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III. POUR LE VERITABLE PORTRAIT DE CHRODOARA
Jacques STIENNON

Depuis le 22 janvier 1977. Chrodoara nous
a révélé son visage, les insignes de sa fonction, ses

libéralités à l'égard de plusieurs établissements ecclé-
siastiques. Après douze années de recherches, en
savons-nous plus sur la bienfaitrice dAmay ?

D'entrée de jeu, soulignons l'écart - je ne dis
pas les contradictions - qui peut exister entre le docu-
ment archéologique et le personnage historique. Du
sarcophage, il ne serait pas imprudent d'avancer que
nous pourrions savoir à peu près tout. Sa longueur, sa

largeuq sa hauteur, la place qu'il occupe dans la typo-
logie des sarcophages du Haut Moyen Age, la compo-
sition et I'origine de la pierre dans laquelle il a été taillé
et sculpté, le sens des deux inscriptions qui l'agrémen-
tent, les éléments de la grammaire décorative qui
ornent le couvercle et les côtés.

Voilà, certes, des informations qui sont loin
d'être négligeables dans I'affinement des recherches
de caractère archéologique. Car si I'on peut savoir
à peu près tout d'un objet transmis par I'histoire et

découvert par des fouilles, on n'atteindra jamais, dans

ce domaine, un résultat définitif.

Cependant, la qualité des données recueillies
par les membres du Cercle archéologique Hesbaye-
Condroz autorise les plus grands espoirs. La difficulté

- et elle reste évidemment majeure - réside dans le
fait que lbn peut encore hésiter sur l'époque d'exécu-
tion du sarcophage. La fixation d'une datation se

place, en effet, à la jointure de I'analyse archéologique
et de I'enquête historique. D'une part, il importe
d'étoffer I'inventaire des pièces de comparaison
empruntées à lbrfèvrerie, la miniature et la sculpture,
d'autre part, il convient d'aller plus loin dans I'examen
du réseau familial auquel appartient notre héroihe. En
outre, reste ouverte la question de savoir quel laps de
temps s'est écoulé entre le décès de Chrodoara et la
confection du sarcophage. De ce point de vue, j'ai per-
sonnellement choisi la fourchette la plus large, puis-
qu'elle va de 589 à 746. Enfin, I'exécution des struc-
tures architecturales d'accompagnement - mobilier
dont j'aurais dû tenir compte dès le début de mes

investigations et dont I'importance a été justement

soulignée par Alain Dierkens - doit intervenir dans le
réajustement de toutes ces informations.

Ces renseignements de nature archéologique
sont de très grande valeur et ils continueront d'être
explorés. Mais, pour reprendre mon propos initial, ils
forment, en quelque sorte, l'environnement de Chro-
doara plutôt qu'ils ne ciblent directement sa person-
nalité. En 1988, Thomas Delarue et Eugène Thirion
ont fait le bilan de la question avec beaucoup de clarté

et de pertinence, et c'est ainsi qu'ils nous ont conduits,
par un processus tout à fait naturel, de sancta Chro-
doara à suinte Ode. Les constatations faites en 1933
par les docteurs Wibin et Streel nous avaient rappro-
chés, du plus près qu'il était possible, de la défunte.
Mais l'être vivant, celui qui a vécu à Amay avant 634,
qui a fait bénéficier la congrégation religieuse locale
de ses générosités, qui a opéré la liaison entre les pays

de Meuse, de Moselle, dAlsace et de Lorraine, com-
ment I'approcher ?

C'est ce que lAcadémie royale de Belgique m'a
chargé de faire pour la Nouvelle Biographie nationale
en cours de publication. On comprend dès lors que je
sois tenu de réserver à cette entreprise le fruit de nou-
velles recherches. Cependant, afin de mettrc à la dis-
position du public nombreux qui participera aux com-
mémorations de 1989 les résultats acquis depuis
1977, j'ai accepté avec le plus vif plaisir de voir réédi-
tée la première étude que je lui ai consacrée, avec ses

aspects positifs comme avec ses incertitudes. Ces der-
nières - je le souhaite et j'en suis convaincu - seront
un jour levées par le travail obstiné des membres du
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz qui se

dépensc sans compter, depuis de longues années,
pour faire dAmay un centre vivant d'études et de
réflexion sur un passé prestigieux.

LE SARCOPHAGE 1pr. tv)
Le sarcophage a l,B4 m de longueur. Sa largeur

est de 60 cm à la tête, de 30 cm aux pieds. Sa hauteur
est de 40 cm à la tête, de 20 cm à la base.

D'après une analyse qui a été faite par les ser-
vices compétents de I'lnstitut Royal du Patrimoine
Artistique de Belgique, il s'agirait d'une « pierre de
savonnières fine, calcaire jaunâtre, relativement ten-
dre, à oolithes vacuolaires finement coquillés. Cette
pierre est exploitée depuis l'époque romaine à I'est de
Saint-Dizier, entre Juvigny et Aulnois »r.

A. DECHIFFREMENT

La première inscription occupe une large bande
rectangulaire circonscrite par un encadrement vigou-
reusement creusé à I'extrémité supérieure du couver-
cle, au-dessus du personnage qu'elle désigne claire-
ment. Sa lecture est aisée. Le premier mot est un
nomen sacrLtm abrégé, d'une manière tout à fait classi-
que, par un titulus qui, une fois développé, donne
Sancta. Le second se déchiffre tout aussi facilement: il
s'agit de Chrodoara, qui est incontestablement un nom
propre.
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Lautre inscription est plus complexe. Elle se

développe, en quatre lignes d'inégale longueur, sur la
paroi verticale de la face occidentale du sarcophage.
A la différence de la précédente, elle est cantonnée
par deux croix et se déchiffre comme suit:
1. * Chrodoara nubelis
2. magna et inclitis ex su

3. a substancia dictavit sancto
4. aria*

Du point de vue épigraphique, la première ins-
cription frappe par sa lisibilité et la franchise de sa

gravure. Les lettres sont fortement creusées dans la
pierre et bien séparées les unes des autres, à l'excep-
tion des lettres soudées H et R. Elles ne fournissent
cependant qu'un alphabet capital extrêmement réduit,
composé, en tout et pour tout, de A, C, D, H, O, R, S.

Toutes se terminent par un empattement triangulaire,
même la lettre O, formée par la pénétration de deux
lignes courbes dont le croisement donne naissance
à une excroissance en forme de triangle au sommet et

à la base de la lettre. Si la structure des trois lettres
A est sensiblement Ia même avec leur tête plate et leur
angle d'écartement, la traverse est incurvée vers le bas

clans le deuxième, tandis qu'elle trace une longue ligne
sinueuse qui dépasse largement les montants de la let-
tre dans le premier et le troisième. A cet égard. remar-
quons que la traverse du premier A constitue le pro-
longement, sans solution de continuité. du titulus qui

barre, en signe d'abréviation, les lettres S et C de
Sancta dans le premier mot. Notons enfin que nous
avons affaire à deux C carrés et à deux O très ovalisés.

La seconde inscription est incontestablement
l'æuvre du même lapicide qui met en æuvre le même
style, les mêmes procédés de lettres soudées, ici plus
fréquentes, de tituli barrant les lettres. La longueur de
I'inscription fournit un alphabet plus complet, formé
de 17 lettres:A, B, C, D, E, G, H, I, L, M, N, O, R, S,

T, V X. Par rapport à la première inscription, Ia
seconde innove en traçant quatre I enclavés.

E,n conclusion, le style épigraphique des inscrip-
tions du sarcophage de Chrodoara correspond adé-
quatement à celui du vlt. s. Par rapport à l'épitaphe de
Maurolenus à Saint-Pierre de Vienne (Isère), datable
de 616 ou de 660, à laquelle elles s'apparentent2, les

cinq lignes creusées dans la pierre du sarcophage
dAmay ont plus d'élégance, sans atteindre toutefois
au raffinement des sarcophages de la crypte de
Jouarre.

Le latin du très Haut Moyen Age a été très
minutieusement étudié par Jeanne Vielliard, dans sa

thèse classique, parue en 1927, sur Le latitt cles

diplômes royaux et chartes privées de l'époclue ntéro-
vingietme. La phonétique, la morphologie, la syntaxe
y sont analysées de manière exhaustive. Cet ouvrage
pe ut nous servir de guide, en même temps que l'lutro-
rluction ut lutin vulgaire de Veikko Vàânânen, et les
travaux de Jules Pirsonr.
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Dès I'abord, on s'aperçoit que le texte de la
seconde inscription peut s'articuler en quatre mem-
bres de phrases rimés.

l. Chrodoara nubelr-s

2. Magna et inclit/s
3. Ex sua substantla
4. Dictavit sanctoaria.

Les deux premières propositions décrivent le person-
nage, les deux dernières nous lc montrent en action.

Du point de vue phonétique, deux graphies
retiennent immédiatement l'attention'. nubelis et sanc-
toaria.

Le terme de nLrbelis ne doit pas s'interpréter
comme une altération du latin classique nubilis qti, en

lbccurrence, serait dénué de sens, mais comme la pro-
nonciation mérovingienne de nobilis. Jeanne Vielliard
atteste la fréquence de cette permutation du i et du e,

due au fait que, dans la prononciation vulgaire, en syl-
labe non accentuée, le e bref et le e long étaient, la plu-
part du tcmps, confondus avec le za.

Quant au passage de I'u atone à o, que I'on
constate dans sanctoaria, même s'il est moins fré-
quent, il semble, pour Jeanne Vielliard « la marque
d'un réel changement de timbre » plus qu'« une simple
conlusion graphique » : instromentum. immonitaLe.
usofructo, etc. Enfin l'emploi de l'rr pour o dans la pre-
mière syllabe de nr.rbelis est également bien attesté,
que ce soit à l'o bref ou atone ou à I'o long, comme
dans rçerare pour operare, tempüre pour tempore,
auctrnetale pour auclr,rritale. clc. s.

B. I,A TRADT]CTION

La traduction de Sunctct Chrodoara n'appelle
qu'une seule remarqüe. Sancto n'est pas nécessaire-
ment un brcvct dc sainteté et peut s'applicluer à une
personne consacrée à Dieur'. Quant à la seconde ins-
cription, ellc peut s'interpréter comme suit: Chro-
doara, noble, grande et illustre, de ses propres biens
enrichit /es ou des sanctuaires.

Substancia est un substantif qui revient souvent
dans le vocabulaire de sources narratives et diplomati-
ques mérovingiennes. Dans une charte privée de
Chrothildis de 670 pour un monastère de femmes de

la région d'Etampes, I'arenga emploie l'expression rcr-
rena substancia pour désigner les biens temporels 7.

Quant à dictavit, cette graphie ne se rapporte manifes-
tement pas à l'infinitif dictare: elle est une déformation
de ditavit, de I'infinitil ditare qui signifie enrichir,
embellirs.

C. L'IDENTIFICATION DE CHRODOARA

Le nom de Chrodoara est incontestablement
mérovingien. Dans le domaine de l'anthroponymie
germanique dont il relève, le meilleur guide est encore

l'cruvragc rclativement ancien de Fôrstemann, Alt-
rleutc:hes Namenbuch, dont la réédition récente atteste
la valeur. En attendant la publication de la prosopo-
graphie du monde médiéval par l'lnstitut historique
allemand de Paris et dont une partie a été publiée par
Horst Ebling en lL)14 (Prosopographie der Amtstriiger
tles Merowingerreiches), c'est à cet instrument <Je tra-
vail indispensable qu'il faut recourir. On sait que I'au-
teur a classé les noms de tamille par radical. Sous le

radical Hrod, à la colonne 732, Fôrstcmann a inscrit
sous le nom de Hrodari une série de noms assimila-
bles comme Hrothar, Hruudhar, Rotheri, Rotchar,
Chrothur et, parmi la cinquantaine des noms de ce
groupe on relève, attesté en I'an 700, un Chrodohar
qui est incontestablement le masculin de la forme
Chrodouru.

D'autre part, les spécialistes de I'histoire méro-
vinsienne ont constaté depuis longtemps que les noms
des membres d'une même Sippe - nous dirions, du
même clan, de la même souche - sont habituellement
formés à partir du même radical. Le nom de Chro-
cloara a été établi sur le radical Chroclo, qui a servi
à fbrmer une très abondante série de noms comme
Chrodoar, Chrodober, Chrodcgar, Chrodobald, ou
Chrodoald.

Or, les travaux de Eugen Ewig ont démontré
qu'au début du vtt" s. on rencontre dans la région de la
Haute-Meuse, de la Sarre, dc la Mosellc et de la Seille,
un clan très dynamiquc, celui des Chrodoinides, du
nom de son fondateur Chrodoin, ils sont à I'origine de
la création de l'abbaye de Wissembourg et étendent
leur influence dans la région de Trèves et dans celle dc
Verdun. Dans leur expansion ils se heurtent d'ailleurs
à la puissance montante des Pippinides. Outre Wis-
sembourg, leurs autres points d'appui sont les monas-
tères de Tholey et de Beaulieu en Argonne, qui leur
permettent cle manifester une certaine indépendance
vis-à-vis de l'évêc1ue de Trèves. C'est le dtc Chrauding
c1ui, au vll" s., fonde l'abbaye de Beaulieu et le nom de
son neveu Chrocloin se rencontre dans la liste des

abbés cle Tholey e.

La création de l'abbaye de Tholey est duc à ur-t

grand personnage de lAustrasie mérovingiennc,
Adalgisel-Grimo, qui appartient à une famille noble
franque du sud du diocèse de Trèvcs. Diacre de
l'église de Trèves, clerc de l'église de Verdr.rn et rési-
dant à Longwy, il nous a laissé un testament qui
constitue une des sources les plus importantes pour
1'histoire des régions mosellannes, sarroises et
mosanes au vu. s. D'autre part, dans son ouvrage Tier
int Merowingerreic'h, Eugen Ewig a bien montré
quAdalgisel-Grimo était apparenté, par alliance, au

clan des Chrodoinro.

Son testament, établi à Verdun et daté de 634,
a été plusieurs fois édité 20. Lénoncé des biens dont il
dispose montre l'étendue de ses domaines en Moselle,
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en Sarre, dans la Meuse, et la préférence qu'il marque
pour l'évêque de Verdun Paul, auquel il lègue I'abbaye
de Tholey alors qu'il aurait pu en faire bénéficier
Modoald, évêque de Trèves.

Ses liens avec nos régions sont étroits : son
neveu, le duc Bobon, figure comme vir illuster et .fitlelis
et témoin des diplômes de Sigebert III, roi dAustrasie,
actant respectivement la fondation du monastère de
Cugnon sur la Semois en 644 et celle de I'abbaye de
Stavelot-Malmedy en 648r2. En outre, Adalgisel-
Grimo possédait des biens à Bastogne, à Izé sur la
rivière du rnême nom, affluent de la Chiers, à Flé-
malle, près de Liège, à Han, sur la rive droite de
I'Ourthe. Mais nous devons accorder une attention
toute particulière au passage suivant du testament
dAdalgisel-Grimo: « Vineas ad Lesuram, quas de
basilica domni Maximini Treverense sub usufructua-
rio possedi, necnon et domni Iorgii in Amanio
constructa, ubi amita meu recluiescil, exinde similiter
sub usu vineas possedi, post transitum vero meum ad
basilicas ipsas reuertantur ».

« Quant aux vignobles de la Lieser (affluent de
la Moselle) que j'ai possédés en usufruit de Saint-
Maximin de Trèves et aux vignobles que pareillement
j'ai possédés en usufruit de la basilique de Saint-
Georges à Amay, où ma tante est enterrée, qlu'tls
retournent à ces deux églises après ma mort ».

En 1947, dans son édition de la Vita Sanctae
Odae,le R.P. Maurice Coens, Président de la Société
des Bollandistes, pouvait, à la lumière de ce passage,

tirer les constatations suivantes: « Voilà donc le cadre
où apparaît pour la première fois, en 634,la basilica
dAmay, avec ce trait authentique, qui doit retenir par-
ticulièrement notre attention: ubi amita mea recluies-
cit.La mention, pour précieuse qu'elle soit, nous laisse
cependalrt un regret: c'est que Grimo(n), qui, un peu
plus loin, appellera sa sæur Ermengundis, n'ait pas

cru devoir exprimer le nom de sa tante. Lacune
malencontreuse: d'autant plus que trois longs siècles

vont s'écouler avant que les documents - ceux du
moins dont nous disposons - évoquent la mémoire
d'une personne que la tradition, dès lors, rattachera
invariablement à l'église dAmay comme la fondatrice
du sanctuaire et comme une sainte qui reçut la sépul-
ture en ce lieu, 13.

Désormais, grâce à la découverte du sarcophage
de sainte Chrodoara, un document d'une importance
capitale vient rompre le silence des siècles que déplo-
rait Maurice Coens.

La présence de ce document archéologique, les
travaux récents d'Eugen Ewig sur le milieu historique
austrasien, un nouvel examen des sources à la lumière
de la découverte du Cercle archéologique Hesbaye-
Condroz: Ia réunion de tous ces facteurs rend haute-
ment vraisemblable l'identification de sancta Chro-
doara avec la tante dAdalgisel-Grimo.

En outre, d'autres témoignages viennent com-
pléter le pornuit - je dirais même la densité - du per-
sonnage.

Revenons, en effet, au sarcophage. Un détail
iconographique nous a retenu un instant tout
à I'heure: c'est le bâton pastoral que tient la sainte.
Long et relativement épais, il se courbe, à son extré-
mité supérieure, en deux petites branches formant
poignée. Tenu fermement de la main droite par Chro-
doara, il est manifeste qu'il est le signe de son pouvoir
abbatial, ainsi qu'en témoigne une abondante littéra-
ture. Dans le Dic'tionnaire de lirurgie et d'archéologie
c'ltrétierurcs, Doni Hcnri Leclercq et Dom L. Gougaud
ont consacré deux longues notices au bâton, sous la
double rubrique : crosse et crosse (chrétientés celti-
ques).Dom Leclercq arrive à la conclusion suivante:
« Si on écarte des textes aujourd'hui reconnus mani-
festement faux, il demeure que le bâton pastoral a été
en usage dès le v. s. au moins et que sa forme n'eut jus-
qu'au xIII" s. rien de la fixité qu'elle garda depuis »ra.

Dom Gougaud ajoute que la Vie de saint Gall décrit le
bâton pastoral de saint Colomban « quam vulgo cam-
buttam vocant » autrement dit courbé à son extrémité
supérieurel5. Enfin, toujours suivant le même auteur,
« Les habitudes itinérantes des Scotrl ont fait croire
que le bâton pastoral et le bâton de voyage ne durent
faire qu'un, pour eux? le plus souvent, jusque vers le tx"
ou le x" s... Ils ont dû servir tout à la fois de canne et
d'insigne du pouvoir spirituel » 16.

Cependant, si I'usage du bâton pastoral est bien
établi par des textes très anciens, sa représentation
iconographique est beaucoup plus tardive; « Quelle
que soit l'ancienneté de I'instrument liturgique chez
les chrétiens, les monuments figurés n'apparaissent
pas avant le vttt" et le Ix" s. »17.

Le bâton pastoral figurant sur le sarcophage
d?\may constituerait donc, par sa datation précoce,
un document archéologique d'un intérêt exceptionnel.

Il signifierait, en tout cas, que Chrodoara n'est
pas seulement la bienfaitrice du sanctuaire dAmay,
mais qu'elle en est également l'abbesse.

Or, il existe un texte médiéval selon lequel « un
couvent de moniales awaitprécédé, à Amay, le chapi-
tre collégial » de chanoines. Jean d'Outremeuse, dans
son Myreur des Histors rédigé dans la seconde moitié
du xlv. s., est I'auteur de cette assertionls.

Certes, je sais qu'il est de bon ton de suspecter
systématiquement le témoignage de cet auteur volon-
tiers disert et imaginatif. Après qubn lui eut ouvert un
crédit exagéré, la mise au point de Godefroid Kurth
a ruiné le crédit du chroniqueurle.

On peut estimer que la réaction qui s'ensuivit
a été, à son tour, outrancière. Depuis au moins une
trentaine d'années, bon nombre de spécialistes de
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I'histoire liégeoise ont constaté que Jean d'Outre-
meuse n'est pas toujours un fabuliste impénitent et
qu'il peut nous livrer des informations exactes pui-
sées, soit dans des documents d'archives. soit dans la
tradition orale20. Et dans le cas dAmay, le bâton pas-
toral de Chrodoara semble bien lui donner raison.

Si l'on admet que, dans la première moitié du
vII. s., un monastère de religieuses était établi à Amay,
quel en était le type et les caractéristiques ?

Notons tout d'abord, après Maurice Coens, que
la dédicace de l'église dAmay à saint Georges, rappe-
lée dans le testament dAdalgisel-Grimo rend, elle
aussi un son d'authenticité. Il est notoire, en effet,
« que les Mérovingiens favorisèrent le culte de saint
Georges. C'est sous le patronage de ce martyr que la
reine Clotilde fonda un église à Chelles et sainte
Bathilde elle-même, en y organisant son monastère de
femmes, fit consacrer un autel particulier à saint
Georges » ll.

D'autre part, même si la présence d'entrelacs de
type insulaire dans la décoration du sarcophagc nc
constitue pas un élément décisif, elle nous ramène
cependant dans le milieu monastique chronologique-
ment et historiquement adéquat, qui cst celui de la
mission de saint Colomban sur le continent. de 590
environ jusqu'à la mort de l'Irlanclais en 615, et dans

ses prolongements pendant le vll" s.

Dans le monumental ouvrage qu'elle a consacré
aux cryptes de I'abbaye de Jouarre, la marquise de
Maillé a insisté à bon droit sur I'implantation caracté-
ristique des fondations colombaniennes, habituelle-
ment formées de la réunion, du groupement de petits
sanctuaires dans un endroit déterminé. Et de citer,
tout prochc dc cclui dAmay, le cas dAndenne que les

textes appellent significativement « ad septem eccle-
sias , rr (Vita sanctae Beggae).

On ne peut manquer de rapprocher de cette
coutumc colombanienne le fait que l'une des inscrip-
tions du sarcophage de Chrodoara signale cxpressé-
ment qu'elle a enrichi des ol les sarrc'ïuaires, ztu plurie l.

Supplémentairement, Jean d'Outremeusc scm-
ble développer une assertion qu'il a puiséc dans Sige-

bert de Gembloux, lorsqu'il rapporte que sainte Ode
dAmay a fondé au moins cinq églises dédiées à saint
Georges: outre cellc dAmay, deux ir Huy (en Rioul et

aux Prés), aux Waleffes et une dernière à Warfusée. Si
lbn repère ces sanctuaires sur [a cartc, on constate
qu'ils s'inscrivent dans une même région et dans un
périmètre limité r'r.

D. DE SAINTE CHRODOARA A SAINTE ODE

Mais en parlant de sainte Chrodoara, je viens de
faire référence à sainte Ode. La dernière question qui
se pose n'est-elle pas, en effet, de savoir si les deux

saintes se confondent et si le sarcophage mérovingien
récemment découvert ne serait pas, purement et sim-
plement, celui de sainte Ode ?

Philologiquement, il semble difficile, sinon
impossible, de passer de Chrodoara à Oda. Les
découvreurs ont simplement fait la remarque de la
trouvaille, que les trois lettres composant le nom de
Oda étaient contenues dans Chrotloaru. Mais on ne

voit pas comment, phonétiquement, on pourrait abou-
tir à la dérivation de Chrodoara - Oda.

Historiquement,le R.P. Coens ne pouvait éluder
le problème de I'identification de sainte Ode avec la
tante dAdalgisel-Grimo dont celui-ci signale la sépul-
ture à Saint-Georges clAmay avant 634. Non seule-
ment le savant Bollandiste n'esquive pas la question,
mais il l'aborde très nettement en ces termes: « II sem-

ble... qu'on ne puisse, sans preuve solide, supposer
dans une même église rurale l'existence de deux sépul-
tures, particulièrement honorées, de femmes qui
seraient l'une et l'autre caractérisées comme étant
l'amita d'un personnage de marque. De plus, sion dis-
tingue de la parente de Grimo(n) celle qui se nommc
sainte Ode, on ne pourrait évidemment pas revendi-
quer pour cette Ode, tante de saint Hubert patron des

chasseurs, le titre de fondatrice du sanctuaire dAmay,
lequel existait certainement avant 634)1.

« Ainsi donc - continue le Père Coens - tout en
réservant l'historicité du nom d'Ode, qu'aucune ins-
cription ancicnnc nc nous a, malhcureusement,
conservé à Amay, on peut estimer que [e culte rendu
en ce lieu à une sainte Ocle comme à la fondatrice de
i'église s'tttlresse en réalité à la tante du clerc de race
franque, dont la famille. à en juger par la teneur de son
testament, devait êtrc une des plus notables et des
plus influentcs du pays de Meuse et Moselle r 25.

Lc lron sens et llr riqueur critique ne pourraient
mieux s'exprimer. Il est évident que, dès 1947, le
savant Président des Bollandistes avait déjà deviné
l'assimilation de sainte Ode avec la tante dAdalgisel-
Grimo et qu'il ne lui manquait plus que le chaînon
archéologique qui vînt confirmer son hypothèse r('.

Grâce à la découverte du sarcophage, c'est
chose faite maintenant. Mais il nc sutïit pas de consta-
ter la vraisemblance de cette identification. Encore
faut-il la confirmer par cles argllments supplémen-
taires.

Ces éléments confirmatifs se trouvent, pour la

plupart contenus dans lzt Vitu sunc'lue Otlae.

Au sujct de cette biographic, l'étude du Père

Coens a établi qLr'elle avait dû être composée dans Ia
première moitié du xul" s. et qu'elle avait servi de base

iconographique au programme de la châsse de saint
Georges et cle sainte Ode 27.

A la lecture de ce texte, on peut relever entre les

événemcnts de la vie de sainte Ode et celle de sainte
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Chrodoara les identités et des rapprochements signifi-
catifs.

1. Lune comme I'autre ont doté plusieurs sanctuaires
en puisant dans leur fortune personnelle: ex sua

substancia di(c)tavit sanctoaria déclare l'inscription
du sarcophage. Les moindres détails de la biogra-
phie de sainte Ode insistent, à leur tour, sur les libé-
ralités que la pieuse femme a prodiguées aux éta-
blissements ecclésiastiques, et cela sur ses propres
biens: o 1n ecclesis autem Dei universis, quas eadent

venerabilis matrona ad laudem Creatoris omnium et

ad honorem sonctorltm in diversis locis sue posses-

sionis construxit et de suis bonis sd dit,irutm sen,i-
tium peragendum,.

2. La Vittt Sanctae Odae rappelle que son héroihe
a été mariée au duc Boggis. A la mort de celui-ci.
survenue peu d'années après le mariage, Ode fait
vtru de continence perpétuelle, distribue ses biens,
s'adonne à la prière, meurt et est enterrée « dans le
sanctuaire dAmay, qu'elle avait, de ses deniers, fait
construire en I'honneur du martyr saint
Georges » 28.

Les travaux les plus récents de l'éruclition alle-
mande, ceux de Hans-Walter Herrmann et de Ulrich
Nonn, permettent d'avancer qu'elle avait épousé un
duc Bodegisel ou Bobo, fils de Mummolinus de Sois-
sons. Ce Bodegisel-Bobo avait accompagné, en 584,
la fille de Chilpéric en E,spagne. Après la mort du sou-
verain, Bodegisel-Bobo était passé au service du roi
Childebert II. C'est au cours d'une ambassade dont ce

dernier I'avait chargé que Bodegisel-Bobo fut tué, en

589, alors qu'il se dirigeait vers Byzance 2e.

« Sainte » Chrodoara est donc, comme sainte
Ode, une veuve de haut rang adonnée à la piété et aux
bonnes (Euvres.

L'intérêt des chanoines dAmay pour leur fonda-
trice se manifeste à partir de la fin du xl" s. au moins,
puisque Sigebert de Gembloux, dans sa Chronique
universelle, rapporte que « Sainte Ode, femme de
Boggis duc dAquitaine, brillait par sa sainteté en
Gaule en7ll. Elle avait enrichi les églises de Dieu par
ses libéralités et repose dans le diocèse de Liège , i0.

A ce moment les chanoines s'étaient donc déjà
rendu compte que le nom de Chrodoara, devenu inso-
lite et barbare, ne serait plus perçu par la population:
ils lui avaient substitué I'appellation plus facile à rete-
nir de Sancta Oda.

Dans le premier tiers du xIII. s., les chanoines
dAmay font un nouvel effort pour mettre en valeur la
personnalité et le culte de sainte Ode. Une Vita est
rédigée puis, vers 1235, une châsse rassemble les reli-
ques de saint Georges et de sainte Ode. Trois pan-
neaux d'argent reproduisent, d'après la Vita, des
scènes de la légende de la bienheureuse veuve. La
châsse est manit'estement destinée à remplacer le sar-
cophage. Ce dernier est encore bien visible puisque

l'auteur de la Vita S(tnctae Odae nolus raconte, avec
force détails, que, sitôt après sa mort, sainte Ode fut
enterrée dans l'église dAmay et que son corps fut
placé dans un sarcophage sculpté dans 1a pierre
(sepulchro lapidibus pretiosis constructo). Plus tard,
à la suite des miracles qui se multipliaient auprès de la
sépulture enfouie dans Ie sol, l'évêque de Liège Flori-
bert procéda à l'élévation solennelle du sarcophage,
en fit soulever le couvercle et exposa les reliques de la
défunte à la vénération populaire. Certaines d'entre
elles furent confiées à plusieurs églises qu'Ode avait
fondées tandis que son corps était installé dans le
chcrur dAmay, in maiori altari ecclesie3l.

Il me reste à insister sur le caractère exception-
nel du sarcophage découvert enjanvier I977,àpropo-
ser une datation et à tirer une leçon dbrdre historique
à partir de ce document archéologique.

E. LE CARACTERE EXCEPTIONNEL DU
SARCOPHAGE

Caractère exceptionnel ? Si l'on consulte, en
effet, la littérature spécialisée, si l'on fait le bilan du
matériel archéologique, on s'aperçoit que le sarco-
phage dAmay est à peu près unique en son genre.
Edward James a publié en 1977 un grand ouvrage sur
I'archéologie médiévale dans la Gaule du sud-ouest
qui a mérité un très long compte rendu de Patrick
Périn dans le Bulletin Monumental'rr. Les sarcophages
décorés dc pcrsonnages sculptés et exécutés par les

ateliers dAquitaine. de la fin du vr. s., se présentent de
manière bien différente. Ceux de Saint-Dizier, data-
bles du règne de Childéric II, qui régna de 663 à 67 5,
nbffrent qu'un décor sculpté, d'ailleurs d'une remar-
quable richesse. Les plus célèbres, ceux de la crypte
de Jouarre, sont d'un style extrêmement raffiné, mais
eux non plus ne comportent pas de figure humaine.
Celui de Charenton-du-Cher, du vn" s., est orné de la
scène de Daniel entre les lions, mais la représentation
du prophète est réduite et sommaire. Ce caractère
rudimentaire est encore plus flagrant dans le sarco-
phage de Bannoncourt, dans la Meuse, qui, au vut" s.,

met face à face un homme et une femme à la silhouette
fortement stylisée. On peut en dire autant et même
plus de la figure humaine en forme de croix sur le cou-
vercle du sarcophage franc de Faba, remontant au vu.
s. et découvert en Sarre.

Aussi Edouard Salin a-t-il raison de conclure

Que « 6ls façon générale, des sarcophages de ce carac-
tère à figures humaines demeurent très rares » r3.

A tirrtiori pour des æuvres qui, comme celle dAmay,
mcttcnt cn valcur d'incontestables qualités artistiques.

E ESSAI DE DATATION

Proposer une datation ? Dans ce domaine, je
resterai fort prudent et je n'entends proposer qu'une
solution provisoire et une approximation assez large.
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Si I'on s'en tient aux données historiques, le rzr-
minus a quole plus reculé est 589, date de la mort de
Bodegisel-Bobo, époux de Chrodoara.

Devenue veuve, Chrodoara peut théoriquement
décéder sitôt après son mari. Elle est, en tout cas,

morte avant 634, date du testament dAdalgisel-
Grimo. Le tout est de savoir si le sarcophage retrouvé
en 1L)77 a été exécuté, soit du vivant de Chrodoara,
soit lors de son décès, soit un certain temps après.

A cet égard, le terme de Scmcta ne doit pas nous
ahuser. Comme vocable mérovingien, il n'a clu'une
valeur très relative. Dans une lettre, un frère clui pcut
qualificr sa sæur de sanc'tu: c'est une formulc clc cour-
toisie, qui implique une certaine considération. Les
dictionnaires et lexiques de latin mécliéval incluent
sous le terme de sanctus et clc sall(1rr toutes les
nuances, depuis celles qui s'appliqLrent à un person-
nage sanctifié, jusqu'à un indiviclLr entouré d'un res-
pect certain, en passant par une personnc consacrée
à Dieu, un chrétien, un ficlèle clu Christ I.

Chrodoara pcut avoir pris elle-même des dispo-
sitions pour faire exécuter de son vivant son propre
tombeau. Son neveu Adalgisel-Grimo peut s'être
acquitté de la môme tâche vis-à-vis de la dépouille
mortelle de sa tante, avant 63rl et sitôt après le décès
de celle-ci. Le clergé et la population dAmay peuvent
s'être chargés de cet acte de piété et de reconnaissance

dans le cours du vu. s. et - qui sait ? - peut-être un
peu au-delà.

Une partie de la solution réside dans Ie crédit
qu'il est permis d'attribuer au témoignage de la Vita
sanctge Odae tiduae rédigée, rappelons{e, dans le
premier tiers du xut" s. Ce texte mêle des erreurs
manifestes à des résidus de tradition authentique. I1

fait de son héroihe à la fois la mère de saint Arnoul.
évêque de Metz élu en 614, et la tante de saint Hubert,
évêque de Liège décédé en727 35.

Cependant, lorsque I'auteur aborde le récit des
événements qui suivirent immédiatement la mort
d'Odc, survenue le 10 des calencles de novembre, il
a soin de nous dire que le clergé place le corps de la
défunte dans un cercueil (feretrurn) et le transporte
ainsi jusqu'à l'église dAmay, dans lacluelle il devait
reposer (in que sepelienclu er«t). Lè\,lbfïice clcs morts
est célébré et, devant un grancl concours de peuple, la
dépouille est placée dans ce sarcophaee décoré avec
art dont j'ai parlé tout z\ l'hcure (sepulc'hro lapidibus
pretiosis conslnrcIo) 36.

Si lbn attnchc quelclue véracité à ce passage, il
faut en conclure clu'un sarcophage de présentation
particulièrement rcmarquable a été taillé et décoré,
soit avant le c1écès, soit dans les cluelques jours qui trnt
suivi ce clcrnier. Notons que les deux inscriptions du
sarcophage de Chrodoara ne comportent aucun élé-
ment de date d'obit.
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En revanche, l'élévation à laquelle la même Vita
consacre un long paragraphe a lieu sous un évêque de
Liège, Floribert, dont le gouvernement se situe entre
728 et 746, juste après l'épiscopat de saint Hubert.

De la réalité de cette cérémonie, Maurice Coens
ne doute pas. Mais, selon lui, « il n'y a guère à faire
fond sur le rôle attribué à l'évêque Floribert, fils et
successeur de saint Hubert. Son nom ne se trouve
mêlé au récit, semble-t-il, qu'à la faveur du contexte,
nettement légendaire. Si une elevatio avait mis en évi-
dence sainte Ode dès le vttt" s., on ne s'expliquerait
pas le complet silence des deux siècles suivants... EIle
n'est pas invoquée dans les anciennes litanies des
saints; nulle église n'est dédiée à son nom». Et le
savant Bollandiste de conclure; « on peut se deman-
der si, pendant une période assez longue, la fondatrice
de la basilica dAmay n'aurait pas été entourée d'une
dévotion simplement populaire, sans consécration
liturgique »'r7.

Cette dernière hypothèse me semble hautement
vraisemblable. Pour le reste, I'opinion de Maurice
Coens apparaît peut-être trop tranchée depuis la
découverte du sarcophage de Chrodoara.

C'est pourquoi, en résumé, on est bien forcé
d'admettre, pour I'exécution du sarcophage, une four-
chette maximale, allant de 589, date de la mort du
mari de Chrodoara, à746, date du décès de l'évêque
Floribert.

Personnellement, tout en laissant la question
ouverte, j'inclinerais plutôt pour une datation qui
s'inscrirait dans le vtt. s. Nous avons vu tantôt que
l'épigraphie ne s'y opposait pas. L'étude de lbrnemen-
tation sculptée non plus. Les entrelacs de type insu-
laire qui décorent le long côté nord ainsi que le haut et
le bas du couvercle du sarcophage peuvent appartenir
au vII" comme au vut. s. Quant à Ia face sud, elle pré-
sente des rinceaux de fruits et de feuillages plus sou-
ples qui offrent une très grande similitude avec lbrne-
mentation de l'hypogée des Dunes à Poitiers abritant
le tombeau de l'abbé Mellebaude et que lbn date

- avec Jean Hubert - du vtt. s.38.

Enfin, il reste une dernière leçon à tirer de l'exa-
men du sarcophage de Chrodoara. Cette leçon est
dbrdre historique.

G. LE CONTEXTE HISTORIQUE

Il semble bien, en effet, que I'action et la pré-
sence de cette noble veuve à Amay illustre l'essai d'im-
plantation du clan des Chrodoinides venu de Moselle
et de Sarre sur les rives de la Meuse moyenne. Cette
tentative me paraît d'ailleurs corroborée par un autre
document épigraphique: I'inscription dédicatoire de
l'église de Glons dans laquelle Chrodoalduq membre
du même clan des Chrodoinides sous Sigebert III, roi
dAustrasie, fonde entre 633 et 656, le sanctuaire de la

vallée du Geer et fait graver I'inscription commémo-
rant sa fondation dans du calcaire jurassique 3'). Moins
heureux que leurs grands rivaux des Pippinides, les
Chrodoinides ne parviennent pas à maintenir leur
influence dans nos régions. Dans sa réalité dépouillée,
le sarcophage de Chrodoara est, par conséquent, de
toute manière, chargé d'histoire et lourd de significa-
tion pour l'étude de l'évolution des clans dAustrasie
à l'époque mérovingienne.

En terminant, je voudrais souligner l'excellent
travail fourni, depuis plusieurs années, par les mem-
bres du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz. Par
la déc<luverte du sarcophage dAmay, ils viennent
d'ajouter une pièce de choix à un butin scientifique
déjà très riche. Il reste à souhaiter que leur prospec-
tion permette d'atroutir dans un proche avenir à des
résultats positifs sur les origines de la basilique
dAmay.
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reconnaissance de l'intérêt capital de leur découverte.
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