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Une description peu connue
de 7'Aquitaine

par Hériger de Lobbes (t IOOZ;

Est autem Aq*itania, quann q*idnm ,partem lere terciam nu,tu.ntant
Gol,liantm, ab obl,iqu,is oqui,s ligeri_s ftumiüs rumou,pato, qti eæ Ttluri,map'rte eam lim'i,tat" wnqruÊ in orbent, circwm.dfr. Hqpc a circio lùabet
oæîtnu,rL, qwi Ary)ilaniclts siruæ iticdtur, ab occaw Hgspania,s, a æpten-
trion'e et ori,ente ihtgihmensom yrovintiam" sb ,eu,ro of merid,b Nq.rbo-
nen&srn,,

Rit ulis at fhtminihts piscosa, groüs temac pinguissimn, vittotis ttcc-
twæ,, manrwribu,s consita,, frwefibu^t opttl,enta, p,sctr,is pecoru,m suffi_
cientissi,rna, auri,.et 'argenti,et coateromun copiia mctailontm refertissmn,
nmsi,um'et oectiEa,li.wn coqnaatiblts qu,eshrcsa, sed aotuptahtm,onüutn
prae cet'eri* provincüs l,nçurdo,e fntttuow,, et viris 7rræ reliqu.is elleratos
rrwres lwbenti,bus belli,cow p,riter et in4tbto.

Haact mumici,gtii,s et q,eterorwm mil,nicioîurm castrds eaceptis, ha,M
civitates apbntissimas pergrund,es p,riterqwe pop,,loæs. Ea qtihts ùunc
swnt matrcpleos urbes, u,nu æiri,æt Bu.ritngar,ensitu,nt, tttih" sqnwr
m4gw)r1t/rr1, insigüta wirorttnt, olt,erq ,est Bihffieum h,ebens twc tempes-
tqte w,nahtm Austri,gisil,wm arch,iepi,scopttn et fua,twn gurpicioctn, arch,i.
d,iacomurn im breoi, post cum, pontifimtd lwrwre donutu,ru

Un texto.

L'Aquitaine, que certains estiment couvrir à peu pres le tiers de ra
superûcie des Gaules, a reçu sor nom des eaux obtiques de ra Loire,
qui la limifs pour la plus grande part et l,enferme p"""qr" daus un
cerele. Elle est bornée au nord-ouest par l'océao qrrà r,on appele le
Golfe Àquitenique, au couchant par les Espagnes, au nord et à l,orient
par la Lyonnaise, à I'est et au sud par la Narbonnaise.

Poissonneuse dans ses ruisseaux et dans ses fleuves, opu-
lente par ses terres cultivées, douce comme le nectar grâce à ses
vignes, semée de forêts, regorgeaut de fruits, surabondamment pour-
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Uno traduction.
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vue en pâturages, comblée en or, en argent et en autres re§slources

métalliques, tirant profit du tra.ûc des bateaux et des tonlieux, l'Àqui-

taine, d'autre part, se livre, plus que d'autres provinces' à I'ardeur de

tous les plaisirs, et elle est tout à Ia fois belliqueuse et instable par ses

hommes aux m@urs farouches.
Outrelesmunicipesetlespointsfortifiesd'autresbourgades'elle

compte des cités très renommées et très étendues, en même temps que

poprl"o"o. Parmi celles-ci, deux métropoles : I'une est Bordeaux' tou-

jours cétèbre par les mérites de ses grands hommes; I'autre est Bour-
"ges,dontl'archevêqueest,àcetteépoque,saintoutrilleetl'archidiacre'

saint Sulpice, qui sera bientôt chargé, après le premier' des fonctions

épiscopalesl.

274

Un auteur.

A cette lecture, on s'aperçoit immediatement que le texte comporte

trois parties.
La première est une sèche limitation des frontières' à la fois natu-

relles et politiques de I'Aquitaiue' Empmntée directement à Orose et

non à la Cosmographie dlEthicus' ou indirectement à Orose par le

truchement de |a Vita Eligü2, elle ofrre la représentation traditionnelle

de I'Aquitaine au temps de Grégoire de Tours3'

Les sources du restàt sont, par eontre, demeurées rebelles à tout

effort d'identification. Les historiens qui se sont penchés sur ce texte'

soit pour l'éd.iter, soit pour I'ana'lyser, ue paraissaient pas' en effet'

douter un instant qu'il ne constituât un démarquage d'un écrit anté-

rieur. Je voudrais montrer que nous avons affaire' en réalité' à un

passage qui appartient en propre à I'auteur de I'ouvrage dans lequel il

nguto : les Gesta eptsæporu,m Leoit'iensntm d'Hériger de Lobbesa'

happelorrs brièvement ia biographie de ce personnage' Né' probable-

ment avant g50, dans ,ro 
"rra"oii 

resté inconnu, iI entre, encore très

jeune, à l'abbaye de Lobbes otr son avenir lui vaut' d'ans la suite d'être

cfrarge de la direction des études' Bn 972, en la première année de son

épisàpat, l'évêque de Liège, Notger, vient à Lobbes pour procéder à

une enquête. Apres Delvaux, Godefroid Kurth a supposé que c'est à

1. Voir Plus loin, note 4'
2. paul orose, Hi,storiaa aih,ùeTsum trügo/ttos' êd,, c. zangmeister, Bo:nn, 1882'

I, 2, § 69, p. 26) - r." ôo"Inos""puiè à'utuicus' auteur origjnaire d'Istrie et

dont te texte Srec â disparu, est connue p"" 
"tté 

traduction latine du vlr siè-

;Ë éd- wuttt*e, 1s54. c;;;a É iàrt que r{ôep1rc, M'G'rr'ss" r' 7' \' 181' cite ce

cosmographe comme 
"orr""L 

à" notrè texte. 
-vita Eligü epi§copi, Nooùomagensis'

éd. B. I{rusch, M.G.II.ss. ,n,,.* fiÙeroo.' t, 4, ]1go2, p' 6?0. Sur cette dernière

ceuvre, voir Plus loin.
3. Cf. A. Longnon, Géograpluùe dÊ b e,aul. au vI' siêctre, Paris, 1878' pp' 462-

607.--1. fa. R,. I{oepke, M.G.H.SS., t. ?, Hanovre, 18t16, p' 181' § 41'
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cette occasion qu'il fit la connaissance d'Hériger, mais rien n'empêche
que les deux ecclésiastiques aient pu se rencontrer avant cette date.

De toute manière, la visite de l'évêque constitue le point de départ
décisif d'une étroite amitié, d'une collaboration de tous les instants
entre les deux hommes. D'Hériger, Notger fait son conseiller et son

secrétaire. L'ancien moine de Lobbes est le fondé de pouvoirs, l'exécu-
teur des décisions de I'évêque tarrt dans les affaires laiques que dans

les affaires ecclésiastiques, en même temps que dans les relations de la
cour épiscopale liégeoise avec la cour impériale. En 989, Hériger part
avec Notger en Italie pour y accompagner I'impêratrice Théophanu et
y retrouver le jeune Otton III. A sou retour, un événement, imprévu
peru.et à l'évêque de récompenser son a-i : l'abbé de Lobbes, tr'olcuin,
étant mort, Notger place Hériger à la tête de cette abbaye, où il fut
consacré le 21 décembre 990. Si cette promotion entraîna inévitable'
ment Ia séparation des deux ecclésiastiques et modiûa quelque peu les

conditions de leur corrmun travail, elle n'altéra nullement leurs senti'
ments d'amité. C'est à six mois de distance qu'ils se succédèrent dans

la tombe, Hériger le 31 octobre 1007, Notger le 10 avril 10085.

Comme preuve tangible et permanente des liens qui les unissaient,
il n'en est pas resté de plus curieuse et de plus frappante que leur
collaboration littéraire. Pendant plus de vingt ans Hériger a rédigé un
nombre imposant de traités, d'opuscules, de biographies, publiés tantôt
solrs son nom, tantôt également sous le nom de son évêque et ami Not-
ger qui lui en a fourni bien souvent I'idée, l'inspiration et rrne partie
de la documentationo. Cette ûction arlministrative était transparente
et Notger tout autant qu'Hériger ne cherchaient pas à la maintenir à

tout prix : ils l'ont dévoilée, à quelques reprises, dans une préface, une

allusion, une lettre à des tiers. De même qu'il est difficile de distin-
guer ce qui revient respeetivement à Edmond et à Jules de Goncourt
dans les livres qu'ils ont sig:rés ensemble, de même - comme I'a re-
marqué G. Kurth -, 

<< l'évêque et le moine ont si bien confondu leurs
labeurs qu'il n'est pas toujours facile d.e discerner la part de I'un et de

I'au,tre dans les écrits qui nous restent de tous deux>>?.

Dans ce progralnme de publications hagiographiques, historiques,
théologiques et scientiflques, la Vita Sannti Reuwch, occupe une des

5. Pour tout ceci, et sur l{ériger, qui mériterait une biogtaphie critique, cf'
O. Hirzel, Abt Eeriger uon Lobbes (990-1007), Leipzig, Berlin, 1910, in-8'
(Beit, tige aor l{wl,tu,rgeschichtç iles Mülelalters und' iler ReilaÂssance, fasc. 8);
G. I(urth, Notgq ite IÀège et ta, càùli^gation au, X" siècle, t. 1, Paris' 1905'
pp. 8?{9, 267-268 S. Balau, Étud'e critiqwe ilns sourcas il,e I'hùstol,re da.o pays
il,a Lùège au rnoAen ô9e, Bruxelles, 1902, pp. 721-123.

6. Cf. S. Blalan, otnsr. cité, pp. 121-123, et G. I(urth, ou"ttr. cité, t' 1, pp. 332-
3,42 (ch. XVI : Notger éct'ûsain). Je compte reprendre l'examen de cette
question dans la refonte du monumental ouvrage de Balau, entreprise par
Heinrich Sproemberg et I'école historique liégeoise.

?. G. I{urth, Ilér*ger, dans Biognaplne natilotwl,ao t. 9, Bruxelles, 188&1887,
col. 248.
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premières places, tant du point de vue chronologique que par I'intérêt
du sujet. De cet Aquitain, successivement moine à Luxeuil, abbé de
Solignac et finalement fondateur vers 650 et chef des abbayes ârden-
naises de Stavelot-Malmedy, il existait une Vita arcienne, rédigee au
lx" siècle8. L'estimant défectueu.se dans son style et incomplète dans
son information, Weriufrid, abbé de Stavelot (954-980), demanda, entre
972 et 980 à Notger d'en réviser et d'en étofier le texte. C'est en rêalité
Hériger qui exécuta cette aouvelle versione. En même temps qu'il
envoyait à Werinfrid le manuscrit de cette biographie, Hériger faisait
part à I'abtÉ de Stavelot d'une entreprise plus vaste : il s'agissait, ni
plus ni moins, d'une chrpnique des évêques de Tongres, Maestricht et
Liège, depuis Saint Materne jusqu'à Notger, dont il avait déjà assemblé
les premiers matériauxlo.

De fait, ce projet reçut un corruD.encement dlexecution : Hériger,
cependant, ne dépassa pas l'épiscopat de saint Remacle. Cette coinci-
dence nous vaut d'avoir, de la plume d'Hériger, deux vies de saint
Remacle : l'une, remaniement d'un texte du rx' siècle, l'autre, partie
intégrante des Gesüo eptscopontm Leoil,ten^siun, interrompus.

La cornrparaison de la Yita If' et des Gestu falt apparaître leur con-
cordance à peu pres complète. Mais, eutre la Vits /o du D(" siècle et les
versions de la Vita ff' et des Gesfo d'Hériger, que de difrérences et
d'amplifications! Sans doute, I'auteur anonyme du rx" siècle n'ignore pas
que son hêros est originaire d'Aquitaine; il n'accorde po.urtant à ce fait
qu'une sèche mention : « lgitur eæ Aqtitamae pa,rtibu,s oriundaæ fuit
uir per omnia oenerand,us »11. C'est sur cette maigre donnée qu'Hériger
va brosser cette description de l'Àquitaine qui retient aujourd'hui notre
attention. Cette particularité nous incite à dire un mot des procédés
de composition de notre auteur.

Ses prccéil,és il,e c'ont"pos,,tiotù.

Godefroid Kurth et le chanoine Balau, qui les ont analysés, sont d'ac-
cord à la fois pour souligner l'érudition, la variété et I'abondance du
matériel documentaire d'Hériger et pour indiquer à quel point cette
richesse même a restreint la part originale de l'écrivain. Pour eüx, les
Gesüc sont une « espèce de centon, où I'auteur a reproduit textuelle-

8. Éd. J. Veldius, AÀ.SS., §ept., t. 1, pp. 692495; I!. Xrusch, M.e.E. §c,i,pt,
rvt'. rherov,, t. 5, 1910, pp. 8&111. Sur cette Yita, 1", cf. G. I(urth, Notbe sur lo
plüs ancôD'nûe biographi.e d,e saûnt Rornae-|,e, dans Bufretùn ila h' Commlsfurt
îoval,e d,'lùilstoôre, * série, t. 3, 1876, pp. 35&368; S. Balau, ùtt7tt. clté, pp. 6G65;
F, Baix, Éhtà'e rr.tr I'abba,ye et prtn ipoüté d,e §tooel.ot-Molméil,g, Paris4bar
leroi, 1024, pp. 166-168.

9. G. I{urth, Notger il,e lÀègp et lo cnLrili,m,tion, d,ü X slècl,e, t. 1, p. 336.
10. La lettre à Werinfrid a été éditée par B. I{.rusch, M.G.E" Scrtpt. rcr,

ûùerou.., t. 5, pp. 100-111.
11. AA.SS., Bept., t. 1, p. 69.
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ment, en les cousant I'un à l'autrg en remplissant les vides laisses
entre eux, de longs extraits de ses sources »r2.

centon? ce n'est pas si sûr : ce bout-à-bout de trauscriptions litté-
rales ou paraphrasées a ses raisons dans l'appréciation de certaines
contingences historiques et il n'exclut pas la science de la composition,
un recours consommé aux artifices du style. Témoin l'intelligente tran-
sition que constitue la troisième partie du texte. Ellle permet, par un
savant dégradé, de passer insensiblement du général au particulier,
de la description du cadre geographique au personnage qui évolue daas
ce cadre et sur lequel I'intérêt va désormais se centrer.

Et, entre ee morceau de raccord et le démarquage d.'Orose, voilà que
perce, vibrante et allègre, la note personnelle que I'on aurait pu, dans
l'édition des Monwmsnüo, aisément disposer dans un ordre typographi-
que particulier. on reconnait immédiatement que la deuxième partie du
texte - de ritrulis à dnquicta 

- est de la prose rythmée, dont chaque
phrase constitue un vers et se conclut sur une rimeas.

Or, au jugement des spécialistes de la littérature latine méd.iévale,
c'est précisément à cette époque - la frn du x" siècle - et notamment
grâce à Hériger, que va s'introduire, dans les éeoles de Liège alors au
printemps de leur floraison, la vogue de cette prose rimée que dévelop-
peront et porteront jusqu'à l'excès les üsciples d,Adelman et de \{'a-
sonl{. En conclusion, non, décidément ee pas§rage des Gesüa n,est pas
puisé, comme le croyait Balau, à une source incoanuels : cette poésie
fugitive est bien l'æuvre personnelle d,Hériger.

Mais pourquoi, chez lui, cette chaleur du verbe et du sentiment, pour-
quoi ce bref et soudain lyrisme à propos de I'Aquitaine? Ni I'une ni
I'autro ne sont feints, car I'auteur ne s'adresse pas à un souverain
devant lequel il convient d'exalter le pays sur lequel il règne. D'où
viennent donc, à Hériger, ses informations sur I'Aquitaine? Comment
celle'ci lui apparaît-elle comme le pays de la plénitude, de la joie de
vivre et de la passion?

Je erois pouvoir répondre : par le contact avec certains textes, par
des impressions personnelles, et aussi,-par des relations directes avec
des témoins bien informés.

Ce sont ces trois points que je voudrais préciser maintenant.

rF
t{. {e

La description de l'Aquitaine par Hériger s,insère, rappelons-le, dans
une biographie de saint Remacle. ce personnage est le fond.ateur et le

12. S, Balau, olt1rr. cité, p. 726.
,13.. sur la prose rimée, cf. r(. polheim, Dle latotnische P,elù.,{troso., Berlin,

7926.
1r1. M. Helin, rrittaa,hfie d)occident, Iitstol,rt itas têttTes tat$æ* iht, mogon

ôge, Bruxelles, 194:1, p. 41, (Collection Lebègue, 4 sérlg no {O.)
15. S. Balau, owrî, cité, p. U26.
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premier abbé des abbayes de stavelot-Malmedy. Notre auteur a puisé

son information sur ce derrrier et les premiers temps de ces monastères

dans des textes narratifs. Mais il n'a pas négligé de recourir à cer-

tains actes originaux délivrés en faveur de stavelot-Malmedy. or, I'un

de ceux-ci concerne précisément la concession, envers stavelot, de

domaines situés en Aquitaine, et certaines activités d'ordre êconomique

dont on lui facilite là-bas I'exercice.
Le üplôme de 647-656, du roi sigebert III, pour stavelot-Malmedy est

justement célèbre. Au témoignage de son exégète le plus récept et le

llus autorisé, c'est un document capital, à plus d'un point de vtre, pour

i,ét du du tonlieu à l'époque mérovingiennel.. Car il s'agit de tonlieux'

dont le souverain accorde la perception dans deux porfus, qu'Hériger,

encommentantlestermesdudiplôme,IocaliseinAqtitaniar'1'
L'érudition contemporaine s'est évidemment penchée sur le problème

de I'identification de ces portus. Pour le Porü|I/;s Sel,lis' pas de pro-

blème : c'est bien la locatité actuelle de château4eau (ou champto-

ceaux), située sur la Inire, dans le département de Marne-et-Loire18.

Mais où chercher I'autre, où chercher ce Portus v.etraria su,per lfu,Dii,s

Toutwco ltto4te? lravaillant indêpendamment I'un de I'autre, le cha'

noine Roland et Iéon Maître sont arrivés à des sotutions fort sembla-

bles, puisque les deux localités qu'ils identiûent avec Portus vdrwria'
si eues sont distantes d'une quinzaine de kilomètres I'une de I'autre,

font partie de la même entité géographiquele' Cette contrée, c'est le

pays d'Herbauge, qui s'étendait au sud de Nantes, de l'Atlautique au

Èoitoo, joignant la rive gauche de la Loire au nord, le lac de Grandlieu

et la Sèwe à I'est. Arrosée par un affluent de la Loire, le Tenu - le

lluoius T'awrutcu,s du diplôme - la région a connu' à l'époque mérovin-

gienne, une intense activité économique. La riüère était, alors, parfai-

iement navigable sur la plus grande partie de son cours de quarante

kilomètres et cette navigabilité, aléjà exploitée à l'êpoque romaiae' ne

prit frn qu'au xvrf siècle2o.

16. Éd. J. IIaIkin et c. G. Roland, Recueil ttns chartes d,e l'obbaae ite st,4'

ueLot-Mo)meily, t. 1, Bruxelles, 1909, no 4, pp' 72-14' Cf' tr'' L' Ganshof' Le tor

l+au, itnrns ta, monarcnii lroq*" "ârs 
æi-Mérot>rngi,ens lget toloezr'm ln hat

11tw6,tsctt, 5,ôi', ontt'er ai wiro'rDOngenl, Bruxelles, 7968, 27 p 16etl'edgel'lngaî
tx,n ilp Xonin,tcllilce Ylaa,mse Acodemie L'an Wetensclû'ppom' Lettsrefi e*
Bcltonp K.u'tsten, oan Belgie, Ill. der Letteren, t' 20, f' 4''

1?. M.G.H.SS., t. Z, p' lg1, § 54 : « ... addidit idem rex et testamento conflr-
maÿit beato Remaclo qr""ârro .es itu Aqitrtenia, thelonium üdelicet quod est

aa portum Vetraria suier ûuvios Taunaèo-et ltta, portum quoque qui dicitur
Sellis, immogue et Vogatio super fluvium Ligeris »'

18. Arr. Cholet, ch.-I, de canton.
iô. .r. ÈaU<in "t C' 61. Roland, outtt. cité, pp. 12-13; L' Maître, Quastdot,s ila

aéoantnhùe mérotsinoianne. Le «Flnnmus Taurwctts » et le « Port\tg Yetraria, »,

ï+ù+itîciru d'e t'É"col.e il,es Cbartes, t. 60, 1899, pp' 3?7-396' G' I(urth' dans
Archiues belges, t. 2, 1ô0o, p. iA, .t É. l. éansuof, otutt, c4té, p' 11 ont ratlÂ6
les identiûcations du chanolne C. G. Roland'--20. 

eoui tout ceci, cf. L. Maître, oulrr. ctté, pp.384389 (m. .r,o tnllée iht
Tenu et so, ru»igabtl,tté).
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Le tra,ûc avait pour point de départ Port-Saint-Mes,mg qui devait

slou nort à son propriétaire, I'abbaye Saint-Mesmin de Micy, au Bud

d'orlêans. Les étapes suivantes étaient situées à sainte-Pazanne, saint-
Mars et à Port-saint-Père. c'est, selon nous, avec raison que le chanoine

Roland a identifié ce port'ths avec le Pqrtusvetnari,a du diplôme de sige-

bert et le domaine de stavelot-Malmedy, dont I'appellation nouvelle

évoque le nom du patron de l'abbaye : saint PierrePl'

c'est là que les marchandises étaient chargées sur les bateaux, c'est

grâce à cei enlèvemett (natvalis evectia) que les moines percevaient

Ies droits d'accostage (ripatieum) au quai d'embarquement et les taxes

d'échange Qwgotianti,wm comm,ertia)22. Pour procéder à toutes ces otrÉ-

rations, sigebert avait remis à I'abbaye de stavelot les habitants du

domaine, les agents du ûsc, les surveillants et les troupes qui veillaient'

à cet endroit, à Ia sêcurité du royaume.
sur I'endroit principal de ce trafic fluvial, nous soÛlmes bien renseignés

par d'autres sources. Les salines abondaient dans le pays d'Herbauge.

L tuor. permettait d'éviter le cabotage maritimq toujours trÉrilleux'
et de relier plus rapidement les aires de salines au port de Nantes' De

plus, les vignobles et le blé étaient bons aux alentours de saint-Père et

pouvaient jouer le rôle d'appoint dans le fret des bateaux qui trans-

iortaient lL selr,. L'importance de I'activité commerciale de la région

àe port-Saint-père est d'ailleurs concrétisée par les trouvailles de mon-

naies mêrovingiennes, en Ba§se-Loire, portant ta légeude Porto viiltari,
Porto Vet'eri, que Maurice Prou n'hésite pas à identifrer avec notre

Partus Votrq'ri,a%.
Non loin de là, Port-Saint-Mesme, propriété des moines limousins de

Micy, jouissait d'une égale prospérité. La vaste carrière des chaumes

de Machecoul, désignee aujourd'hui sous le nom révélateur de Riche-

b*g, avait été exploitée par les Romains qui avaient tracé, dans toute

la région, un réseau serré de routes et de chemins2s. Parlant de Port-

Saint-Mesme, Léon Maître rappelle qu' « il y avait des vignobles sur

les coteaux, des prés da.trs les bas-fonds, des champs de blé dans la
plaine, des forêts et des pâturages dans tout le eircuit du domaine >26.

Par conséquent, il est naturel qu'à la lecture du diplôme de Sigebert'

Hériger ait été impressionné par la concentration des richesses et

l,abondance de ce eoin avancé de l'Aquitaine et qu'il ait appliqué au tout

ee qu,il constatait dans I'une de ses parties les plus favorisées.

Mais il n,y a pas que le pays d'Herbauge et ses ressources qui soient

21. J. Ilalkin et C. G. Roland, owr. càté' p. 1.3'

tt. Ëo"" ;i;" de tlétails, cf' liétude e*hauitive, déià citée, cte I" L' Ganshof'

23. L. M*tre, cvtalr. clté, pp. æû891 et p. 393'

24. M. prou, 1es monniktls mérotsimgôonnes, Paris, ;.898 (Catalogue il,es morÿ
îaàes lra,nçadse§ ila ta Biünothèquc natôonole)'

ZS. i. Uâitre, oulzr. ctté, pp, æ+gSS (1. Antlqllltés at ooias romohtes ila
Soinî-Mesne),

26. Ibid,., p. 396.
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inclus dans cet inventaire de I'opulence aquitanienne. un autre docu-
ment a visiblement influencé notre auteur et ce texte se rapporte au
monastère de solignac, au cæur de I'aquitaine, err Limousin, dont saiat
Remacle eut à diriger les destinées pendant plus de d.ix ans, avaut son
départ pour les Ardennes.

Hériger - nous I'avons vu tout à l,heure 
- a puisé l'éuumération des

limites naturelles et administratives de l'Aquitaine dans la vi,ta sancti
Dligii. ce texte, remaniement exécuté vers le milieu du vuf siècle
d'après la version primitive due à saint ouen (f 684)2r, devait inévita-
blement constituer, pour l'ancien moine d.e Lobbes, I'ouvrage de éfé-
rence, l'instrument de travail principal pour retracer I'activité de saint
Remacle à Solignac, puisque cette abbaye avait été fondee, en 682, par
saint Éloi, alors encore laique et ministre de Dagobert r", sur un bien-
fonds que lui avait concédé ce souverain.

Or, la Lit-tera cvssionis de saint Éloi, du 22 novembre 6B2rE et la
Vitu wttti El,igii font, de ce morceau de terre d'Aquitaine, une des-
cription idyllique, bien propre à captiver I'imagination du lecteur.

Car, ce n'est pas dans un domaine en friche que la nouvelle commu-
nauté va s'installer. Eln prenant en main le gouvernement du monasr
tère, son premier abbé, Remacle, nommé par saint Éloi, y trouve une
ville en pleine prospérité économique. « Des champs labourables, des
vignes, des prés, d.es pâturages, des arbres fruitiers ou non fruitiers,
avec eaux ou acqueducs, tours et retours d'eaux, des immeubles, de la
vaisselle, les ressources d'une maison garnie sans recherchg des ani-
maux, des bêtes de somme, des troupeaux, d.es serfs de manses, des
colons attachés au sol par la naissancg des domestiques ou des ouvriere
agricoles logés à dem.eure par le propriétaire du domaine, des esclaves
ou des serfs de la glèbs yze.

A cette description un peu voyante de la richesse matérielle d,un
ancien domaine royal, I'auteur de la Vita Etùgià, ojoute la note de chame
et de poésie.

« Borné d'un côté par une très belle rivière - la Briance, affluent
de la Vienne -, au-delà de laquelle se dresse une montagne couverte
de bois avec la pointe saillaute de son rocher abrupt, le monastère de
soligrac, à quelque six milles au sud de Limoges, est entouré d'un fossé
qui le protège sur un circuit de six stades environ. Tout. I'enclos du
monastère est planté d'arbres fruitiers de diverses espèces. Le sol est
très fertile. c'est un lieu enchanteur. on se croirait sous le eharme d'un
coin de paradis. Et rien ne recrêe I'esprit fatigué cornme une prone-
nade à travers les vergers et la riante verdure de ses jardins »ao.

27. +d, B. I(rusch, M.e.II.Ss. rÇr. ,nrerov., t. 4, 1902, pp. 6&-7{2.
?!. Ed. B. I(rusch, M.G.H.SS. rerlotu mÉroo., t. 4, 1902, pp. ?48-?49.
Zg. Lttt.eru, ceselon{s, trad, !.. Batx., aû. clté, p. L74.
30. Vèta Eltgü, T, c. 16, éd. B. I{rusch, otnsr. côté, p. 6610. Tratt. I.. Bair, oi"t,

ctté, p. 786.
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Rien d'étonnant qu'à cette leeture, Solignac ne soit apparu? aru( yeux
d'Hériger, cornme une sorte de miroir de l'Àquitaine, comme un micro-
cosme de ses ressources et de ses sâluctions.

Mais nous n'en avoDs pas ûni avec la Vita wnpti El,tgti.
Elle nous rapporte, par exemple, qu'avant la transformation du

domaiue en abbaye, les redevances versées en numéraire à I'agent des
monnaies, par ceux qui cultivaient la terre, étaient transformées en
lingots d'or dans le four de Solignac, pour être présentées sous la
forme la plus pure à la cour royalesl.

Cette activité, que surveillait tres probablement déjà saint Éloi lors-
qu'il était officier des ûnances du roi Dagobert, elle continua évidem-
meut sous une autre forme quand le futur évêque de Noyon, bien conuu
com'ne patron des orfèwes, confia I'abbaye de Solig:rac à saint Remacle.
Un jeune captif anglo-saxon, nommé Théau ou Tillon, racheté par
saiut Éloi, fut ptacé par lui à Solignac et initié au travail des métaux
précieux32. Un autre pa^srsage de la Vit^a sanati Eligii laisæ d'ailleurs
supposer la fondation d'une école d'orfèvrerie à Solignac, sous I'abbatiat
de Remacle et à I'initiative de saint Éloi33. En outre, j'ai relevé la
dêcouverte de gisements d'or dans la réglon, à Sauriéras, Douillac et
Chenyaa.

Il ne fait donc pas de doute que, lorsqu'Hériger parlait de I'Aquitaine
« auri et argenti refertissima », « comblée en or et en argent » il avait,
notamment, à la mémoire les données fournies, sur Solignac, par la
biographie de saint Éloi.

Le travail des métaux précieux dans le Limousin, devait d'autant
moins laisser Hériger indifrérent qu'il avait lui-même assisté, à lrcbbes,
à des activités de même nature.

Les historiens des arts du métal en Lothariugie ont, depuis long-
temps, mis en valeur le mécénat artietique de I'abbé de Lobbes Folcuin,

31. Vntu, Elôgil, 1, c. 15 : « Erat enim tempus, quo census publicus ex eodem
pago regis thesauro exlgebatur infereadus. §ed cum omnl censo ln unum
collecto regi pararetur ferendum hac vellet domesticus simul et monetarius
adhunc aurum ipsum fornacis coctionem purgare, ut iuxta ritum purisslmus
ac rutilus aulae regis praesentaretur metâllus. »

32. Yita Ehgü, 1, c. 10 : << Faciebat tEligiisl ln usu reeile ustensllia quam
plurima ex auro et gemmis; sedebat fabricans in defoseum et contra eum
Tille vernaculus eius ex genere Saxo, qui magistri vestigii s€quens, et ipse
post modum venerabllem vitam duxit. »

33. Vôta Ehgdn, I, c. 16 : « Ifabentur ibi et artiflces plurimi diversibus arti-
bus periti. » Cf. l'. Baix, art. cllé, p. 785.

34. Dans le voisinage de Saint-Yrieix-la-Perche, ch.-l. d'arr., dép. Ifaute-
Vienne. Dans sa Costnographia, Aethicus insiste particulièrement sur les res-
sourc€s aurifères, argentifères et le travail des métaux précleux en Aquitalne.
Éa. ff. 'Wuttke, Leipzig, 1854, p. 15, § 26. Cf. aussi le suggestif article de
R. Latouche, Salnte-Foy-dc-Co*quas et lc problème il,e l'or au^x temps aorol4tr
giians, pâru iei même, t. 68, 1956, pp. 209-215.
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Bous le gorxvernenent duquel llériger fut moine et écolâtre, avant de lui
succéder, en 990, sur le, trône abbatial.

C'est à Folcuin que l'abbaye de Lobbes doit I'exécution d'un antepe.
diurn en argent pour l'autel priucipal, d'un parement d'argent pour un
autre autel, surrnonté d'un crucifrx et d'un ambon orné d'un aigle
articulés.

Comme ces @u\rres sont perdues, on ne saura probablement jamais
si elles étaient dues à un atelier local ou à une offrcine étrangère. A la
fin du x" siècle, I'orfèvrerie mosane semble, en tout cas, être encore
très éloignée de I'efflorescence qu'elle connaîtra au xrle sièclea6. Quant
aux échanges de formules et de recettes entre I'orfèvrerie mosane et
I'orfèvrerie limousine, I\P" N[. Gauthier, qui s'est tout spéciaiement
peuchée sur ce problème, apr,às avoir rappelé la parenté géologique de
la vallée de la Meuse et du Limousin, cite uniquement les relatious qui
se sont nouées entre Stavelot et Solig:rac par I'intemédiaire de saint
Remacle et le mécénat artistique de Wibald qui, de fait, a pu faire con-
naître les productions mosanes en Aquitaine lors de sa visite dans
l'abbaye limousine3?.

On ne conserye pas de trace d'un ouvrage d'Hériger en Aquitaine et,
plus précisément, à Solignac. Rien, cepmdant, ne nous peunet d'en
écarter la possibilité. Rien non plus ne nous autorise à nier I'existence
d'un échange épistolaire entre Hériger et la communauté de Solignac,
au moment de la rédaction de la Vitq, Rernaali. Mais, par contre, tout
nous porte à croire qu'Hériger ne s'est pas contenté de se livrer à un
choix judicieux de sources écrites, mais qu'il a dt prendre, sur I'Aqui-
taine, des informations directes de témoins particulièrement autorisés.

Le eontexte historique nous offre, en effet, des moyens d'identifrer au
moins I'un de ces inforrrateurs, et comme il stagit du plus important
de tous, il nous dispense de partir aujourd'hui à la reeherche des

autres.
Témoin de première grandeur? Certes oui, puisqu'il s'appelle Gerbert

et qu'il gouvernera plus tanl le monde chrétien sous le nom de Sil-
vestre If.

On a bien discutê sur le lieu de nâïssance exaet de Gerbert : Belliac
dans le Cantal, le Rouergue, le Quercysa. Quoiqu'il en soit. c'était un

35. Gesta abbatu,rtu Loüensiurn, éd. G. Ir. Pertz, M.G.I{.SS., t. 4, Ifanovre,
pp. 7G71, § 29. Cf. S. Collon-Gevaert, Hl,stoire il,ee arts il,u métal em Belglquo'
Bruxelles, 1951, pp. 115-116.

36. G. X'aider-tr'e5rtmans, Les arts ilu métal ilans la oallée ile la Mettse iht
I"' aü X siècl,e, d.ans ltArt rùoso/rl,. Recueil de travaux publié par Pierre tr'raa-
castel, Paris, 1953, pp. 36-37. (Bdbhothèqæ général,e ite t'École pratiEltÊ dÊa
Elantùes ÉtunÊs, \rI" section.)

37. M. Gauthiet, Éma,àtterie rnosome et énùa,ittêrte lhrlollstne au,a XIJÈ et
XIII: s7ècles, nü,iL., pp. 127-138,

38. Cf. J. Ifavet, Leth'es d,e Gerbeît (98t-987), Paris. 1889, p. y, n. 3.
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ûls authentique de l'Àquitaite : Aqu,itarrus getuere dit de lui Richer,

natiane Aqu,itanus, écrit le catalogue des papesse.

Né vers 940-945, Gerbert eutra très tôt à I'abbaye bénédictine de

Saint-Grâraud d'Aurillac. Là, ses aptitudes pour les sciences attirèrent
sur lui l'attention de son abbé qui, proûtant, vers 967, du passage à

I'abbaye, de Elorrel, comte de Barcelone, demanda à ce dynaste d'emme-

ner Gerbert pour qu'il fut initié, en Espagne, aux sciences mathéma'
tiques.

Apres un fructueux séjour de trois années auprès de l'évêque de Vich,
en Catalogne, Gerbert se mit en route pour Rome. Il y rencontra l'em-
pereur Otton I qui l'appela bientôt à sa cour pour enseig:rer les mathé-

matiques. C'est là qu'il ût la connaissance de Notger, futur évêque de

Liège. Et 972, désirant se perfectionner dans la logique et la philoso-

phie, il prit le chemin de Reims avec I'archidiacre de cette métropole.

Adalbéron, archevêque de Reims, desira s'attacher d'une manière per-

manente la collaboration d'une aussi vive intelligence : la nomination
de Gerbert colnme écolâtre devait faire de Reims le centre incontesté

des études en Europe. Àmi et conseiller de l'archevêque, pour lequel

Hériger le faisait pour Notger - iI tenait souvent la plume,

il monta, à son tour, sur le trône épiscopal de Reirns en 991. S'étant
réfugié, en 998, à la cour d'Otton III, il devait, I'année suivante, être

chargé du gouvernement de l'Église, jusqu'm 1002, date de sa mortao'

Dans ce schéma biographique, fixons avec plus de précision, d'une

part les relations de Gerbert avec le monde aquitain, d'autre part les

rapports qu'il a entretenus avec Liège.
Il n,est pas difûcile de discerner les sentiments véritables de Gerbert

pour le pays oîr il est né, et I'abbaye où il a passé sa jeunesse : les

39. Rlcher, Historiaa, éd. G. If. Petlz, M.G.H.§§r, t.3, p.616, § 43; P"!\'atte'
ricln, Powtilôcum R.orna,nontù1... Yitae, t. 1, Leipztg, 1862, p. 68'

40. La bibliographie relative à Gerbert est trop copieuse pour 
- 
qu'-on puisse

s,y référer en àetàit. La Vie il,e Gerbert, qui sert d'introduction à l'éditton tle
sès lettres par J. Hâvet, ouvr. càté, est fort utile mais dolt être utilisé aveo
précaution. Gerbert appartient autant à la science qu'à la politique'-.Dans ce

àomaine, on consultera - 
parmi beaucoup d'autres - en matière d'lntroduc-

tion, l'ouvrage classique de El. Lesné, Les écoles il'e ta lin ifu' VIfi' stècle d' ln
fin itu xI/", Liile, 1940, pp. 218-280 (Eistodre cle lo propr.tété ecclésla,stdque Ùrt-Fron"", 

t.6), t'étuae de-À. aicne, Iln ltrécutseu,r'dp YhunanisT,re (mt x's{à
cl,e : l.e rnoine Gerbert, dans QuÊlques aspects il,e l,'hwmnnlsme méiliérsol, Panis,
1943, pp. 1-13, et E. L. Ganshof, IJn granil, pape : Bdloestre 1I' d.arrs Pa'goa

it'hi$ôirc, Bruxelles, 1941, pp. 61-68. Le dernier état de la question sur la
chronologie de Gerbert - et par conséquent de ses activités multiformes -
est dû à Mrre M. tlhlirz, Stuillen atr Glerbett oon Auràllac. T, Dle Briele Ge*
b.erts bà,s eu/fiù Begàû)r1, ilas ileutscluen Thronstrelts i'fiü Ja6nr 984, dâns Arcblls
liir ürlcundanforschung, t. 11, 1930, pp.39bA2, ll. tlntersuchungen ilber Inhalt
t)/tlil, Dtrtienlng iter BrLeIe Gerberts 'tson Aurôlla,c Papst SYloesters If. Ja'
nuar 984-November 99?, Giittingen, 1957, 8o (BchrôItenr'erhe tler histotischen
Eorvmissiom bei iter bagerischem AkaLemie ilet 'Wtssetuecha,ftan" 2).
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lettres qu'il adresse là-bas expriment une affection et une recounais-
sance qui ne se démentiront jamais, même dans les détails les plus
quotidiens de la vieal. Tout en remerciant l,abbé Géraud pour l,envoi
d'une couverture de lit, il lui réclame un mansucrit d,u,n auteur espa-
gnol sur la multiplication et la division des nombresa2. Aprà I'avoir
iuformé de la situation politique en France, il désire obtenir de lui des
renseignements sur le mariage d'Hugues Raymond, comte de Rouergue,
et sur les événements d'Aurillaca3.

Du côté liégeois, on l'a dit tout à I'heure, les rapports eutre Notger
et Gerbert ont été inau,gurés lors du commun séjour des deux ecclé-
siastiques à la cour impériale. Dans la suite, l,un et I'autre sont restés
en contact perrnanent et, de plus, les lettres qu'Adalbert, archevêque
de Reims, adressait à Notger, ont été inspirées ou r&igées par Gerbert.

La position particulière de I'archevêque de Reims AdaltÉron, graad
chancelier et vassal du roi de France, mais qui, par ses liens de famille
et la situation géographique de son dioc,èse, portait aux affaires de
l'Empirne un intérêt direct rendait particulièrement utiles ces relations
suivies avec un des principaux représentants de I'Eglise impériale.

Lorsque Gerbert fut élu archevêque de Reims en 991, dans des eon-
ditions ilrsez suspectes du point de vue canonique, Notger fut amené à
donner son avis et à intervenir dans cette affaire4. À cette occasiou,
Gerbert lui adressa un mernorandum où il lui rappelle, avec chaleur,
leur amitié, son dévouement pour ses intérêts, la fidélité aussi avee
laquelle il les a servisas. Le parti, défavorable à Gerbert, que Notger se
rêsolut à prendre lors du eoncile d'Ingelheim en 994a6, n'altêra cepen-
dant pas I'a^mitié des deux prêlats. Cette amitié fut uniquement disten-
due par l'éIévation de Gerbert au pontificat supr€me, qui ne lui perrnit
plus évidemment de conünuer Ie dialogue avec son ancien compagnon
d'études dans le même climat de libertéÉ?.

Quant à Hériger, l'absence de son nom dans la correspondance de
Geibert ne doit pÉul nous faire illusion, puisqu'il était le conseiller
intime et le fondé de pouvoirs de Notger, au même titre que Gerbert

11- Lettres iln Gerbert, éd. J. Ifavet, no 46. Datée de Ia seconde qulnzaine
de décembre 984, par M. Uhllrz, our. côté, p. 41. Voir aussl d'autres lettres
adressêes aux abbés et moines d'Aurlllac sous les n"" Gfavet) 7 (Julllet-§ep-
tembre 983), 35 (fln avril-ml mai 984), 45 (seconde quinzaine de décembre 98rl),
70 (probablement d'aott-septembre 986), 01 (ianvier 987), 163 (ûn 989-début
990), 194 (été 996). Nous suivons la datatlon établte par 1Wr" IIhllrz,

42. Lettres da Gerbert, éd. J. Ifavet, no 17. Probablement envoy6e en févrler-
mars 984, sulvant M. Uhlirz. outr. côté, pp. 12-15 et p. 195.

43. rbtd.
44. G. I(urth, Notger da Iàège, t. 1, pp. 90€2.
45. Lettres tla Gcrbert, éd. J. Ifavet, no 193. Datée f,n 99&.début 996, suivant

M. Uhlirz, ouqsr. clté. pp. 1?&175.
46. Cf. G. I(urth, Notger ile IÂège, t. 1, p. 92.
47. Iüd,., p. 96.
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par rapport à Àdalbéron de Reims. Ce dialogue était, en réalité, une

couversation à quatre.
D'autre part Gerbert, grâce à sa réputation scientifique, avait forte-

ment influencé I'orientation des études à Liège, dans la direction des-

quelles Hériger jouait le rôle actif que I'on sait. N'est-il pas frappant
de relever, par exemple, qu'Hériger a consacré un traité à l'abaque,

basé sur les principes mêmes de la théorie de Gerbert (Regul,w rutûl'e'

rorüfiù swper abacu,rn Gerfurtil*e.
Les occasions n'ont donc pas manqué, au conseiller de l'évêque de

Liège, pour se documenter sur I'Aquitaine auprès de Gerbert. Non seu-

lement par des lettres - et les travaux de Mtt" Uhlirz montrent quelle

importauce Liège et Notger ont revêtu dans la eorrespondance du

futur papeÉs -, mais également par des entretiens de vive voix. Et
s'il faut renoncer peut-être à croire au séjour de Gerbert à Liège,

lors du siège de Chèvremont, en mai-juin 98750, la vie a dû probable-

ment méuager entre Hériger et I'ancien écolâtre de Reims des rencon-

tres que l'histoire n'a pas enregistrées. Au cours de ces consultations
orales ou épistolaires, comment le biographe de saint Remacle n'aurait-
il pas essayé de recueillir, de la bouche ou de la plume d'un Aquitain,
des infomations direetes sur la patrie de son héros?

De même que dans une lettre, adressée à la communauté d'Àurillac,
Gerbert évoque avec un plaisir ému les visages et les noms des com-

patriotes et des amis de jeunesse qu'il avait connu§ là-bass1, de même

ull peu de cette chaleur communicative a dt pas§er dans les propos

qu'il a tenus sur sa patrie et les ressources de son sol.

De fait, la description de l'Àquitaine par Hériger ne reflète qu'émer-

veillement et sympathie, et la restriction relative au penchant des

Méridionaux pour les plaisirs de la vie est exprimée san§ sévérité, avec

48. Cf. S. Balau, ozur. ctté, p. 1A; G. I{urth, ou». cité, p. 281i .O. Illrzel,
otmr. cité, p. 30. Voir aussl C. Le Paige, No;e§ pour ser1';4,r d I'histotre ùes
mathhmatiqltas il'ans I'omcie* wÿs itre rÀège, dans Bulleti'rt il'e I'In^ctitut archéo-
logiEuÊ Liégeois, t. 21, 1888, pp. 457 et suiv.

bur le rôIe de Gerbert dans Ia réintroduction de l'abaque dans l'Occident
médiéval, cf. Ch. Singer, A short hætory ol s&üfinc iil,eqs to ,900, Oxford,
1!)59, p. 14o et p. 157.

49. ils interviennent, dans la deuxième partie de l'ouvrage de M. Uhlirz, agx
Dp. 9-12, 2ÿ24,26,30-31, 34, 38-&, 46, 56, 62'63, 8F88, 134-137, 779'176.

50. N. Bubnov, ÿbortuôk pisetn Gerberta alc lùisto,i,ceslcil lstotsolÙrülr, t. 2'
Saint-Pétersbourg, 1890, p. tl26 et n. 127 estimait, en effet, que Gerbert flgurait
dans la suite de Theophanu, lors de cette opération militaire. Mais Mu" Uhlirz,
oin r. côté, t. 2, p. 88, n. 61, estime que cette supposition est contradictoire aux
données de la lettre no 103 de Gerbert.

57, Lettîes ile Gerbefi, éd. J. I{avet, no 194 (été 996) : « Valeat sanctum
collegium vestrum. Valeant quondam michi noti vel sfflnitate conjuncti, si qui
gupersunt, quorum tantum speciem, nec nomina satis novi, non eorum aliquo
fastu oblitus, sed barbarorum feritate maceratus, totusque, ut ita dicam, alte'
ratus, quae adulescens didici, juvenis amisi, et quae juvenis concupivi, sener
contempsi. »
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tout au plus cette nuance de réserve à laquelle un ecclésiirstique ne
peut 

- il est wai - se soustraire en pareil cas. Voilà, notons-le en
passant, un ton bien difrérent du jugement rageur et malveillant
qu'émettra, quelques annêes plus tard, sur les rüDurs des Âquitains,
le Bourguignou Raou,l Glaber, à I'occasion du mariage de Robert avec
Constance62.

Mais cette syrnpathie d'un homme du Nord pour la f,'rance méridio,
nale n'est-elle pas naturelle, lorsqu'on se rappelle - lorsqu'Hériger se
rappelait - tout ce que le pays mosan devait à I'action civilisatrice
des missionnaires aventureux venus jadis d'Aquitaine?sa.

Jacques SrtsrvNoN,

52. Raoul Glaber, fliletoôres, fV, 9, éd. M. Prou, coll. Picard, 1886, trad. J. Cel-
mette et J.-J. Gruber, Tettes et il,ocurnents ilttr,lstolre, TT : Mogan dge, Patis,
1937, p. 76 (collection Clio, fasc, lL),

53. Sur ce problème, qui attend encore son historien, cf. L. Génicot, Attp
ordginas dc l,a ctoïlisatôon méüétmle. Nord, et Buil, tl,e la, ela,u)e, dlans Miscellæ
mæ, histor'v f,, in honoretn Leonÿs ùaln ilÊr Essen, t. 1, Louvain, 194?, pp. 81-9t

de chil,i,s,tlon tnétlôétmle, t. 1, Poitiers, 1958, pp. 37-54. - En terminant, Je
tiens à remercier très vivement la rédactiort d.es Anna,les itu Môü - et, en
particulier, M. Charles Higounet - d'avoir accepté de publier cette étude. Ce
geste aimable prouve la permanence des relations amicales entre I'Aquitaine et
le pays mosan!






