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Entre 1136 et 114i, Pierre le Vénérable adressait à l'évêque de

Liège Albéron II une longue lettre dans laquelle il retraçait, avec

une richesse verbale qui défigure à peine la sincérité visible de ses

sentiments, les fastes clunisiens dans le diocèse de Liège (1) .

,,Bien des fois, 
- 

écrivait le célèbre abbé, 
- 

Cluny avait été

I'objet d'abondantes libéralités de la part des dignitaires de I'Eglise
et des princes chrétiens; mais quand il cornparait ces dons à ceux
que Liège lui avait accordés, ils perdaient beaucoup de leur valeur
malgré leur importancc et leur pnx. De toutes parts Cluny avait
obtenu des trésors de cetrx qui accumulent les richesses célestes,

mais ceux que Liège lui avait abandonnés surpassaient en splendeur
les premiers, comme I'homme est supérieur à l'animal et la sagesse

aux autres qualités. En vérité, Cluny avait reçu de l'Eglise en

Liège des bienfaits plus précieux que l'or et le topaze" (2) t

Et pour illustrer cette affirmation, Pierre le Vénérable citait
l'exemple de ces trois chanoines liégeois Hezelon, Tezelin et Alger
que Cluny avait accueillis dans ses murs et qui, de maîtres, s'y é-

taient faits les disciples fervents de l'humilité (3) . Leur souvenir, es-

(1) Ed.Mrcxr, P.L., t. 189, col. 280; M. Manrrrn, Bibliotbect Cluniacmsis,
Paris, 1614, col.293-7gt I Frsr,N, Historia Ecclesiae Leodiensis, Liègp, 1646, p,

ztt.
(2) ,,Et frequenter quidem a magistris Ecclesiae Dei, et ab innumeris populi

christiani principibus multa Cluniacense monasterium dona, multa beneficia per-
ccpit: sed cum haec vestris donis, vestris beneficiis, vestris muner'ibus comparân-

tur, licet magna sunt et preciosa, vilescunt. Suscepit vere Cluniacensis Ecclesia,

et saepe, ut dixi, suscipit multorum, et diversorum non in terra sed in caelo the-
saurizantium gazrs: sed vestra xenia tanto aliorum munera superanr, quanto homo
pecoribus, quanto sapientia cunctis opibus antecellit. Auro igitur, et topazio longe

chariora Cluniacus a Leodiensi Ecclesia munera suscepit...". Pierre rr VÉxÉnear,r,
Lettres, éd. M. MennrEx, oÿ.cit., col.Zgl-294.

(3) ,,Quando Leodiensis Ecclesie memoria apud Cluniacum perire poterit, quae

Hezelonem, Tezelinum, Algerum, canonicos magnosque suis temporibus magistros,
humilitatis discipulos et, ut ipsi qui vidimus, attestemur, veros monachos fecit?"
flD., ibid.) Sur ces personnages, cf. S. Bereu, Etuile critique des sotrces de I'his-
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pérait l'abbé, renforcerait encore f intimité des liens qui unissaient
l'Eglise de Liège à I'abbaye de Cluny (a) .

Le fond et certains détails de ce tableau élogieux sont, à l'heure
actuelle, passablement connus grâce aux travaux qui, depuis une
soixantaine d'années, ont été consacrés tant au mouvement cluni-
sien dans son ensemble qu'à son action particulière dans les diffé-
rentes régions où il avait pénétré au cours des XIe et XIIe siècles.

C'est Augustin Fliche qui, un des prerniers, établit la distinction,
nécessaire et maintenant cornrnunément reçue, entre la réforme gré-
gorienne et le mouvement clunisien (o) . il mettâit du mêrne couo
la clarté là où les théories unilatéraies de Schultze, de Sackur et du
chanoine Cauchie avaient entretenu, depuis 188I, une trompeuse

confusion (6). S'attachant à préciser dans le cadre régional les lignes

générales que l'historien français avait établies, M. Etienne Sabbe

concluait à une nette séparation entre la tendance centralisatrice
de Cluny et les mouvements de réforme indépendants mais paral-
lèles de Gérard de Brogne, de Poppon de Stavelot, de Jean de Gorzc,
d'Olbert de Gembloux et de Richard de Saint-Vanne qui avaient

si profondément inspiré I'activité spirituelle des monastères de Flan-
dre et de Basse-Lotharingie au XIe siècle (?) . A une date plus ré-

toire du Pays de Liège au. tnoyen ôge, Bruxelles, 1903, pp. 304-307, qui cite le pas-

sage que nous invoquons et les autres sources relatives aux trois moines.

(a) ,,Hac ergo recordatione, charissimi, velut quodam charitatis glutino vobis

adhaerentes, vosque vicissim nobis adhaerere rogantes, ut haec memoria apud vos

sit continua, quae et apud nos est perpetua, precamur" (1o,, ibid.).
(5) A. Frrcur, La réforme grégorienne, Paris-Louvain, 7924-7937, 3 vol. (Spi-

cilegium Sacruttt. Louaniense, fasc.6,9,16). Voir surtout, t.l, pp.39-60.

16; Scuurrzr, Forsclsungen zur Geschichte der Klosterreform. im X. Jal:rbun-
dert. Chrniacensische und lotbringische Klosterref orm, Halle, 1883 ; lo., Gerbard
t'on Brogne u.nd die Klosterreform in Niederlotbringen, dans Forscbungen zur
d.eutschen Gescbicbte , r.28, 188t, pp.222-277; E. Sacnun, Die Cluniacenser in
ibrer kircblicben und allgemeingeschichtlicben Virksatnkeit bis zum Mitte des

elt'ten Jabrhunderts, Halle, 7892-7894,2 vol.; A. Caucutr, La querella des

lnueslitures dans les diocèses de Liège et de Cambral, Louvain, 1890-1891, 2 vol.
On trouvera un bon aperçu de la littérature dans G. ScHREIBER, Gcmcin-
scbaften d.es Mittelalters, Münster, I948, pp.81-89 qui estime, lui aussi, que

Sackur a forcé l'accent.
(7) E. Seore, Notes sur la réfornr.e de Ricbard de Saint-Yannes dans les Pays-

Bas, dans Reuue belge de pbilologie et d'histoire, t.VII, 1923, pp. ll1-iZ0; Io.,
La rét'orme clunisienne dans le comté de Flandre au début ilu Xlle siècle, ibid.,
t. IX, 1930, pp. 121-138.
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cente, MM. A. Boutemy et G. de Valous, ainsi que ie R.P. H. Dau-
phin, ont complété er partiellement amendé cette théorie féconde (8).

Comme toute réaction à une opinion longtemps admise, l'argumen-
tation de M. E. Sabbe comporte, en effet, un danger de raidisse-
ment que nous voudrions, pour notre part, écarter en en nuançant
la portée. Il est bien évident que le savant historien belge n'a ja-
mais entendu opposer la réforme monastique en Lotharingie à l'i-
déal clunisien. L'un et l'autre se situent dans la même ligne spiri-
tuelle 

- 
Cluny parachevant et couronnant l'effort des grands ab-

bés réformateurs lotharingiens ('g) . Cet ordre de succession idéolo-
gique s'impose d'autant plus facilement qu'il coïncide étroitement
avec un ordre de succession chronologique. Il n'est pas exagéré
d'affirmer que, si le renouveau monastique a été particulièrement
actif au XIe siècle dans les régions situées entre la Mer du Nord
et le Rhin, c'est le XIIc 'siècle 

- 
plus exactement ses soixante-dix

premières années 
- 

qui est la grande époque de Cluny en Flandre
comme en Lotharingie.

Comment la grande abbaye bourguignonne étendit-elle son rayon-
nement dans nos provinces?

Son action peut se résumer dans deux aspects essentiels et carac-
téristiques: l'adoption des coutumes clunisiennes par les abbayes

flamandes et lotharingiennes, et la fondation de prieurés relevant de

sa juridiction.
Avant d'être largement diffusés à l'étranger, les us et les tradi-

tions de Cluny ne furent consignés par écrit que pour régler la vie
quotidienne à Cluny même. Les travaux du R.P. Albers ont donné

à la rédaction des coutumes de l'abbaye une antiquité vénérable,
puisque ce savant bénédictin fixe à 964-994 l'établissement du
premier coutumier connu (10) . Une seconde mouture vit bientôt le

(8) A.Bourur,It, rJn grand abbé du Xla siècle, Olbert de Gembloux, d,ans

Annales de la Société archéologiqte de Namur, t.XLI, 1934, pp,43-8I; G.or
Varous, Le monachi.sme ch.nisien des origines au Xÿe siècle, Paris, 1935, 2vol,;
H.Deunurx, l-e bienheureuxNcbard,abbé de Saint-ÿanne deYerdun,Bruges, 1946.

(0) L'ouvrage remarquable et récent de K. HentNctx, Gorze-Klany, kome,
19t0-79t7, 2 vol., (Studia Anselm.iana, fasc.22-21), basé sur une documen-

tation étendue et qui fourmille de vues justes et originales, nous paraît avoir op-
posé d'une manière trop radicale le mouvement réformateur de Gorze à celui de

Cluny. L'auteur semble avoir ignoré les travaux, cités plus haut, de M. E, Sabbe.

110; B. Arnrns, Le ÿhts ancien coututnier de Cluny, dans Reuue bénéilictine,
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jour, entre 996 et 1030. Quant aux Consuetud,ines Farfasenses,l'é-
rudition contemporaine a reconnu en elles une troisième version des

usages de Cluny, élaborée vers I 042-104, (t\.
Un des plus grands abbés de Cluny, Hugues I"'. n'estima pas satis-

faisants ces efforts de codification. Entre 1086 et 1088, il chargea

un de ses moines. nommé Bernard, d'entreprendre une nouvelle ré-
daction (12) . L'édition qui en fut donnée au XVIIe siècle ne connut
qu'une publicité restreinte; elle ne circula que dans les abbayes béné-
dictines françaises (") . A, siècle suivant, un reiigieux du monastère

de Saint-Blaise dans la Forêt-Noire, Dom Marquard Herrgott, lui
âssura une audience définitive en I'accueillant dans le recueil de cou-
tumes monastiques qu'il confia à i'impression en 1726(ta).

Dans son célèbre Spicile gium., d'Achery préféra cependant à cet-
te version des coutumes, celle qu'Ulric avait rédigée, vers 1080, en

t.20, 1903, pp.774-ls4; Constetudincs Clu.ni.acenscs antiquiores, éd. B. Ar-nrns,
Monte Cassino, 790t, pp. l-61 (Conutetu-dines Monasticae, ll).

(11) Cf. Consu.atudincs Farf asenses, éd. B. Auans, Stuttgart, 1900 (Consue-
tttdines Monasticae, l); V. Monrrr, Note sur la ilate de rédaction des coutumes
rle Chrny dites de Farfa, dans Millônaire de Ch.ny, t. 1, 1910, pp. 142 et suiv.

(12) On ne connaît à peu près rien de la biographie du moine Bernard, élève

de saint Flugues, abbé de Cluny (1049-1119). P.Cetrr»INI lui a consacré une

notice dans le Dictionnaire d'histoire et de gôographie ecclésiastiques, t.8, P*is,
1934, col.ttg-t60. Bien que cer auteur ait pris soin d'attirer I'attention sur le

danger d'une confusion entre notre Bernard et Bernard de Morlas (c. ll40) égale-

ment moinc de Cluny, à qui l'on doit un poème Dr contenfta îrrordi (éd, H. C.
Hosrrrn, Londres, 1929), il semble n'y avoir pas échappé en insérant, dans la

bibliographie qui suit son article, des références à MeNrrrus, Geschichte der latei-
rischer Litcratur des Mittelalters, t.3, 1931, p.209, 643,780-78t. qui concer-

nent en réalité Bernard de Morlas.
(13) Sous le titre: Yetcru statu.ta Ordinis Cluniacensis, s.l.n.d.; cf. G. or Ve-

Lous, oÿ.cit., t. I, p. 20, n. 6. Le bref aperçu de l'histoire des coutumes que donne
ce dernier auteur (pp. 19-21) demande à être corrigé par la rnisc au point de

A. Mrrrrtn, Forschu.ngen zt einigeo Qaellen der Hirsauer Bearcgung, d*rts'Vurt-
tembergisches Yierteljabrsheft liir Landesgeschicbte, t.40, 1934, pp.l47-193.
Voir aussi U. BrnrIÈnE, L'ordre rnonastique des origines au Xlle siècle , Mared-
sous, 1924, p. 198 (ch. lY: Cluny et la réforme morastique) et, du même auteur,
Les coututniers tnonastiques, dtr,s Reaue bénédictine, t.23, 1906, pp,260-267 et

t. 29, 7912, pp. 357-367.
(14) M.Flnnncorr, Vetu.s disciÿlina ntonastica, seu Collectio auctorum Ordinh

S. Benedicti ntaximam ÿartem ineditorum, qui ante sexcentos f ere annos ÿer lta-
liatn., Galliam atque Germ,anian Le rnonastica disciflina tractarunt, Paris, 1726,
pp.733-364.
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raison de son caractère pratique, de la clarté de sa présentation et du

souci de méthode qu'avait manifesté son ordonnateur (1r') .

C'est également à cette époque que les usages de Cluny auraient

été introduits en Flandre, vers 1086, par f intermédiaire de l'abbaye

d'Anchin d'où ils se seraient propagés à Affligern (1033-1087), à

Saint-Martin de Tournai (vers 1092) et, en 1102, à Saint-Bertin,
grâce aux efforts de I'abbé Lambert (16) .

Le mouvement de diffusion en Basse-Lotharingie semble s'être

déclaré plus tardivement. Il eut son origine à Liège, à l'abbaye de

Saint-Jacques, d'où les usages clunisiens, adoptés vers ll06(17),
gagnèrent aussitôt le monastère voisin de Saint-Laurent (18) ' Les ab-

bés Etienne-1e-Grand, dans la première de ces communautés, et Bé-

renger, dans la seconde, furent les chevilles ouvrières de la réforme.
A leur initiative, deux moines de chacune de leurs abbayes furent
cnvoyés au monastère de Saint-Trond pour instruire leurs confrè-
res, des usages nouveaux (11r) .

Cette introduction, qui eut lieu le ler mars 1107, n'avait pas

été obtenue sans peine par ses promoteurs. Elle fut avant tout
l'æuvre du prieur Raoul, futur abbé, dont l'énergique personnalité

(15) L.»'Acsrnv, Spicilegiutn siue collectio ueterilrn aliqrtot scriptotatn qui

in Galliae bibliotbacis delituerant, t.I, Paris, 1723, pp'641-725. La date de c.

1080 est défendue par G.orVatous, op.cit., t.l, p.20 et J.Evers, Monastic Lile
at Chtny (910-9t7), Oxford, 1931, p.6i' n.1.

116; E.S.ernr, oÿ.cit., pp. tt8-tt9 et pp.562-563, qui cite les différentes

§ources sur lesquelles il s'appuie pour tracer ce cheminement. Lc R.P. E. oe Mo-

xr,au, Histoirc de I'EglXe en Belgique, r.2., 2e éd., 194t, p. 180, n. 4, a émis cer-

iaines réserves sur la date et la réalité de I'adoption des coutumes à Affligem par

l'intermédiaire d'Anchin. Dans un mémoire dactylographié, Saint-Aity cle Yer'
dun ct la dillusion des coututnes clunisiennes (1037-1139), Louvain, 1944, pp.

103-104, Dom N. FluvcHrsaBtr attribue à l'abbé Fulgence (1039-1122) la prati-

que véritable de l'Ordo clunisien à Afflisem.

11?1 Cette datation peut ôtre fixée par recoupement grâce à un passage des

Gesta abbatum Tnrdonensiam, éd. C. orBonMeN, t. l, Liège, 1872' pp, 136'137.

Il y a donc lieu d'abandonner la date de 1103 que nous avions proposée dans

totre Etude sur le cbartrier et Ie ilomaine ile l'abbeye de saint-Jacques de Liège

(101t-1209), Liègc-Paris, 1911, p.113 et p.281 sur la foi de la Gallia cbris-

tiana, t.3, col. 980.
(181 Gesta abbatum Trudonensitm, éd. C, orBonltlN, t. I, P. 137. Cf. U.

BrnrrÈna, Monasticott belge, t,2, lère livr., Maredsots, 1928, p.37.
(s) lbid., t. 1, p.93 et p. 138.
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domine I'histoire de Saint-Trond de la fin du XIe au deuxième quart
du XIIe siècle (20) .

Né à Moustier-sur-Sambre, de parents appartenant à 7a faruilio
du chapitre de chanoinesses séculières fondé dans cetre localité (e1),
le jeune Raoul alla s'instruire aux écoles de Liège jusqu'à l'âge de

dix-huit ans. Gagné par l'exemple d'un ami, il embrassa l'état mo-
nastique à I'abbaye de Burtscheid, près d'Aix-la-Chapelle (2e). Ses

premiers pas dans l'exercice de la vie religieuse furent loin d'être
faciles. Il se heurta bien vite à l'apathie, à la tiédeur, au relâchement
de ses confrères. Dans les fonctions, qu'il assura successivement,
de costre, de maître de l'école abbatiale, de cellerier et de prévôt,
l'opposition envieuse des moines lui rendit le séjour à Burtscheid à

tel point intenable qu'il préféra quitter son monastère de profession.
Il avait entendu vanter la discipline des rnonastères de Flandre et
s'était mis en route vers cette région dans l'intention de s'y fixer
lorsque, passant une nuit à l'abbaye de Saint-Trond qui se trouvait
sur son chemin, il s'y arrêta définitivement, à la demande de l'abbé

(20) Sur ce personnage, cf. la préface de C. os BonuaN à son édition des Gas-

ta abbatu.m Tnt.donensium (Cbronique de l'abbaye d.e Saint-TrondS, t, l, Liège,
7872, pp. I-IV; S. Barlu, oÿ.cit., pp.359-369; M. MeNrrrus, Geschicl:te der la-
teiniscben Literatur cles Mittelalters, t. 3, Munich, 1911, pp. f T7-561; J. G, PnÉ-
mx, Rodulphe d.e Saint-Troncl et les principes de la critique bistorique, dans La-
tott'u.s, t. t, 1946, pp. 141-1;3; A. Bourmrv, Carnina Trud.onensia, dars Mélanges

loseÿb cle Gbellinch, Gembloux, 1911, pp. t 8l-601, qui cite d'autres études de

détail consacrées à l'activité littéraire de l'abbé de Saint-Trond.
(21) Sur ce chapitre, cf. les articles de G. Drsnv, Mozslier-ntr Sambre, ab-

baye mérouingienne, dans Annales de la Société archéologiqte de Namur, t,45,
1949-7950; Note sur le sens du mot capituhn, drns Arcbiuurn Latinitatis Me-
dii Aeui, t.20,19t0, pp.245-254; Deux actes pontificaux inédits du Xllle siècle

ÿour le cbapitre de Moustier-sur-Sambre, dans Bulletin de l'lnstitut bistorique
belge d.e Rorne, L2t, 1949, pp. 1-11. On consultera toujours l'ouvrage de

V. Barrtrn, Le cbaPitre noblc de Moustier-sr.r-Sambre, 1885.
(22) Sur I'abbaye de Burrscheid, cf. Ch. Qutx, Gescbichte der ehemaligen

Reiches-Abtei Burtscheid, Aachen, 1834. Le monastère fut, au début du
XIe siècle, peuplé par des moines byzantins, dont l'instabilité inquiétait le clergé
autochtone. C'est pourquoi l'élément calabrais fut peu à peu remplacé par des

apports occidentaux. N. Huvcsrnarx'r, Moines et clercs italiens en Lotbaringie
(Yllle-Xlle siàcle), dans Annales du XXXllle Congrès de la Fédération arcbéolo-
gique et lsistorique tle Belgique (Tournai, 1949), t..2, l9tl, pp. 100-102, a bien
mis en lumière cette évolution. D'après laGallia cbristiana, t. 3, col. 1028, Raoul
serait entré à Burtscheid sous l'abbatiat d'Azelin ,,cujus nitnia simplicitas et gra-
uis senectus sPirituale et temÿorale bonum clef luere siuerat".
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Thierry. La charge de prieur, qu'il recueillit à la mort de Boson (23) ,

lui permit d'appliquer le programme de réforme qu'il méditait de-

puis longtemps. Sans être dissolue, l'abbaye de Saint-Trond souf-

frait de la médiocrité de ses effectifs. Pour remédier à cette carence,

l'abbé avait été obligé d'accueillir des moines gyrovagues, échappés

de leurs monastères, qui entretenaient dans la communauté un es-

prit d'indiscipline et d'instabilité peu propice au maintien rigoureux
de l'observance.

Raoul s'attacha surtout à supprimer les fantaisies vestimentaires,

les prouesses équestres des Rogations, les visites trop fréquentes des

prêtres séculiers et des laïcs, et le vice de propriété. De tou§ ces

abus, la chronique de l'abbaye nous a laissé des exemples et des des-

criptions fort pittoresques (24).

Quel principes le prieur appliquait-il dans l'élaboration de son

programme?
Il semble bien qu'il ait été uniquement soucieux de retourner a

Ia tradition locale dans sa pureté originelle, à s'inspirer plus étroite-

ment des recommandations que I'expérience éprouvée des seniores

avait transmises, de générations en générations, aux recentiores, Afin
d'éviter tout mécompte, Raoul ne cessait d'interroger les doyens

d'âge sur l'interprétation de la règle bénédictine à Saint-Trond aux

temps de l'antique ferveur (25) .

(23) En réalité, ce Boson portait le titre de doyen (lecanus), qui est une

terminologie empruntée à la réforme de Gorze et à laquelle Cluny substituera

cclle de p]l,jew (ÿrior). Le conrinuareur de Raoul prend d'ailleurs soin de souli-

gner ce changemenr (1.1, p.213)t Boso decanus, quia sic tunc in illo ueteri or-

dine appellabatur, qti modo in hti lrior uocalur. De fait, dès le moment où

Raoul succède à Boson, on le voit prendre le tirre exclusif de prieur. K. Har-
LINcER, oÿ. cit., t.2, pp.82t-868 a examiné cette évolution d'une manière ap-

profondie.
(, Gestd abbatum Trtdonensium, éd. C. or BorltaN, t. 1, PP'123-126 et

pp. 130-131. K. Hantucrn, o!.cit., t.2, Pp.773-77t, les a commentés avec

érudition.
(\ lbid., pp. 123-124: ,,Qui [Rodulfus] statim accingens se ad emendetio-

nem ordinis cotidie in capitulo et extfa capitulum conferebat cum senioribus,

qualis et quomodo antiquitus ordo in monasterio priori et claustro adhuc stante

tenefetur. Quibus consuetudines plenas honestissimae gravitatis et religionis anti-

qui monasterii illi demonstrantibus, suadebat illis benigna arte, mollique et paula-

tim procedente informabat vestigio, ut attemptarent eas po§se recipere, et ânti-

quam inustae illis infamiae rubiginem sic aliquando vel tandem abradere".
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Il était prieur depuis un cerrain nombre d'années lorsqu'il apprir
l'adoption des coutumes de Ciuny par les deux abbayes liégeoises et
le bienfait spirituel que ces deux communaurés en avait retiré. Dès
ce moment, il multiplia les démarches auprès de l'abbé Thierry pour
en obtenir l'introduction à Saint-Trond.

,,Votre science et votre réputation ne sont pas moins grandes,
disait-il à son supérieur, que celles d'Etienne de Saint-Jacques er de
Bérenger de Saint-Laurent; notre abbayc est plus ancienne, elle est
plus connue que les deux r-nonastères liégeois. Il convient donc quc
son bon renom spirituel ne soit pas moins solidement établi parmi
les homrnes ni jugé moins digne auprès de Dieu" (26) .

Le plaidoyer étart habile et l'abbé Thierry était tout disposé à se

laisser convaincre. Mais il n'en érair pas de même au scin de la
colllmunauté dont certains membres nc cachaient par leur résistânce
aux projets du prieur. Pour calmer les esprits, celui-ci crut opportun
de s'éloigner quelque temps de Saint-Trond. Cette absence ne fut
pas de longue durée. Ceux qui avaient été les plus fermes à s'oppo-.
ser aux efforts de Raoul reconnurent bientôt tout ce qu'ils avaient
perdu en se privant de ses conseils. Aussi réclamèrent-ils son rap-
pel auprès de leur abbé et s'engagèrent-ils à accepter f introduction
des coutumes clunisiennes à Saint-Trond avant la fin de l'année.
Dès son retour, Raoul se tint en rapport étroit avec Etienne dc
Saint-Jacques et Bérenger de Saint-Laurent afin de mettre au point
la réforme.

Bien que celle-ci ait été introduite à |'abbaye de Saint-Trond par
7a mi.nor pars, eTle suscita immédiatemenr un zèle généreux chez les

plus jeunes des moines. Les éléments irréductibles quittèrent le mo-
nastère. En outre, Raoul avait pris la sage précaution de retenir au-
delà du terme normal et jusqu'à ce que la réforme fut officielle-
ment adoptée ceux qui étaient aux écoles, afin que leur passage dans
la communauté n'ait pas à souffrir d'une interruption pendant la-
quelle ils eussent eté gâtés par la séduction d'une règle rrop facile.
Au moment où ces cinq adultes quittaient les écoles, y entraient, le

e() Ibid., pp. 136-137: ,,Decere enim cum [Theodericum], aiebet lRodul-
fusl, cum non minoris csset scientiae et gloriae in saeculo quam illi, et locus nos-
ter antiquioris et f amosioris esser nominis, ut in religione et spiritualibus non
obscurior apud homincs neque indignior apud Deum inveniretur".
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jour même de l'adoption des coutumes, cinq adolescents: la relève
était faite(27).

Deux mois à peine après cet événement, l'abbé mourait, le 2i
avril 1107. Sa succession fut l'enjeu d'une lutte entre Flermann et.

le prieur Raoul, dont ce dernier sortit finalement vainquetr, le 23

février 1108. Jusqu'en 1136, la charge abbatiale dont il était revêtu
donnerait à Raoul pleine autorité pour renforcer les progrès des

idées clunisiennes auxquelles il avait consacré son activiré réforma-
trice.

Les détails de tous ces événements, dont on n'a fait jusqu'ici
qu'esquisser les lignes générales, ont été racontés par l'abbé Raoul
lui-même et par son continuateur, âvec une verve dont on trouye peu

d'exemples aussi suggestifs dans les chroniques monastiques médié-
vales ('8) . Ils situent avec exactitude la nature des liens qui unis-
sent désorrnais l'abbaye de Saint-Trond à l'abbaye de Cluny.

Les auteurs qui ont étudié le développelnent de l'organisation
clunisienne ont pu différer entre eux sur la datation des étapes

successives de cette évolution, rnais ils s'accordent, en général, pour
reconnaître que la dépendance par rapport à Cluny comportait trois
degrés ('n) . L. R,P. E. de Moreau les a fort bien définis en distin-

(7) Les Gesta abbatu.ru Trudonensiu.tn, éd. C.»EBonMaN, tl, pp.93-94,
nous ont conservé les noms de ces dix moines.

K. Her,rtlcrn, o!.cit., t. I, pp.480-484, a mal interprété le passage. Trom-
pé par une lecture trop rapide, il a cru que cinq adolescents avaient quitté l'ab-
baye pour marquer leur opposition à l'introduction des coutumes clunisiennes.

Cette traduction est notamment controuvée par le fait que Raoul, dénombrant
à ce moment les effectifs du monastère, écrit: ,,Inter maiores et minores era-
mus XVII", et il ajoute que c'est avec ces 17 moines, dans lesquels sont compris

les I pu.eri, que l'on commença à suivre, à Saint-Trond, la nouvelle observance

dans des sentiments de ferveur digne d'éloges. La méprise de K. HeurNcsn le

conduit ainsi à exagérer l'opposition qui s'est manifestée entre Gorze et Cluny
à Saint-Trond - dont il semble faire un exemple typique - de rnême qu'il nous
paraîr attacher trop de crédit ct d'importance aux termes péjoratifs que Raoul

emploie pour désigner l'ancien orclo. Cette ,,Reformrhetorik", ce jargon partisan
de Raoul et la dureté des expressions qu'il emploie lorsqu'il parle de la ,,Misch-
observanz", ne doivent pas nous abuser. Pierre le Vénérable et saint Bernard
n'ont-ils pas échangé les reparties les plus vives, sans cesser de s'estimer et de se

consulter ?

e\ tuid., t. 1, pp. 93-e4, 98-141.
(2e) Rappel des différentes opinions dans G. »n Vetous, oÿ. cit, t.2, pp. 8 et

suivantes,
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guânt les catégories suivântes: ,,celle des abbayes réformées et ayant
admis les coutumes clunisiennes, sans être soumises à la juridiction
de 1'abbaye-mère; celle des abbayes et des prieurés dépendant de

l'abbé de Cluny immédiatement ou médiatement, c'est-à-dire par
l'intermédiaire d'un abbé, élu en général avec l'autorisation de l'ab-
bé de Cluny; enfin celle des prieurés dans lesquels l'abbé de Clunv
exerce un droit absolu de contrôle, d'institution ou de destitution
des prieurs" (30),

Comrne Saint-Jacques et Saint-Laurent de Liège, Saint-Tronci
appartenait au premier de ces groupes. Les relations que l'abbaye
inaugure ainsi avec Cluny sauvegardent son indépendance juridi-
que. Elle accueille simplement, avec soumission et bon vouloir, les

instructeurs qu'elle a réclamés aux deux monâstères liégeois.

Quels moyens ces quatre moines avaient-ils à leur disposition pour
lrlener à bien cette tâche d'initiation?

Il était naturel que les coutumes de Cluny reflétassent en quel-
que sorte l'idéal que la grande abbaye entendait propager dans toute
I'Europe occidentale. Mais pour leurs commentateurs actuels comme

pour les moines de Saint-Trond à qui on demandait de les appli-
quer, elles se présentaient avant tout comme un recueil de pres-

criptions scrupuleuses réglant, dans les moindres détails, l'activité
quotidienne du monastère, calquée sur celle de Cluny: l'horaire
de la journée, le programme des occupations des moines, les attri-
butions des dignitaires, les râpports du monastère avec I'extérieur,
la manière de réciter I'office, d'exécuter le chant liturgique, de

manger, de se vêtir, et même de se chausser.,.

On comprend que I'adoption d'un code aussi minutieux par des

religieux qui avaient été formés dans le respect d'autres traditions et

l'exercice d'une routinc séculaire ait suscité chcz les plus âgés, les

plus conformistes ou les rrroins zélés d'entre eux, quelque répugnan-
ce. On devine aussi que cet âpprentissage délicat ne pouvait se baser

sur un enseignement strictement oral. Puisque I'abbaye-mère avait
elle-même compris très tôt la nécessité d'une transcription de la loi
non-écrite, il ne peut faire de doute que les instructeurs délégués à

Saint-Trond avaient un texte à offrir à I'attention de leurs con-

frères. Ils pouvaient laisser à la drsposition de ces derniers I'exem-

(30) E. »E Monrau, Histoire d.e I'Eglise en Belgique, t.2, 2e éd., Bruxelles,

L945, p. 778.
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plaire qu'ils avaient apporté de Saint-Jacques ou de Saint-Laurent;
il leur était loisible aussi d'en encourager la copie à Saint-Trond.

Subsisterait-il aujourd'hui un témoin de la pénétration clunisien-
ne à Saint-Trond au début du XIIe siècle?

A première vue, il semble qu'on puisse répondre affirmativement
à cette question.

La Bibliothèque de I'Université de Liège conserve, sous le no

7420, un manuscrit de l'Ordo Chr.niacensis de Bernard. Ecrit au

XIIe siècle, le codex nous est parvenu dans un état de conservation
fort médiocre. Comme couverture, quatre feuillets de parchemi;r
contenant un fragment des homélies de saint Grégoire-1e-Grand,
transcrites au IXe siècle (:r1) , n'ont fourni qu'une protection pré-
caire aux six cahiers aujourd'hui subsistants. Le relâchcment de la
couvertlrre a provoqué la perte d'un cahier et facilité le frottement
des feuillets tout en altérant l'écriture, effacée ou maculée en

maint endroit. Le parchemin de rebut qui a servi de support au

texte, les dimensions rnoins grandes du dernier cahier pü rapport
aux autres, indiquent assez clairerrrent que le codex a été considéré

et utilisé, dès l'origine, comme un manuscrit de ,,fatigue" et non
comme un exemplaire de bibliothèque (3:).

Malgré toutes ces déficiences, atténuées d'ailleurs par la présence

de deux lettrines {inement tracées à l'encre rouge, l'identification
du texte n'offre aucune difficulté. Comme dans l'édition de Flerr-
gott, l'æuyre s'ouvre par la lettre de Bernard à Hugues de Cluny,
dans laquelle le moine rappelle à son abbé les motifs qui l'ont incité
à entreprendre son travail. Suivent les six premiers chapitres sur

les officiers du monastère, présentés dans le même ordre que l'édi-

(31) En voici une brève description: parchemin; 4 {euillets; 0,3t0X 0,275 m.;

écriture du IXe siècle; au centre du fol.12", note d'appartenance du XVIe siècle:

Liber monasterii Sancti Tru.donis. Le fragment correspond à l'homélie XVII du

livre I, adressée aux évêques dans le baptistère du Latran, depuis la fin du § 2

(P.L,, t.76, co1.1139) linc. post veniens per amoris sui praesentiam illustret],
et à l'homélie XIX du livre I, adressée au peuple à la basilique de Saint-Laurent,

col.11t4 finc. Cum venissent ergo...] au milieu du § Z et dernier, col. 1119

[des. orationes vestras fugit draco...]. Le fragment figure dans le fonds des ma-

nuscrits de la Bibliothèque de l'Université de Liège, sous la cote J248.

(32) Notice du catalogue: parchemin; 48 feuillets; dimensions maxima:

0,273 X 0,19 5 m.; XIIe siècle; les 40 premiers feuillets sont à deux colonnes.

Au bas du fol. 1 vo, il y a la note (XVIc siècle): Liber rnonasterii Sancti Trudonis,
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tion de 1726. Du chapitre 7, consacré au granatarius, il ne subsiste
que Ie début. A cet endroit, on constate une lacune couvrant les

chapitres 7 (partint) à 76 et 18 à 21 que devait contenir le deuxiè-
me cahier perdu. Au début du troisième cahier (fol.lz") figure le
fragment du ch.23. Jusqu'au ch.28, notre manuscrit reproduit le
texte de Flerrgott, puis il passe aux ch. ti à 37, revient art ch.22,
saute au ch.44, fait un bond jusqu'aux ch.7l à 7), intercale
entre ce dernier et le ch. suivant un passage original relatif à l'Y pa-
pante, retourne aux ch. 29 à 34, avance par groupe de trois, des

ch. +S à l0 et 56 à t8. A ce moment, se place un second apax: Dc
of ferenda facienda. Suit un enchaînement plus cohérent, qui con-
tient les ch. ig à 68 et une phrase du ch.70. La présence d'une
deuxième transcription du ch.7l et un brusque recul au ch.tZ jet-
tent une nouvelle note imprévue. Se succèdent alors les ch. it à tr,
46-47, et le ms. 1420 se clôt assez curieusement sur une apprécia.
tion ambiguë du caractère coërcitif des coutumes. Enfin il ne con-
tient pas la deuxième partie de l'Ordo, comportant 34 chapitres
spécialement consacrés à la liturgie.

Le ms. présente donc un texte aitéré des coutumes. Cette consta-
tation nous inciterait à rechercher dans quelle famille ou clans

quel groupe il pourrait éventuellernent s'insérer. Dans l'état actuel

de la documentation, cette enquête doit se réduire à quelques coups
de sonde. A notre connaissance, il n'existe aucune étude sur la tra-
dition manuscrite de l'Ordo Cluniacensis Bernardi, Nous nous bor-
nerons donc aujourd'hui à quelques données fragmentaires.

Dans son édition de 1726, Marquard Flerrgott reprenait le texte
imprimé pour la première fois au XVIIe siècle à l'usage exclusif des

monastères bénédictins de France. Le savant moine de Saint-Blaise

n'entendit pas procurer une réimpression pure et simple des Coutu-
rnes de Bernard, Pour en corriger les notnbreuses erreurs, il se servit
surtout d'un ms. de Saint-Germain-des-Prés, en indiquant de temps
à autre quelques variantes tirées d'exemplaires qu'il omit de locali-
ser ou d'identifier (33) .

(33) M.Hrnrcorr, op. cit., p. 133: ,,... ad usus privatos tânrum a Cluniacen-
sibus exactum est ante aliquot annos earum Ilucubrationum Bernardi] exem-
plar, quod ab infinitis propemodum mendis purgatum, et ad fidem ms. codicis
sancti Germani a Pratis hic castigatum damus",
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Au début du XVIIe siècle, Dom Martin Marrier, profès de Saint-
Martin-des-Champs, en possédait un autre exemplaire qu'André
Duchesne utilisa pour éditer la lettre-préface de Bernard à Hugues
de Cluny (3{; . Mais le collaborateur de Dom Marrier connaissait un
troisième manuscrit, plus ancien que le précédent, et précédé d'un
quatrain en vers léonins, que lui avait montré l'abbé de Saint-Etien-
ne de Nevers (35) . Ajoutons à ces exemplaires ceux qui furent signa-
lés et consultés par Martène et d'Achery (''o) , .t nous aurons énu-
méré ceux dont il est possible de noter I'existence à un moment
donné.

Mais combien en possède-t-on réellement?
Un premier recensement permet d'en découvrir trois à la Biblio-

thèque Nationale de Paris et un à la Landesbibliothek de Darm-
stadt(37). Le cinquième exemplaire n'est âutre que notre ms. 1420

de Saint-Trond.

(31) A.Qurncrrarus [4. DucHrsur], Notae ad Bibliotbeca'n Cluniacensem,

Paris, col.23.
('"') Io., ibid:: ,,Sed et alium nobis aliquanto vetustiorum [codicem] exhi-

buit Prior S. Stephani Nivernensis, ex cuius etiam fronte quatuor hos versus

exscripsimus:
Monacbe, qai Christi lieri ÿugil arripuisti
Ut pt.gnare scias boc opu insficias
Lex sub qua tiuis qaae sit, cognoscere si lis
Nosse quil haec habeat ÿagina non fiigeat."

Ce quatr*in sert de conclusion à l'édition de Herrgott, p.364,
(36) Cf. P. CaLENorNr, art. cit., col. tt9-t60; L. o'AcHerv, op. cit., t. 1, p. 641,

(s?) D'après G. or Verous, op.cit., r.I, p. XIII; 1' B.N., ms. lat. 1387i
(début du XIIe siècle;2" 8.N., ms. Iat.2481 (XIIIe-XIVe s.); 3'8.N., ms. lat.
942 (copie XVIIIe s.) Sur le ms. lat. 1387J, cf. Reuue des sciences religieuses,

t.4, 1924, p.13, n.2; Journal ol Tbeological Sttdies, t. lt, p.182; Histoitc
littirairc de la France, t.7, 59î-597; L.Dursrr, Fonds de Cluni, pp.313-314,
n. 197; CarnoL, Dictionnaire d'arcbéologie cbrétienne, sub verbo Clu.ni, 2084

et 2089. Le ms. viendrait de Cluny; il a été porté au XVIIIe siècle à Saint-Ger-

main-des-Prés (n' 804, puis 1231). Quant au ms. lat' 2481, qur porte une note

d'appartenance du monastère de Saint-Chéron, dioc. de Chartres, et est conservé

dans une reliure au chiffre d'Henri II, il ne semble pas, malgré la référence de

G. de Valous, qu'il contienne le texte des coutumes de Cluny. Je dois ces pre-

miers renseignements à l'amabilité de M. Jacques Mon{rin, bibliothécaire au Dé-

partement des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale, qui m'a promis un com-

plément d'information. Sur le ms. de Darmstadt (n'891), cf. P. Vorr, Dle

Prof esst'ormel uon Meersser, dans Reuue bénédictine, t. t7, 1939, pp.20l-212
qui en a édité un fragment. Ce coutumier a été apporté à Maria-Laach, en 1113,
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On songerait évidemment à rapprocher les mss. signalés des mss.

subsistants pour voir si l'un ou l'autre des premiers ne pourrait éven-
tuellement s'identifier à I'un ou l'autre des derniers.

Cet essai de confrontation esr r-nalheureusement illusoire: des mss.

Marrier et d'Achery on ne connaît que le texte de la lettre-préface,
des autres rien ou presque rien. Encore l'édition de d'Achery ne

prétend-elle êtrc une transcription rigoureuse: elle revêt une valeur
purement informative. Non seulement les coquilles sont nombreu-
ses, mais le savant bénédictin omet sciemment tout un passage de

la préface ('") . Dans cette dernière, il n'existe qu'une seule variante
digne d'attention: l'adresse de Bernard à Hugues de Cluny porte
tantôt le n-rot reforntatori, tantôt Ia leçon inforwatori. On ne peut
donc présenter ic bilan sur d'aussi rnaigres données, mais ce procès-
verbal suffirait à montrer l'utilité d'une enquête approfondie sur
Ie stemrna codicum des coutumes clunisiennes de Bernard, prépara-
toire à une édition plus critique que celle de Marquard Flerrgott.

Le seul élément certain reste la localisation du ms.7420l. il était
destiné à I'abbaye de Saint-Trond, comtne le prouve sans équivoque
la teneur de la formule de donation des enfants au monastère: Ego

frater ille offero Deo et Sancto Trudoni puerum...(3e)

Du même coup, on serait tenté d'en tirer un deuxième élément
de certitude et de conclure que la transcription du ms. 1420 est

étroitement liée à I'introduction des coutumes dc Cluny à Saint-
Trond en 1107.

Il n'en est rien cependant.

Dans une étude antérieure, nous avons pu fixer la date de trans-
criprion du r.ns. en utilisant des critères dont la diversité accroît la

par la colonie de moines venus d'Affligem. Cf. N. Fluvcnnr,rBxr, olt'cit', pp.

100- 101. lJn coutumier de Saint-Bénigne de Dijon, révisé par l'abbé Jarenton
(t c.1113) (8.N., coll. de Bourgogne, t.II, fol.19-139), reprendrait en grande

partie le texte de Bernard. Cf. L. Cnorrarox, Histoire de l'église Saint-Bénigne de

Dijon, Dijon, 1900' p. 346.

1:r8; Il imprime i.mfilea au lieu de implet eq après repraesento, saute la phrase

qui va de ucstra qui|fe grutia à t'igilanter attentlo" L'Anen final n'cst pas re-

produit.
(3e) Bibtiorhèque de l'Université de Liège, ms. 1420, î.o1. 14v", col.2. Dans

l'édition de M. Hrnncorr, pârs I, c' XXVII (De fueris), p.200, Ia formule com-

mence comme suit: Ego frater ille offero Deo, et sanctis Aÿostolis eius Petro et

Paulo, bunc Pucrum...
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signification du regroupement qui s'opère grâce à eux.

L'écriture des différents scribes qui ont contribué à la rédaction
du ms. l42O appartient, par son caractère gothique, à la seconde

moitié du XIIe siècle. La forme et le style des deux lettrines qui
décorent les fol. lvo et 2ro trahissent un stade d'évolution qui se

place à la même période. En outre, le ms. 1420 s'insère dans un
groupe de mss. de Saint-Trond que les données historiques rappro-
chent des années 1165-1170. Enfin, le ms. contient lui-même, en

tête et à la fin, des textes rédigés pendant cette époque et dont l'un
porte la date de 1167 (\.

Nous pouvons donc raisonnablement fixer aux environs de cette

dernière année la transcription du rns. des coutumes.

Par conséquent, il reste à chercher dans ce cadre chronologique les

événements de Saint-Trond qui auraient été marqués par l'em-
preinte de Cluny.

Ces faits existent; mais pour les expliquer, il convient d'abandon-
ner un moment l'examen des coutumes et d'aborder l'étude d'un
autre aspect caractéristique de la pénétration clunisienne dans nos

provinces: la fondation des prieurés.

L'excellent travail que leur a consacré jadis Joseph Halkin n'a

pas encore été remplacé et c'est lui qui, tout naturellement, va nous

introduire au cæur de la question (41) '

Comme le rappelle notre devancier ({2) , Saint-Pierre d'Aywaille
fut le premier prieuré que Cluny installa dans le diocèse de Liège et

(a0) Pour plus de détails sur la justification de ce groupement, cf. J. Srtrxxox,
Dontments inétlits su.r l'organisation domaniale de l'abbaye de Saint-Trond au

Xlle siècle, dzirts Billetin de la Comtnission royale d'bistoire, tll4, 1949, pp.

169-180 et Du lectionnaire de Saint-Trond aux Euangiles d'Auerbode. Cott-

tribation à l'étltde de la rninialure'rnosdrre au Xlle siècle, dans Scriptorium, t.7,
7953, pp.42-43'

(a1) J. HarrrN, Les lriearés belges de l'Ordre de Cluny. l: Les prieurés cla-
nisiens de l'ancien diocèse de Liège, dans Bulletin d.e la Société d'art et d'histoire

du diocèse de Liège, t.10, 1896, pp.1-143. Le système clunisien de prieurés en

général a été étudié par G. ScHnrtnnx, Gemeinscbalten des Mittelalters, Münster,

1948, pp.89-97 et PP.429-433.
(42) ID., o!,cit., p. 12 et p.82 (Cdrta de allodio Aqtaliel. N'ayant pu iden-

tifier le prieuré d'Aywaille dans la liste fournie par Dom M. Menurn (oÿ.cit,,

col.lTot-l7tZ), J.Evar.rs (oÿ.cit.) ne I'a pas fait figurer dans la carte dcs éta-

blissements monastiques directement dépendants de l'abbé de Cluny en France

en Belgique et en Suisse, qu'elle intercale entre les pp.18 ct 19.
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dans nos anciennes provinces. Sa fondation est l'ceuvre d'une cer-
taine comtesse Reine qui, devenue veuve, se retirâ à l'abbaye cluni-
sienne de Marcigny dans le diocèse d'Autun. Dans un acte d'une
verbosité et d'une préciosité oratoire extrâordinaires, cette pieuse

femme abandonna, en 1088, au monastère qui l'avait accueillie, les

domaines allodiaux qu'elle possédait à Aywaille et à Rachamps. Peu
près, I'abbé Hugues I"' de Cluny édifia sur le premier de ces biens
un prieuré de sa juridiction.

Trois ans plus tard, en 1091, ia famille du comte Gislebertde
Clermont cédait à I'abbaye de Cluny une église dédiée à saint Sym-
phorien, située dans une partie boisée du Condroz, non loin dc
Liège. Occupé par un prieur et trois rnoines qui y célébraient l'of-
fice suivant les usages clunisiens, le prieuré bénéficia, au cours du
XIIe siècle, de libéralités qui enrichirent son domaine, et une nou-
velle église fut bâtie gui reçut saint Séverin comme nouveau pâtron.
C'est sous ce vocable que Ie sanctuaire est bien connu des archéolo-
gues qui admirent, dans la perfectron de ses formes, un des chefs-
d'euvre de l'architecture romane en pays mosan (43) .

La troisième étape de cette implantation clunisienne est affir-
mée par la fondation du prieuré de Bertrée, près de Flannut, dont
I'histoire, au cours d'une longue période du XIIe siècle, se rattache
directement à celle de l'abbaye de Saint-Trond.

Le texte qui consacre l'existence de l'établissement est une charte,
délivrée en ll24 par Albéron I"', évêque de Liège (aa) .

IJn certain Gautier de Trognée y donne à Cluny l'église de

Bertrée, ses appârtenances à Hannut, Pousset, Trognée, Avernas, à

la condition que les moines délégués par l'abbé de Cluny y jouiront

(ns) Io., op.cit., pp. 25-27 et 8t. L'érude la plus récente sur le sancruaire
est due à A. DncaNo, L'église ron dfle Saints-Pierre-et-Paal de Saint-Séuerin en

Condroz, dans Bulletin de l'lnstitut arcbéologique liégeois, t.6t, 194t, pp,47-
1i9. Dom Ph. ScHurrz, Histoire d.e I'ord.re de Saiot-Benoit, t,2, Maredsous,

1942, pp.231-232, rappelle opportunément que cette église est !a première con-
struction d'influence française au pays de Liège.

(aa) Nous suivons le texte édité par M. Menntrn, op.cit., col, 1387-1389
d'après le cartulaire de Cluny (Paris, B.N., ms. fonds latin i4i8, fol.42l. Voir
les références aux eutres éditions dans J. HatxrN, ofr.cit., p.86 (Docummts,lll).
Il existe une version interpolée de cette charte dans un vidimus dù 6 a'tril 1261,
Cf. M. YrNs, Une cbarte fausse d'Albéron. Un uiilittr.us suspect de Henri de

Gueldre, drns Leodium, t.34,1947, pp.7-76.
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de la plénitude des droits qu'y exerçait le donateur. De même,

les beneficiali du domaine prêteront au prieur la fidelitas et le ser-

uitiuru qu'ils rendaient à Gautier de Trognée. La communâuté
installée à Bertrée sera simplement tenue d'acquitter chaque année,

à Pâques, un denier liégeois d'or à Cluny. Suivent des clauses dé-

taillées, fort intéressantes, sur I'avouerie, mais qu'il n'y a pas lieu

d'examiner ici, et le docurrent se clôt sur la liste des térnoins qgi

assistèrent à la confirmation de ces dispositions Par l'évêque, lors

du synode général. On y remarque, entre autres' Gislebert comte

de Duras.
Dès l'origine, cependant, I'application de cette constitutio fut

viciée par la négligence de I'abbé de Cluny' Alors qu'un article de

la charte épiscopale énonçait, à l'adresse de ce dernier, I'interdiction
de transférer l'église de Bertrée sous la juridiction d'we autre cella

ou d'un autre prieur (45) , Pierre le Vénérable confia Notre-Dame de

Bertrée à des moines du prieuré clunisien de Coincy, au diocèse de

Soissons. S'il faut en croire les protestations qu'adressèrent l'évêque

de Liège et Gautier de Trognée à I'abbé de Cluny entre 1124-1727,

ces religieux étaient loin de briller par leur discipline, leur zèle et

leurs qualités administratives (a6) . L'abbé de Cluny se rendit aux

légitimes exigences de I'évêque et du donateur, mais aucun docu-

menr ne révèle la date à laquelle il résolut de corriger la situation.

Il est en tout cas certain qu'avant 114i, il confia la direction du

prieuré de Bertrée et le soin d'en poursuivre activement la réforme

à un moine nommé Gérard (47) .

(\ Ibid., col. 1389: ,,Et hoc quoque statutum est ut prior ipsius ecclesiae

cum fratribus suis ad nullum alium pertineet vel alicui cellae appcndat nisi ad

abbatum er priorem Cluniacensis monasterii. Quod si aliter abbas Cluniacensis

facerc voluerit, scilicet ut sub providentia vel potestate alicuius cellae vel prioris

alterius hânc transponat ecclesiam, episcopus Leodiensis et advocatus prohibeat

fieri er in defensione atque arbitrio sir eorum hoc privilegium et hanc constitu-

tionem retinere et tueri in perpetuum".
(a6; Charte originale non datée (1124-1127) conservée à la Bibliothèque Na-

tionale de Paris, coll. de Bourgogne, vol' 80, n" 234. Ed. J. HaKrN, Albéron

l" éaêqne le Liège, dâlns Bulletin de la Sociétô d'art et il'bistoire dt' diocàse le
Liège, t. 8, p. 3 I 3 où figure également le texte de la charte de l'évêque Albéron I'",
datée de 7127.

(47) Les seuls repères chronologiques de I'accession de Gérard au Souverfle-

ment de Bertrée sont fournis par la lettre déjà citée de Pierre le Vénérable à

l'évêque de Liège Albéron II (1136-114t) et l'installation, en 1141, de Gérard
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Le choix de cette personnalité pour présider aux destinées de Ber-
trée dénote, chez Pierre le Vénérable, le souci de réparer, pâr un
geste d'une évidente habileté politique, la maiadresse qu'il avait
commise en confiant d'abord Bertrée à des moines étrangers. Le
nouveau prieur était, en effer, un enfant du pays. Fils de Gislebert,
comte de Duras, frère d'Otton qui succéda à son père dans la di-
gnité comtale, il était ainsi petit-cousin d'Arnoul II, comte de Looz,
et membre de la farnille la plus élevée dans l'échelle sociale de la
Hesbaye liégeoise (a8) .

Moine de Cluny, Gérard était naturellement appelé à faire de
temps à aurre des séjours à son abbaye de profession (ae) . C,est en
7745, au cours d'une de ces retraites, qu'il vit arriver aux portes du
monastère bourguignon quelques moines de Saint-Trond chargés
de I'inviter à accepter la direction de leur communauté, laissée va-
cante par le décès de 1'abbé Folcard 11"1 . Déférant à leur désir, Gé-
rard de Duras prit possession de la charge abbatiale le 2I juillet
ll4t (51). Saint-Trond renouait ainsi, pour la seconde fois, des liens
directs avec Cluny.

A première vue, le choix des moines de Saint-Trond pourrait
nous étonner, si cette démarche ne révélait la mêrne finesse diplo-
matique qui avait inspiré la décision de l'abbé de Cluny quelques
années plus tôt.

Pour la comrnunâuré bénédictine, le nom des Duras (52) était loin
d'évoquer des souvenirs toujours agréables et paisibles. Les rrenrc
premières années du XIIe siècle avaient été marquées par les que-
relles qui opposèrent Thierry et Raoul, abbé de Saint-Trond d'un:

comme abbé de Saint-Trond.
(48) Cf. A. HeNsav, L'ancien comté et les anciens comles tle Looz. Notes

critiques, d.ans Mélanges d'histoire olf erts à Henri Pirenne, t. l, Bruxellesl
1926, pp.789-200 (Tablcau généalogique, p. t99).

({0) L" Gallia cl:ristiata, r. 3, col.960 fait de Gérard un moine dc Saint_
Trond. Suivant J. HarrrN, oÿ.cit., r.. 10, 1896, p.188, rien n'autorise cette af-
firmation. On peut attribuer la qualité de profès de Cluny à Gérard en se
basant sur le fait que Pierre lc vénérable ne pouvait confier le gouvernement de
Bertrée qu'à un moine de sa juridiction.

(50) Gesta abbatun Tradonensium, éd. C. or BonlraN, t 2, p. Zg.
(\ tbid.
(52) Duras, prov. de Limbourg, arr. Flasselt, cant. Saint-Trond, à 4 km. au

N.O. de cette dernière localité.
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part et Gislebert, comte de Duras d'autre part, en sa qualité de

sous-avoué du monastère (u,) . Brouilles et réconciliâtions se succè-

dent entre Thierry et Gislebert sur des questions où les intérêts

matériels du comte sont évidemment en jeu. En 1107, profitant de

la mort de l'abbé, il soustrait au trésor de l'église de l'argent, de

l'orfèvrerie et des ob.iets précieux (5{) . Au moment or) l'on débat

la succession de l'abbé défunt, il impose et introduit à saint-Trond
un certain Flermann, pour l'opposer, comme candidat à la dignité

abbatiale, au prieur Raoul 155) . Entre ce dernier, finalement Promu
au gouvernemenr de l'abbaye, et Gislebert de Duras les occasions de

heurts ne manquèrent pas. Le monastère est en partie incendié en

1114, lors de la guerre que le sous-avoué de Saint-Trond mena con-

rre le comre de Louvai.t (no) . Dans la période troublée qui suivit

le décès de l'évêque de Liège otbert, Raoul esr aux côtés de Frédéric

tandis Gislebert de Duras soutient la cause de son rival Alexandre

de Juliers (57) . Mettant à profit l'absence de Raoul, nommé abbé de

Saint-Pantaléon de Cologne de ll2l à ll23,le comte de Duras

et son fils Otton disposent librement des revenus de Saint-Trond (58) .

En 1128, à l'intervention de Raoul, du duc Valeran de Limbourg

et de l,évêque de Metz Erienne, Gislebert est privé de son avouerie,

er comme, peu après, il se ligue avec son ancien rival Godefroid de

Louvain contre Valeran de Limbourg et profite de cette occasion

pour ravager les biens de Saint-Trond, il est frappé d'excommuni-

(s) Gesta abbatun Trudonensium, éd. C. or, BonrueN, t. 1, pP'9l-92, pp'

117-118.

1t+1 tbid.., t. 1, pp.97-98.

e\ btd., t. 1, p.9i. Notons, à cettc occasion' que Raoul, après avoir été

défendre ses droits auprès de l'évêque de Metz, dont I'abbaye dépendait au tem-

porel, choisit, pour effectucr les dernières étapes de son retour à saint-Trond,

à"s relris tantôt gorziens, tantôt clunisiens où il se sent à I'abri des embûches de ses

adversaires: l'évêque de Metz le confie à Azelin, prieur de saint-clément de Metz,

futur abbé de Gorze; il loge au prieuré de cons dépendant de saint-Hubert et

parvient, après un chemin pénible, à cette abbaye, oir Frédéric avait introduit,

au Xe siècle, l,observance de Gorze; de là il gagne le prieuré clunisien de saint-

symphorien-au-Bois et s'arrêrc enfin à saint-Jacques de Liège avant de rentrer à

Saint-Trond. Ci. Gesta abbatum Trudonensiutn, éd. C. or BonrvteN, t. I, pp.

10t-106.
(\ tbid., t. 1, p. l8r.
ptl lbid., r.1, PP. 192-19t.
(\ lbid., t.t, p.209.
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cation (5e). Après avoir vu son château assiégé par l'évêque de Liège,
le comte conclut finalement la paix en I 131 (60) .

On conçoit aisément avec quelle joie durent saluer cet événement
les moines d'une abbaye installée au cceur des domaines d'un puis-
sant dynaste er donr l'indépendance et la sauvegarde étaient si étroi-
tement liées aux vicissitudes de la carrière de son turbulent avoué.
En confiant au fils de ce dernier le gouvernement de leur mo-
nâstère, les moincs de Saint-Trond s'assuraient, à notre âvis, un
gage supplémentaire de sécurité (61) .

De fait, rien ne laisse supposer que la communauté ait eu à sc re-
pentir du choix qu'elle fit en 114L L'abbé Gérard met aussitôt
à profit ses relations familiales pour détruire, grâce à l'intervention
armée de son frère Otton, la maison de Macaire, maire de Haelen,
possession de l'abbaye, que cet agent avâit fortif.ié pour exercer ses

rapines et ses cxâctions (tte) . Du comre de Flandre Thierry d'Alsace
il obtient la confirmation des biens que I'abbaye possédait à Pro-
vins (63) . A sa mort, son frère Otton abandonne au monastère le
dornaine d'Alern. Gérard se voit bientôt obligé d'y défendre les
droits de Saint-Trond contre son propre neyeu, Arnoul de Looz, et
en exiger, avec succès, ia restitution à l'abbaye (6a).

Cette activité dans la défense des intérêts matériels de Saint-
Trond permet sans doute d'apprécier I'esprit d'initiative er le cou-
rage de Gérard de Duras. Mais il faut croire que la confusion rnces.
sante des affaires familiales avec la gesrion de son abbaye, qui avait
comporté au début d'évidents avanrages, avait fini par consriruer
un souci constant et finalement insupportable pour un abbé que les
témoignages contemporains nous présentent surtout comme un hom-
me d'étude, totalernent consacré à la vie intérieure. Comme sa dé-
cision fut prise, après une brève résisrance de l'évêque de Liège, en
complet âccord avec son entourage et sa communauté, il convient

fs) lbid., r.1, pp. 2r7-218.
(60) lbid., t.t, p.2r9.
((,1) lbid., t.2, p.28: ,,Quem [Gerardum] videlicer saniori usi consilio ob id

maxime elegisse vidcbantur, ur, quoniam Orto comes, frater cjusdem Gerardi,
ecclesic infestus erat, presidente eis fratre suo nihil eis ultra violentie inferret,
sed contra aliorum predonum rapacitatem bona eorum sua defensione tutaret',.

(\ lbid., pp.28-2e.
(6\ tbid., p. 30.
(6\ lbid., p.30.
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d'attribuer à ces circonstances la résignation de Gérard qui eut lieu

en I I I i (65) . L'abbé résignataire assista à l'élection de son succes-

seur, qu'il approuva de son autorité, puis, peu de temps après, gagna

la Flandre et se retira quelques anuées à l'abbaye de Saint-Pierre dc

Gand où il vécut selon la règle. Appelé de là par I'abbé de Cluny
à diriger une deuxième fois Ie prieuré de Bertrée, il donna à cettc

institution une nouvelle impulsion et la quitta au bout d'un cer-

tain temps, sur le conseil des siens, pour gagner l'abbaye de Saint-

Trond où il se retira définitivement et mourut, entouré de la con-

sidération de tous, en ll74 (66) .

Dans ce court résumé de la biographie de Gérard, moine de Clu-
ny, prieur de Bertrée et abbé de Saint-Trond, il est une Particula-
rité que je voudrais mettre spécialement en relief: son séjour à

Saint-Pierre de Gand.
Ce n'est sans doute pas la première fois que l'abbé Gérard se ren-

dait dans la grande abbaye scaldienne' Lorsque le cardinal Gérard, lé-

gat du pape, l'avait convié à assister au synode, qui se tint à Liège

en ll4!, il n'avait pas cru devoir se rendre à I'invitation de son

homonyme et avait gagné la Flandre (67) .

Gérard n'était d'ailleurs pas le premier abbé de Saint-Trond qui

empruntât cet itinéraire. Avant son élection en 1099, Thierry, qui in'
troduira bientôt à Saint-Trond les coutumes de Cluny, avait résidé

un certain temps à Saint-Pierre de Gand où il avait entrepris diffé-
rents travaux hagiographiques et littéraires (68) . Quant à son succes-

seur Raoul, que les circonstances obligent, le 1l avril 1121, à quit-
ter momentanément son abbaye, il se rend, par Louvain et Affligem,
à Saint-Pierre de Gand (o') où régnait la ferveur clunisienne depuis

que les coutumes y avaient été officiellement adoptées en 1117 (7o) '

(o\ lbid., p.31.
1aa1 tbid., r. l, pp.31-12.
(7) lbid., t. 1, pp.2e-î0.
(8) lbid., t.1, p.73 et t.2, p. 16l.

1ae7 tbid., t.l, pp. 199-200.
(\ lbid., t. 1, p.200: ,,Exuberabat tamen ejus temPore locus ille victuum

et vestitum tam sanis fratribus quam infirmis superabundanti copia, vigebantque

sub eo introducta per eum religiosa Cluniacensis ordinis studia". Cf. E. Sar-
tr,, La réforme clanisienne dans le comtô ile Flandre, darts Reaue belge de pbi-

lologie et d'bistoire, t. IX, 1930, p. 133. Une charte de Baudouin YII, comte de
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Mais les hornmes ne marchent pas seuls sur les routes favorisées
par la fortune de l'histoire. La voie qui conduit de Cologne à Bruges
ne charrie pas uniquemenr des produits commerçables (") ; les rdées,

les manifestations de la vie intellectuelle empruntent aussi ",on rra-
cé et, tout particulièrement, le rronçon de Gand à Saint-Trond, qui
en facilite l'échange et la diffusion. De cette circulation qui échappe
à un relevé statistique, je ne veux aujourd'hui chercher qu'un té-
moignage, mais qui n-re paraît digne de considération: celui de la
paléographie.

L'opportune publication en fac-similés d'un nombre considérable
de chartes antérieures à 1100, entreprise par MM. Koch et Gysse-
ling (72) , a mis clairement en lumière les caractères spécifiques de

la calligraphie originale qui fut utilisée à Saint-Pierre de Gand à

partir de I'abbé §/ichard, disciple de Richard de Saint-Vanne, qui
gouverna le monastère de l0l4 à 10t8 (?3). Visible également dans
les documents émanant de la chancellerie des comtes de Flandre la
singularité de ce tracé se marque pâr une forte brisure ou cassure

des traits, indépendante des phénomènes qui, plus tard, donneront
à la minuscule dite gothique sa physionomie bien connue (?a) . Il ne

faut pas avancer bien loin dans les Diploruata Belgica pour ren-
contrer des exemples de cette écriture cassée (75) .

Flandre, délivrée le 31 janvier ltl7, lait allusion à I'introduction des coutumes
clunisiennes à Saint-Pierre de Gand. Cl. Actes des comtes de Flandre (1071-
112S), éd. F. Vrnceurr.nrr.r, Bruxelles, 1938, n'Sl, pp. 182-188.

(71) E. Semr, Les relations économ.iques entre I'Angleterre et le continent
au haut moyen ôge, dans Le Moyen Age t. t6, 19t0, pp. 187-193, a insisté à

bon droit sur les conséquences économiques de l'ouverture de cette route au

XIe siècle.
(\ Diplomata Belgica anle annum millesimam centesimu.m scriPta, éd.

M. Gvssrrrrc et A.C.F. Kocn, Bruxclles, 19i0, 2 vol. (texte et planches).
(7\ lbid., t. 1, pp.8\-122 (Diploruatiscbe Stuclie ouer de 10e er lle eeuutse

origfualen uit de Gentse Sint-Pietersabdij).
(74) Cf. la charte par laquelle Arnoul III, comte de Flandre, donne à l'abbaye

de Saint-Hubert les alleux de Somal et de Taviers-en-ÉIesbaye (Archives de I'Etat
à Arlon, Fonds de Saint-Hubert, 1lt, A. I, éd. G.Kunrn, Cbartes le l'abbaye ile
Saint-Hubert en Ardenne, t. l, Bruxelles, lgo3, n'30). Nous en avons relevé
d'autres exemples dans des manuscrits. Cf. notre communication s:ut La m.inia-
ture dans le iliocèse ile Liège au.x Xle et Xlle siëcles, drns L'Art mosan (Journées
d'études, Paris, février l9f2), Ptis, 1953, pp.9l-93,

(75) Voir, et t.2, les planches XLVIII (1047), XLIX (1047), L (1029-l0if)
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Fait plus digne d'attention pour le sujet qui nous occuPe au-
jourd'hui: le ms. 1420 des coutumes de Cluny à l'usage de Saint'

Trond contient des traces, atténuées n-rais indiscutables, de ce gau-

chissement, notamment au fol. 9r" ("t).
A quelle personnalité attribuer cette influence?
Comme les éléments que nous avons évoquées plus haut ne per-

mettent pas de situer l'exécution du ms. 1420 avant le milieu du
XIIe siècle et qu'ils indiquent, d'une manière positive, une date peu

éloignée de I'année 1167, parmi les abbés de Saint-Trond qui ont
fait le voyage de Gand et qui ont manifesté leurs préférences clu-
nisiennes, seul Gérard de Duras peut intervenir en ordre utile.

C'est donc lui qui, selon toute vraisemblance, a inspiré la tran-
scription des couturnes clunisiennes destinées à Saint-Trond, lors de

son retour comme simple moine à son ancienne abbaye.

On pourrait évidemment s'étonner que Gérard n'ait pas mis à

profit la période pendant laquelle il avait été chargé du gouver-
nement du monastère pour stimuler, avec I'autorité plénière que

lui donnait la dignité abbatiale, la transcription des coutumes de

Bernard. Un indice supplémentaire nous aidera cependant à main-
tenir une datation proche de la période 1167-ll74t cet indice ré-
vélateur, nous le trouvons tout à la fin du manuscrit.

Le disciple d'Hugues de Cluny va terminer le chapitre relatif aux

ustensiles de cuisine. Après avoir rappelé qu'on ne peut faire cuire,

à la cuisine conventuelle, que des fèves et des légumes, il ajoute que,

si un moine veut y venir pour réchauffer son encre, cirer ses chaus-

sures ou, pendant l'hiver, sécher son linge, on le lui Permettra vo-
lontiers (77) . Mais à ce moment, le texte tourne court et le manuscrit
se clôr sur cette réflexion, tracée par une autre main, en larges ca-

ractères:

,,Dans ces matières où l'Ecriture sainte n'a pas édicté de pres-

criptions positives, la tradition du rronachisme et les règlements des

anciens ont force de loi, et ceux qui mépriseraient les coutumes ec-

avant 10i8, LI (1034-10t8), LII (1034-10tS), LIII (1034-10t8) reproduisant

des documents écrits à Saint-Pierre de Gand et qui forment des exemples-limites.

1?6; Ces caractéristiques résident, en ordre principal, dans la cassure des i,
le développement de leur assise, le fléchissement des m et des n.

(??) Ms 1420, 1o1.48v"; Orilo Cluniacensis Bernardi, éd. M. Hrnncorr, Pars I,
C.XLVII 1De suPellictilibus coquinae necessariis), pp, 240-241,
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clésiastiques doivent être ramenés par la conrrainre à leur respecr,
tout comme les profanateurs des lois divines" (î8) .

Quel sens attacher à ce commentaire final?
A mes yeux, il constitue 

- 
je n'irai pas jusqu'à dire un désaveu -mais une mise en garde prudente contre la valeur coercitive ![ue cer-

tains entendraient reconnaître à ces coutumes. Aussi rappelle-t-on
opportunément que l'on se trouve ici, non sur le terrain des pré-
ceptes, mais dans le libre domaine des conseils. Très significative
aussi me paraît être l'invocation aux prescriptions établies par les
anciens, aux instituta ntaiorutn. C'est exactement le même argument
qu'avaient fait valoir les moines de Saint-Trond qui, au début du
priorat de Raoul, s'étaient opposés à ses tentarives de réforme (7e) .

Ces innovations constituaient pour eux une atteinte au caractère
sacré des insituta maiorutn, de cette tradition des aînés dans le res-
pect de laquelle leur idéal monastique s'était fortifié dès leur novi-
ciat. De plus, la remarque finale ne laisse pas d'être ambiguë et de
faire planer très habilement un doute dans l'esprit du lecteur. S'ap-
plique-t-elle, en effet, simplement aux directives culinaires du ch.
47 or à l'ensemble de l'æuvre du moine Bernard?

Quoiqu'il en soit, ces quelques lignes révèlent un climat de scep-
ticisme ou de désaffection à l'égard des courumes de Cluny qui, peu
compréhensible dans la première moitié du XIIe sièclc ;i:ldant la-
quelle celles-ci ont été ardemment prônées ou âprement combât-
tues, est par contre tout à fait vraisemblable à mesure que l'on se

rapproche des vingt-cinq dernières années du même siècle, non
seulement à Saint-Trond mais dans d'autres monastères du diocèse
de Liège.

De fait, lorsque Gérard vint de Cluny pour assumer la direction
de Saint-Trond en ll4I, cette rencontre de Cluny avec une des

principale institutions monastiques du diocèse de Liège ne consrituait
pas un phénomène isolé. Vers la même époque, peu ayanr I149, des

(78) Ms 1420, fol.48v': ,,In his rebus de quibus nichil certi statuir divina
Scriptura, mos populi Dei et institutâ maiorum pro lege tenenda sunt, et sicut
preÿaricatores legum divinarum, ita contemptores consuetudinum ecclesiastica-
rum coercendi sunt",

(s) Gesta abbaturt Tradonensiun, éd. C.orBor.vleN, t. 1, p. 123: ,,euibus
consuetudines plenas honestissimae gravitatis et religionis antiqui monasterii illi
IRodulfo] demonstrantibus...",
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moines clunisiens prennent possession du prieuré de Namèche, oc-
cupé jusqu'alors par des clercs (*") . Quelques années plus tard, en

1757,l'abbé de Saint-Jacques, Dreux, dont le gouvernement se pla-
ce sous le signe d'un assainissement énergique, mais hélas temPo-
raire, de la situation économique de son monastère (t') , jrg. néces-

saire de renouveler la confraternité de prières qui existait entre Saint-

Jacques et Cluny (82).

Ces constatations, ajoutées à celles que nous avons pu cnregistrer
au cours de notre exposé, nous Permettront d'avancer une premièr;
conclusion.

La pénétration du mouvement clunisien dans le diocèse de Liège

paraît bien s'être déroulée en deux phases ou, pour mieux dire, en

deux vagues successives.

La première se dessine dès le dernier quart du XIe siècle et s'af-
firme au début du XIIe siècle: l'année ll07 est, à cet égard, déci-

sive. C'est aussi le moment où Cluny atteint son apogée 183; . Mais,

vers 112I, son élan semble soumis à des fluctuations qui en émous-

sent la vigueur.
La deuxième poussée se marque peu avant le millieu du XIIe sièc]c

et se poursuit jusqu'à 1160 environ' Après cette date, vers l17J-
1180, on note le même affaiblissement qui avait énervé l'essor de la

première tentative. L'idéal clunisien n'est plus défendu que par

des personnalités isolées, comme Gérard de Duras qui, :u terme de

sa vie, laisse son testament spirituel - 
le ms. 1420 

- 
à une com-

munâuté accordant un resPect poli à la leçon de son ancien maître,

mais orientée déjà vers d'autres préoccupations (E{) ' C'est qu'à ce

moment apparaissent les premiers signes du déclin momentané qui

(80) Cf. J. HarKIN, o|.cit., pp. 51-t6.

1st; Cf. J.SrrrNNott, oÿ.cit., pp.39t-398.

e\ Gallid cbristiana, t.3, cot.982.
(83) Ph.Scur"rrrz, Histoire de I'Ordre de saint Benoît, t. 3, Maredsous, 1948,

p. 145.
(84) Son successeur \t/éric (1lit-l1S0), qui avait été choisi avec son essen-

timent, a dû très probablement entretenir encore des sympathies clunisiennes.

On ne peut certainement plus en dire autant des abbés Nicolas (1180-1193) et

Christian van Stapel (ll9J-1222), administrateurs défaillants' sâns envergure

spirituelle. Cf. Mgr. Kesrrns, De abdii uan Sint-Truiden, dc,ns Lin'burg, t. 30,

191r, p.73.
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va atteindre largement l'Ordre bénédictin au début du XIIIe
siècle (85) .

Lorsqu'on examine ensuite la politique de Cluny dans ses rap-
ports ayec la Basse-Lotharingie, et avec le diocèse de Liège en parti-
culier, on ne peut manquer d'être frappé par sa discrétion. A la dif-
férence de I'action directe, fortement organisatrice et impérieuse-
ment centrâlisatrice qu'elle exerce en France (s(t) , I'abbaye de Cluny
n'a agi chez nous que tardivement et d'une manière médiate, aban-
donnant le soin de sa propagande à des intermédiaires, négligeant
d'en arrêter les détails, au risque de pro'ioquer de passagères dé-
convenues, comme ce fut le cas pour les débuts du prieuré de Ber-
trée.

Sans doute cette réserve de Cluny est-elle drie à ce çlue son rayon-
nement en'Bassè-Lotharingie n'atteignait pas des monastères âux
tendances spirituelles imprécises, mais des établissements qu'avait
déjà profondérnent travaillé et modelé l'idéal réformateur de Ri-
chard de Saint-Vanne.

Enfin, il est une dernière question que je voudrais soulever, sans

espérer la résoudre aujourd'hui: elle concerne l'irnportance qu'il
conviendrait éventuellement d'attribuer au rôle des laïcs dans la

pénétration de Cluny au diocèse de Liège (s7) .

' (85) Les causes et le processus de cette décadence ont été analysés par U. Ben-
rtÈne, Les. élections abbatiales oil molen ôge. daos Mitncires de l'Acalémie rq,a-
le de Belgique, cl, des lettres, coll. in-S", t.20, fasc.3, Bruxelles, 1927 et H.Pt-
nrNNr, Le liure.de l'abbé Grillaume de Rijckel (1249-1272), lolylttyque et comp-
tes ie I'abbaye de Saint-Tror'd ou milieu du. Xllle siècle, Bruxelles, 1896, pp.
I-IV; Ph. SiHurrz, Histoire de I'Ordre de saint Benoît, t. 3, Maredsous, 1948,
pp.42-80 se montre moins enclin à souscrirc à ces vues pessimistes. Elles sont
cependant justifiées dans le cas des abbayes liégeoises de Saint-Jacques (cf.
J. SrrruNoN, oÿ.cit., lIIe partie:La période de déclin du dornaine, pp.410-420)
et de Saint-Trond (cf. Mgr. Krsren.s, op.cit., dans Limburg, t.3t, 1951, pp.72-
73 [Economisch Velval]).

180; Les manifestations de cette volonté, souvent bâttue en brèche, les rap-
ports dc Cluny avec les cinq filles de I'Ordre et la hiérarchie des maisons affiliées
ont été étudiés par G.oeVerous, op.cit., t.2, pp.t7-67 et pp.776-179, qui re-
porte au gouvernement d'Odilon l'origine de cette intention dominatrice (I».,
ibid., p.9) .

187; Dans le chapitre: L'Orclre de Cluny et les seignenrs laîques, G. pr Va-
Lous, oP.cit., t.2, pp.140-1tt, n'étudie les r;rpports de l'abbaye avec la société

féodale que sous leur aspect négatif et procédurier. A. FrrcnE, La réforne gré-
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Nous avons déjà eu l'occasion tantôt de citer quelques grands

féodaux dont les noms sont liés aux progrès de l'abbaye bourgui-
gnonne dans nos régions. Gautier de Trognée ne construit une église

dans son alleu de Bertrée que pour la donner aussitôt à Cluny et il
ne manque pas d'intervenir personnellement lorsque la nouvelle fon-
dation, abandonnée aux mains d'une communauté négligente, mena-
ce de péricliter (8s) . A Aywaille, la comtesse Reine ne cède visible-
ment une partie de ses alleux à Marcigny que pour qu'un prieuré
clunisien y soit édifié (s*'). Quant à l'église de Saint-Symphorien-au-
Bois, son érection en prieuré soumis à la juridiction de Cluny ne fut
rendue possible que par la donation et le désistement des membres

de la famille comtale des Clermont-Montaigu.
Ce n'est d'ailleurs pas la seule fois que Cluny voit ses efforts

épaulés par cette dernière dynastie, à laquelle M. P. C. Boeren a

consacré une série d'études érudites(eo) . Au risque de paraître l'hom-
me d'un seul livre, je crois utile de rappeler le rôle que les Clermont-
Valkenburg-Montaigu ont joué dans l'histoire de Saint-Jacques au

début du XIIe siècle. La situation privilégiée qu'occupe à ce mo-
ment le rnonastère liégeois est certes dfie à l'action énergique et in-
telligentc d'Etienne le Grand, son.abbé, mais l'expansion domaniale

qui caractérise le gouvernement de celui-ci n'eût pas été possible s'il

n'avait bénéficié du concours exclusif de toute une série de mem-

bres de la famille des comtes de Montaigu (e1) .

gorienne, t. 1, pp. 39-60 nous semble d'autre part forcer I'accent lorsqu'il écrit
(p. l9): ,,[Cluny] n'est qu'une congrégation, étrangère à ce qui se passe dans

le siècle". Ce qui est vrai sans doute à la fin du Xe siècle ne l'est plus au XIIe,
même si la méfiance originelle de Cluny vis-à-vis des seigneurs féodaux n'a .pas

totalement désarmé et si la lutte contre les avoués laïcs trop entrePrenants reste

encore aussi vive.

188; J. HaxrN, ofi.cit., p,35 et p.36,
(8s) ID., ibid., p. u.
(00) P. C. BoeneN, Een onbekende dynastie uan Valkenburg, dans Historiscb

Tijdscbrift, t.lt, 1936, pp.282-289; lo., Ouerzicht der dynastie uan'Wassen-

berg-Gelre en aerwante geslacbten gedrrende de effde eeu'u.,, drns Gelre. Ver-
eeniging tot beoefeni.ngen x)at Geldersche gescbiede*is, oudheidkunde en rqcbt,

Bijdragen en Mededeelingen, t.41, 1938, pp. 1-23; l»,, De oorsprong uan Lbn-
burg en Gelre en enkele nabu.rige heerschapÿiiea, Maastricht, 1918.

1e1; J. SrrrNNon, op.cit., ch. V: L'eut're domaniale d'Etienne-le'Grand

(109r-1112), C.4; Les ilonations de la famille cle Tbibaat de Faaquemont, pp.

109-128. Différents auteurs ont fâit de la comtesse Reine, citée plus haut, la
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Or, cette succession de libéralités importantes se produit à partir
de 1106-1107, l'année même où Etienne introduit à Saint-Jacques
les coutumes de Cluny dont il se fait le charnpion dans le diocèse de

Liège. S'agit-il là plus que d'une simple coïncidence entre faits re-
ligieux et faits économiques et sociaux? L'ouvrage récent de M.
Charles Dereine, tout en niant l'intervention directe du comte Conon
de Montaigu dans la fondation de Neufmoustier (e2) , insiste en tout
cas sur le rôle important que ce dynaste a rempli dans la vie reli-
gieuse du diocèse de Liège ('g3) .

Il n'est donc pas exclu de croire que les abbés de Cluny se soient
ménagés de puissantes amitiés auprès d'un certain nombre de grands
seigneurs laïcs, pour faciliter l'adoption de leur idéal en Basse-Lo-
tharingie et plus particulièrement dans le diocèse de Liège.

Aussi conviendrait-il, à notre avis, d'entourer des correctifs et
des nuances nécessaires la définition que dom U. Berlière a donné.'
du programme clunisien dans lequel il a vu âvant tout la ,,liberté
vis-à-vis de la puissance séculière" (e4) . Cet effort de libération, ce

souci d'indépendance n'a pas toujours signifié une opposition radicaie
au monde féodal auquel Cluny a d'ailleurs emprunté bien des traits,
dans l'org;anisation de sa hiérarchie (eb) . Lorsque Pierre le Vénérable

{ille de Conon de Montaigu. Cette opinion a été combattue par A. Fannr, l.a
cotntesse Reine, fondatrice du prieuré tl'Ayu.,aille, dans Bulletin de la Commission
royale d'histoire, r..81, 1912, pp.7-26, qui voit en Reine la fille du comte Conon

d'Oetingen.
(s2) Ch.Dr,nnrnr, Les cbanoines réguliers aa diocése de Liège auant saint

Norbert, Bruxelles, 1952, p. 116.
(0') Ir., ibid., p. 142. De 1064, date à laquelle il succède à son père Gozelon

dans le gouvernemenf, du comté de Montaigu, à 1106, date de sa mort, Conon as-

siste à la plupart des donations importantes dont bénéficient les abbayes et les

établissements ecclésiastiques du diocèse de Liège, lorsqu'il n'en est pas lui-même
l'auteur. Il concourt directement à la création du Tribunal de la Paix institué
par l'évêque de Liège Henri de Verdun, intervient dans les affaires de l'abbaye

dc Saint-Hubert lorsque son chef Thierry II est déposé par l'évêque Otbert, par-
ticipe à la première croisade, assiste au synode de 1099 dès son retour dans le
pays de Liège. Pour plus de détails, cf. C. G. RoreNo, Les seigneurs et comtes

de Rocbefort, da,ns Annales tle la Société archéologiqae d.e Naruur, t..201 1893,
pp.93-112.

(e4) U.BrnrrÈrr, L'ordre monastique d.es origines au Xlle siâcle, Maredsous,

1924, p.216.
(eu) Ir., ibid., p.218: ,,L',,Orclre" clunisien offrait un reflct de la féodalité,

a'vec ses fiefs et ses arrières-fiefs, dans les abbayes et prieurés qui lui étaient su-
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recommande Gérard de Duras à la sollicitude de l'évêque de Liège,
il ne néglige pâs, à côté des mérites spirituels de son disciple, la
considération qu'Albéron peut légitimement lui accorder, en raison
de la noblesse de sa naissance (e6) .

En somme, les abbés de Cluny ont été avant tout de grands réa-
listes, sachant habilement profiter des conditions de la politique lo-
cale pour asseoir leur autorité spirituelle et pron'rouvoir un idéal
d'une indéniable grandeur morale (e7).

Aussi est-ce à bon droit que G. Schreiber a pu parler de ,,Clunia-
cenzische Dynamik" (*'^) . Source abondante de profonds mouve-
ments spiritueis (eo) , Cluny porte à une intensité jusqu'alors incon-
nue l'énergie réformatrice qui avait animé le monachisme lotha-
ringien au XIe siècle. Dans la conduite de la politique domanial. (t"u) ,
I'activité littéraire et artistique ('n') , l, sanctification du milieu féo-
dal et la participation des laïques au culte ("'), il in'rpose un srylc

bordonnés à des titres différents", Mêmes remarques chez G. or Varous, op.cll.,
t.2, p.9 et p.141. II importe de rappeler la protection et I'appui agissants

que le mouvement clunisien a reçu, en Flandre, de la comtesse Clémence de Bour-
gogne, épouse de Robert II, comte de Flandre. M. E. Sannr, La rélorme cltcnisi-

cnne dans le cowté de Fiandre, a dégagé en termes excellents cette participâtion
de la noblesse à l'euvre clunisienne (cf. surtout pp.134-137).

(e6) Lettre de Pierre le Vénérable à l'évêque de Liège Albéron II, éd. M. Man-
ww., Bibliotbeca Cluniacensis, col.794-7952 ,,Specialiter autem pro domino Ge-

rardo, priore de Bertreis et domo sibi commissa vestram amicitiam deprecamur:
qui non tantum nobilitate generis, qua vobis bene notus est, sed etiam honesta

vitae conversatione, qua a nobis commendandus est, hoc ut credimus, properetur".
(e?) G.ScnmrrEr, Gemeinscbalten des Mittelallers, Münster, 1948, p.41)t

,^Aber Cluny folgt damals mit Entschiedenheit der Losung der Freiheit, wenn
euch in einem gemàssigten Realismus...".

($8) G. ScHnrrsrn, op.cit., pp.408-422: ,,Die weithin verstrômende Dyna-
mik von Cluny" (p. a20) '

(ee) ID., ibid., p.410; E. or Monneu, o|.cit., t.2, p. 177.

(1oo) ID., ibid., pp.47t:416.
(to1) Cf.J.EveNs op.cit., pp.9s-12i (ch. Ylz Arts and Letters at Cluny).

Voir aussi, pour I'architecture et I'existence éventuelle d'une ,,école" de Cluny, un
cxccllent état de la question drns Ph. §curvtt'rz, Histoire da l'Ordre de saint Benoît,
t.2, Maredsous, 1942, pp.729-237,

(102) G.Scurrmr, op.cit,, p.337: ,,Zum erstenmal sollte sich in der Ge-
schichte des Frommen das Thema Monasterium und Laienfrômmigkeit schârfer
abzeichen... In der Tat hândigte die burgundische Reformzentrale dem nobilis
und miles eine neue religiôse Aktivitàt und einem gesteigerten Anteil am Kul-
tischen ein".
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de vie expansionniste qui ne cesse de mêler les ressources inépuisables
de l'action aux exigences impérieuses de la contemplation.

Sans doute est-il trop tôt pour apprécier exactement la portée de

ses interventions en Basse-Lotharingie (103) . On peut être assuré,

cependant, que Cluny n'est pas resté étranger à I'instauration de cet
âge d'or que Ie XIIe siècle a vu fleurir sur les bords de notre Meuse.

(103) E.orMonreu, ol.cit., t.2,2e éd., p.192, n.1, écrivait en l94I que:

,,I'histoire de la diffusion des coutumes clunisiennes, notamment dans le diocèse de

Liège n'est pas encore faitc". Il est à peine besoin de dire que le présent article,
de caractère limité, n'avait pas I'ambition de répondre entièrement au veu si

opporrun du regretté historien. Dans le mémoire cité plus haut, Dom N. Huv-
cHEBAERT a posé de solides jalons de cette étude pour Verdun, la Flandre et le

Brabent. Nous tenons à le remercier trés vivement de la complaisance qu'il a

mise à nous fournir, sur l'objet de ses recherches, d'abondantes et précieuses

données. Il ne nous a pas été possible de faire état du récent article de K. Her-
LTNGER, Zur geistigen 'ÿelt der Anf ànge Klunys, dans Deutsches Archiu, t. 10,
1954, paru lorsque notre étude était déjà sous presse.

ADDENDUM

Cette étude paraît avec un retard indépendant de norre volonté, Mais ce

long répit nous a permis d'identifier, avec la compétente collaboration de Dom
Cyril Lrmbot, le commentaire final du ms. 1420.

Il s'agit du c. 7 de la dist. I I du Décret de Gratien, dont la prcmière proposi-
rion est empruntée à saint Augustin, efiist.86 ad Cas*lanum.

Ce recours aux prescriptions canoniques nous semble confirmer pleinement le
point de vue que nous avons développé au cours de notre article.

J. s.
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