittert, aux petits Evangiles de la tsibliothèque roya,le de Belgique.
qn'anx Dialogues de sa.int Gr'égoire eortservés rLans Ia même

2L

Les reeherches rêecntes cle Mme Rosi Sehilling ont permis d'ajouter
n maillon d'une authenticité incontestable à cette ehaîne remar-
uable. Il s'agit de Ia Bible de l'abba1'e d'Arnstein, monastère situé

la partie septentrionale chr tlioeèse de Trèves, iurmédiatement
de celui de Liège. Les travaux ultérieurs sur la miniature
ne pourront pas dêsormais ne pas tenir compte des eonelu-

de Mme §chilling. Je propose à eeux qui n'en ont pas encore
connaissance de recourir à 1a page 77 où cette érudite a eu

'heureuse itlée de plaeer, à côté de l'initiale I' au fol. 13 vo de la
de Floreffe, la même lettrine empruntée au fol. 4 vo de la
d'Arnstein (British Museurn, rns. Harley 2799). Cette eonfron-

tion photographique se passerait faeilement de commentaires, tant
parent6 des deux ceuvres saute aux yeux 22.

Malgré tout cependant, un essai d'explication est nécessaire. Sans
faut-il compârer ces miniatures aux ûeuvres d'orfèvrerie et

ux émaux que I'on a attribués, trop généreusement peut-être, au
t de I'abbé 'Wibald; sans doute Mme Collon-Gevaert avait-

des raisons sérieuses de rattacher à Stavelot les Evangiles
'Averbode 23. Mais, à mon avis, à la lumière des trouvailles de Mme

Schilling, le problème et I'intérêt se déplacent et se fixent sur
objet auquel on n'avait pas aceordé assez d'attention. En propo-
t Stavelot comrne lieu d'origlne des Evangiles d'Averbod.e, Mme

a peut-être ét6 inconsciemment guidée par le souei
'insinuer que la provenance du mamrscrit ne pouvait intervenir

ici comme élément de reeherche. Mais s'est-on assez préoccupé de Ia
critique de deetination ?

Or, avouons-le, il est tout de même troublant de constater qu'en
eitant les Evangiles d'Averbode, Ia Bible de F'loreffe et la Bible
d'Arnstein, on eite chaque fois une abbaye de l'Ordre de Prémontré

21. 1. BibI. Univ. LièEe. ms.363B; 2. Brit. Mus. Londres, Add. 17738; J. Bibl.
Univ. LièEe. ms.2613 ;4.Bitt. roy, Bruxelles, ms, 10527 ; 5. BibI. roy. Bruxelles,
ms. 9916-:9917. - Cf.' S. Grverni, Le motlèl,e ile la Bdbl,e de Floreffe, dans Ia
Retrue belge d'archéologde et il'histoi're ile l'art, t, 5, 1935, pp. 17'25 1Io., L'ori'
oine d,e la Bi,ble lsicl tl'Auerboil,e. dbid,. pp. 213-219 : J. BRassrwnn et M. Lau-"ntNr, Etude crittque' de ileua md'hiaturés'àe la colleétion Wittert, dars Etules
l,i,égeloises, Liège, 13,19, pp. 113'129; K. H. UsnwrR, Krewzigwngsdarstellumgen d,er
rnosanem Mi,ndâtwmal,er:èi wntl Goldsahmded.ekwnst, tlans la Benswe belge il,'archéo'
logde et il'hdstodre d,e l,'art, t. 4. 1934. pp, 201,-220,"22. R. Scnrr,rrNc, Stu,tlicn ztir iteuisèhen Golitsckmiedekunst d,es 72 unit 73
Juhrhunilerts, dars Frstscllift für Otto Schmdtl (îorm unil. fzltolt, Stuttga.rt.
1951, pp. 73-88).

23. S. Gnvar:nr, L'ordgàne tl,e la Bibla fsiaf tl'Àaerboile, att. cit.
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- les deux prernières étant situées dans le cliocèse de l-,iège, la
sième ressortissant au dioct)se contigtt de Trèves'

rlun

dans ces monastères et qu 'ils sollt dûs a I action d'un ab,bé oLt a

initiatives parallèles, mals con tetn poraines, u seul de I ordre
Prémontré '! urle enquête suÏ 'histoire de ces trois abbayes dans
seeonde rnoitié du xr" siècle lèvera
particulièrement souhaitable :4.

pcut-êtrc 11lt c01I1 du voilc et

Si cette hypothèse relative au rnéeénat simultanê des abbayes
bertines des diocèses de Liège et de Trèves pouvait sc vérifier, cll
:rpporterait un nouvel alimen t a I 'opinion de M. Usener qui,
comllle nous lo §oÛln1es tous d 'ailleurs, des afÊnités de ces

ilvec Ia technique de l'orfèvrerie, serait enclin à envisager I
,1e modèles, de patrons, exécutés par des orfèvres et diffusês par
soins au gré des commandes et des besoins des abbayes.

Les expositions on't Ie mérite de révéIer des 0euvres
ignorées ou mé.connues. C'est une lapalissade que je m a

de prononeer, tant
son opportunité.

Ires visiteurs des

i1 me paraît utile, en I 'oeeurrence, d 'insister

expositions de Liège et de Paris n auron t
été sans remarquer la contribution de I 'abbaye de Saint-Trond
'ensemble des Inalluserits de la seconde ntoltié du xIIe siècle.
Ltes êrudits ont déj a eu t 'oecasion de les volr et de les étudier a ü

Bibliothèque de I 'Université de Liège ou ils sont conserves Cette
révélation eût été complètre SI Ies circonstances avaren t permls i 'envoi
du Irectionnaire de Saint-T'rond, abondammen t décoré de mlnla,tures

Iileureusement, une publication d'un érudit anglais, M. Eric Georgt
llillar, luxueusement étlitée et pourvue d'une reprocluction en cou'
leurs, livre un copieux aperçu de la richesse documentaire de ce

livre liturgique qui se place au premier rang des manuscrits connut
provenant dè cette abbaye 25. Je me permettrai simplement de fairt
un petit reproehe, amical et respectueux, à notre distingué collègue
C'est d'avoir traité Ie manuscrit comtne tn uücum, sans Ie rapplo'
eher de ses frères. Comme nous l'avons établi dans les notices du

catalogue, le lectionnaire Millar s'intègre dans une petite famille

24. §ur Àverbotle et {rnstei:r. voir la bibüographie tlans L. E. CortrNreu,i,(
tr"iàlr-e topo-bdbtdographique itês abbages et-ptriewés, t. 1, Mâcon, 1939'
tu5;'ITrit'3#3:'r'"9; 

" 
bibliosraphie ttans E. Bnourrtr, ropo'bibtiosraphi,e ite k

pr:àuinà,e d,e Nâmur, Namur,"1947, pp. 51-53 et U. Bnnr,rÈnn, Monasticon belge
i. 1.l\fareclsous. ]890-1897. pp. 111:123 et 182-184.' 

ià.- rhè-Si:Tùia uctioààr11. A me. from the abbev of St. T'r<mtl descfibec
b,u Dria Georae Mrrtrx, wi,th dn aacauni of the abbeu to 7180 basetl on its rno
niastdc chrondôle, Oxforâ, The Roxburghe'Club, 1949' 120 pp., front. en çoq
leurs, 20 pL, in-4o.
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de la même main que le poème sur la Virginité de Marie contenu
Ie ms. 26 C, ses miniatures émanent du même atelier que Ies

es lettrines ornementales et à figures illustrant les Collations dc
Cassien. Un lien unit donc cres trois manuscrits et leur écriturt'
te toutes les earactéristiques tJ:u d,uctus liégeois dans la secondtr
du xrt" siècle et, plus précisêment, dans les environs tle 1170.

Or, cette date d'exécution est justement la même que celle tles
du groupe d'Averbode-Arnstein-Floreff e.

Il était donc logique qu'on s'appliquât à rechercher s'il existait urr
entre ces deux aspects étroitement contemporains de l'art

r la miniature, dans une même région de superficie limitée.

A première vue, la relation se dérobe à l'examen. I-res miniatures
Lectionnaire et du Cassien de Saint-Trond trahissent plus de

plus de plastieité dans le style; les Evangiles d'Averbode
leurs confrères accusent une vision plus précise, plus nette et, par

plus sèche.

Mais où l'aspect général m€Nque la parcnté, cles détails curieux
engagent à associer les deux groupes. Si I'on examine attentive-
les anges représen dans le Fcuillet wités

A.verbode et 1a Bible de Floreffe, s'ap erçoiton

que tout SE passe comme SI les p Iesromesses, efforts et les
leçons du xr siècle portaien seulement leurs fruits darx 1a secondet,

ttert, les Evangiles
imméiliatement que

ailes affectent une disposition très originale : au lieu d'être
ées, épanouies, elles sont formées d'une succession de nervures

t

L'apparente disparité résulterait, à mon avis, de ce que le groupe
Saint-Trond paraît avoir puisé son inspiration dans les émaux

andis que Ie groupe d.'Averbode-Floreffe met visiblement en æuYre
technique issue de I'orfèvrerie.

Ainsi se reeomposent peu à peu sous nos yenx les traits dispersés
u visage de l'art mosar au xrl" siècle. II n'est pas trop tôt poru

rnoitié siècle suivant Nous assistons cedu a rnontent ,apogee d 'uneIa
culture à laquelle l'étroite intertlépendance des tochniques assure
toute sa plénitutle et toute son unité.

Et de même que nous avons vérifié cette coïneidence - sinon eette
infl.uence - de la réforme de Riehard de Saint-Vanne au xf siècle sur

26- Cf.. Evausiles tl'Àverbotle. fol. 17 r" CNativit6), feuüet Wittert, r"
(Sacrifce tltÀbr"aham, pl. 1 dané J. Bnassrrtrln, art. cit.),lectionnaire Millar,
pl. I, fII etV, o. c.' Ndus oréuaions utrc onalvco plus tlétailléo de ces alalogies sous le titre : -Du
teatim,nài,re'de Sünt-Trond auù Ettangdles il'Aoerboile. Contri,bution d l,'étutlc
tle la mi,niature ryosone au XII" sdècle, tlans Scri,ptori,urn, t. 7, 1953, no L (sous
presse).
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la genèse des æuvres d'art rnosarres, serait-il vain tl'avancei' que
rnouvement artistique dans lc tliocèsc de Iriège au xII" siècle doit
bonne part de ses ênergies à I'action spiritue)le cle ce qrr'on
eonvenu d.'appeler la réforme de Cluny ?

Diffusées dans Ie diocèse de l-,iège âu xre siècle par i
cliairc des abbayes liégeoises de Saint-Jacques et de Saint-l,a
les coutumes clunisierures infonnent les tlifférerrts aspects de l'aeti
tron seulement des rnonastères béuédietins rnais de plusieurs ét
senrerrts eeelésiastiques tlu 1rays, et corxtituent le conronnernent
la réfonue monastirlue dn xl" siècle, en centralisaut étroitement
t1ui, au sièele précédent, n'avait été rlue tentatives parallèIes et
viduelle-s. Au elinrat dc divcrsité spirituellc qni, rr,n xr" siècle,
la variété des,expressions artistiques, eorrespondrait tlonc, an xn"
cle, rur climat de eoncetrtratiotr, générateur t1'un style unité
cohérent.

Pour douner à l'enseignernent des expositions cle Liège et de
le rnaximurn d'efficacité, le.s suggestions suivantes me paraissent
culièrement recornmandables :

1. Pour l'étude de la miniature rnosane du xr" siècle, il
drait de suivre les directives que 1\{. Masai a si heureusement
loppées dans l'introduetion du catalogue de I-,iége : << f:e
n'est pas encore venu de proposer des synthèses ni des explica
trop ambitieuses. I-la tâche Ia plus urgente est de multiplier
analyses minutieuses des manuscrits et des bibliothèques. I-,orsque c{
travail de prospection systématique sera suffisamment avancé, nor]
seulement chez nous, mais dans Ies contrées voisines, il deviendr!
possible de caractériser le style de chaque école ,et de discerner ct
que le livre mosan aloit à nos grandes abbayes et au métier de nos
artisans laïcs 27. »

2. En ce qui conce ne le xrr" siècle, c'est I'approfondissement dt
l'étude de l'interpénétration des techniques qui, à mon sens, contienl
les gages les plus sûrs de succès.

Mais, tant pour tre xre que pour Ie xu" siècle, l'enrichissement dt
notre connaissance du milieu historique doit être placê au premier
plan de nos pr6occupations.

Tels sont les vastes projets et les modestes résultats que j'ai It
plaisir de soumettre à Ia savante et bienveillante appréciation der
chercheurs.

I

27. F. Mas^u, Le manu^smdt à, miniatwes : 7. L'ûge préronrun ; 2. L'ô,g.e ro
tnan, d.ata -4.rt ntosa,n et orts anciens du pags ile Liège. Eapositi,on intemationale
Cntalogue, Liège, 1951, p. 79.



'est pas partisan ile ne montrer
tlémonstraticns s'en trouvent
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DISCUSSION

aucnne pâge tlécorative tlans une Exposition,
faussées. Dans le manuscrit d'Ilastièro ou

ce manuscrit.

\,
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