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L'abbaye de Moutier-Grandval
et les origines de la puissance temporelle et territoriale

des eveques de Bäle

par P.-O. BESSIRE, docteur es lettres

I. Le milieu politique, economique et social

L'Eveche de Bäle, diocese de l'Eglise et Etat politique

Quand on parle de YEveche de Bäle, il convient de s'entendre.
Cette expression a deux sens fort differents, qui pretent ä l'equivoque
et qu'il est necessaire de distinguer. Des le commencement du XIe
siecle, ce terme designe ä la fois un diocese et une seigneurie feodale.
Leurs limites ne co'incidaient pas du tout. Le diocese ou eveche de

Bale, — circonscription de l'Eglise ou principaute ecclesiastique, —
etait Iimite comme suit : au nord, par le Fosse du pays (Landesgraben),

entre Colmar et Selestat; au sud, par les cretes jurassiennes
du Mont-Soleil et du Weissenstein ; a l'ouest, par les Vosges et le

profond couloir du Doubs, et, ä l'est, par l'Aar et le Rhin.
Considere sous son autre aspect, YEveche de Bale, seigneurie

feodale, puis Etat politique, etait une province du Saint-Empire ro-
main germanique. II etait gouverne par un eveque, prince de l'Em-
pire, d'ou le nom de Principaute episcopale de Bale, qui lui fut
souvent donne. Son territoire se developpa dans la moitie meridionale
du diocese de Bale ; mais il le deborda, ä l'ouest, par la majeure partie
de l'Ajoie, avec Porrentruy, et par la region de Tramelan, qui se
rattachaient au diocese de Besangon. Au sud, la vallee de Saint-Imier
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ou Erguel, Bienne et La Neuveville relevaient de l'eveche de

Lausanne.

Si Ton confond souvent Yeveche de Bale, diocese de l'Eglise, et
YEveche de Bale, Etat politique, c'est parce qu'un prince-eveque de

Bale exergait ä la fois le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. II
reunissait l'eveque, haut dignitaire ecclesiastique, et le seigneur feodal,
prince de l'Empire, dans une seule et meme personne. Cette double

qualite se retrouvait dans ses armes sous la forme symbolique de la

Crosse et de l'epee.
On sait que l'Eveche de Bale, Etat politique, a une double ori-

gine : la ville de Bale et l'abbaye de Moutier-Grandval. L'histoire de

Bale est connue. De nombreux ouvrages, ecrits avec science et talent,
lui ont ete consacres 1. Nous leur emprunterons que ce qui peut etre
utile ä la presente etude historique, dont l'objet principal est de montrer
comment et dans quelles circonstances le monastere de Grandval a ete
acquis, ä la veille de l'an Mille, par l'eveque de Bale, Adalberon II.

La. ville episcopate de Bale et ses eveques

Dans la cite des Rauraques (Civitas Raurica), qui s'etendait sur
les bassins de la Birse et de l'Ergolz, le siege de l'eveque se trouva
d'abord dans la ville capitale Augusta Rauricorum (Äugst). II fut
transfere au Castrum Basiiiense (Basilea, Bale) ä une date que l'on
ne peut determiner d'une fagon precise : ce fut probablement vers la
fin du VIe siecle. L'eveque de Besangon ((Vesontio) etant devenu,
des le Hie siecle, le metropolitain de l'ancienne province romaine de
la Grande Sequanaise, l'archeveche de Besangon comprit des lors les

dioceses de Besangon, de Bale, de Lausanne et de Belley, dans le

Bugey.
La langue officielle du diocese de Bale etait evidemment celle

de l'Eglise catholique, le latin. Sur la majeure partie de son territoire,
le peuple parlait un dialecte germanique ; mais les habitants du sud-
ouest de l'eveche s'exprimaient en une langue romane, qui devait
devenir le frangais. De ses origines ä la Revolution frangaise, le
diocese de Bale a garde ce caractere mi-germanique mi-roman, mais
avec une predominance marquee de l'allemand. D'autre part, comme
il relevait du siege metropolitain de Besangon, il fut largement ouvert
ä l'influence frangaise, et la ville de Bale la subit ä son tour. Situee

1 Voir principalement: RUDOLF WACKERNAGEL, Geschichte der Stadl Basel,
Bale, 1907.
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au point de rencontre des deux civilisations germanique et frangaise,
placee « aux confins et au carrefour de la Bourgogne, de l'Alemannie
et de la France », comme dit le chroniqueur la cite rhenane fut 1'or-

gane de reception et l'agent de transmission de ces deux grands
courants de la pensee humaine, ce qui explique pour une bonne part
le penchant particulier qui la porta vers l'humanisme, ä l'aurore de

la Renaissance.

L'eveque de Bale s'etait etabli sur 1'eminence qui domine la rive
gauche du Rhin. II y fit construire son palais, son eglise cathedrale,
les maisons de ses chanoines et les hotels des chevaliers charges des

offices temporeis. La cite episcopale, paroisse de l'eveque, fut entouree
d'une muraille qui la separa de la ville bourgeoise des marchands et
des artisans etablis dans la vallee du Birsig. Ceux-ci edifierent ä leur
tour un mur d'enceinte avec tours de defense. Sur les gravures du
XVIe et du XVIIe siecle, la ville de Bale nous apparait, dans son
ensemble, sous ce double aspect de cite episcopale, ecclesiastique et
aristocratique, et de ville bourgeoise, artisanale et marchande. -

Remarquons toutefois que la ville de Bale a ete fondee sur terre
fiscale ou royale, ou, comme on dira plus tard, sur terre d'Empire.
Le roi, suzerain general, l'a concedee a son vassal, l'eveque de Bale,
ä titre de benefice ou de precaire. Elle reste sa propriete3 et eile

depend directement de lui. Elle jouit de ce precieux privilege qu'on
appellera plus tard l'immediatete imperiale. Les bourgeois de Bale

sauront le faire valoir en temps opportun quand ils revendiqueront
le titre et le rang de ville libre et imperiale, ce qui ne pouvait leur
etre conteste.

Jusqu'a la fin du X<= siecle, les eveques de Bale sont peu connus.
Les noms d'une quinzaine d'entre eux seulement nous sont parvenus.
Dans un document du VIIe siecle, Ragnacaire (615-620), ancien moine
du couvent de Luxeuil, est designe sous le nom d'eveque (praesul)
du diocese (diocesis) d'Augst et de Bale (Augustae et Basileae). Les
chartes font ensuite mention de Walanus (741-744), de Haito (802-
823), favori de Charlemagne, et de l'eveque Rudolf, qui fut massacre,

1 D'apres Wipo : in quodam triviali conjinio id est Burgundiae, Alemanniae et Fran-
ciae.

2 Voir dans le Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, I, 528, la vue
perspective de la ville de Bale, de 1575, par Braun et Hogenberg, et la vue de

Bale a vol d'oiseau de 1642, par Merian

3 Basel und Kaiseraugst, die alten Kastelle mit ihren Kirchen und Kojen, galten
nun als fränkisches Königsgut. C.-A. MULLER, Das Buch vom Berner Jura, p. 39.

Du meme auteur : Die Stadtbejestigung von Basel, Bäle, 1955.
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en 917, par les Hongrois.1 En l'an 999, — date capitale de notre his-
toire, — le roi Rodolphe III fit donation ä l'eveque Adalberon II de
la riche abbaye de Moutier-Grandval avec toutes ses dependances,
soit la majeure partie du Jura bernois actuel. Telle fut l'origine du
pouvoir temporel des eveques de Bale dans nos vallees jurassiennes
et de leur souverainete territoriale dans une contree determinee,
condition essentielle et necessaire pour la formation d'une seigneurie ou
d'un Etat.

Quel etait ce monastere de Moutier-Grandval Oil etait-il situe
Comment a-t-il ete fonde et par qui Quel etait son Statut politique
et juridique

Le milieu geographique

L'historien jurassien est souvent embarrasse quant au nom du

pays dont il evoque le passe. Comment l'appellera-t-il Rauracie,
Jura, Eveche de Bale ou Jura bernois S'il est vrai que, au temps de

Jules Cesar, il etait entierement occupe par des Celtes, la Rauracie ne
comprenait que le bassin de la Birse. L'Ajoie, le Clos-du-Doubs et la
region de Montfaucon etaient peuples de Sequanes. Une tribu helvete
habitait la vallee de la Suze. Le Jura, c'est avant tout une chaine de

montagnes, et il y a des Jurassiens frangais, vaudois et neuchätelois.
Des le commencement du XVIe siecle, l'Eveche de Bale, Etat
politique, porte un nom perime et emprunte, puisqu'il est completement
separe de Bale, son ancienne capitale. Tout bien considere, c'est

encore l'expression de Jura bernois qui, faute de mieux, est la plus
commode. Sous sa forme ambigue, eile repond d'ailleurs ä une realite
vivante du point de vue ethnique, politique et geographique.

Le Jura bernois occupe la partie centrale de la chaine du Jura,
ä l'endroit oil celui-ci atteint sa plus grande largeur et s'inflechit vers
l'est apres avoir pris la direction du sud-ouest au nord-est. C'est
un pays de montagnes, de plateaux et de combes, coupe de gorges
profondes et sillonne de vallees longitudinales et paralleles. II est
fortement compartimente ; mais, vu ä vol d'oiseau, il a plus d'unite
qu'il n'y parait d'abord. Ses limites sont en effet marquees : au sud,

par la puissante chaine du Chasseral, dont les contreforts descendent
vers le lac de Bienne et qui se prolonge vers l'est par la montagne de

Granges ; ä l'ouest, par le plateau des Franches-Montagnes et l'im-
posant canyon du Doubs ; au nord, par la longue chaine du Lomont,

1 M. BESSON, Les fTemiers eveques de Bale, 1918 (Justinianus, Pantalus, Ragna-
charius, Walaus, Balderbertus, Ratpertus).
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dont l'Ajoie est le glacis tectonique et qui s'elargit ensuite, jusqu'au
cours de la Lucelle, par le plateau Movelier-Pleigne-Bourrignon ; ä

Test, par des massifs montagneux et les impasses de La Scheulte,
d'Elay, du Chaluet et de la combe de Pery.

Les princes-eveques jalonnerent ces limites naturelles de bornes
frontieres portant leurs armes, la Crosse episcopale de Bale. Du cote
de la Bourgogne, le long des frontieres qui devaient devenir Celles de

la Suisse, ils eleverent des chateaux forts ou entrerent en possession
de ceux qui existaient dejä : le Schlossberg, au-dessus de La Neuve-
ville, Erguel, Muriaux, Franquemont, Chauvelier, Saint-Ursanne,
Roche d'Or et Milandre.

Les voies de communication

De quelque cote que l'on considere notre pays, il est d'un acces
difficile. A I'epoque gallo-romaine et au premier moyen age, une route
militaire et commerciale le traversait du nord-est au sud-ouest, allant
de Basilea ä Petinesca, pres de Bienne. Dans la construction de leurs

routes, les Romains evitaient avec soin les defiles trop etroits et les

fonds marecageux des vallees. Iis les faisaient passer par les cols et
le long du versant des collines ou des montagnes, expose au midi, le

droit, comme nous disons. Iis choisissaient des terrains sees et si

possible ä decouvert, afin de dejouer les embuscades. Iis etablissaient
aux points strategiques des postes militaires et fortifies, appeles castra
ou castella, d'oü le frangais castel, et nos provincialismes chätelat ou
chetelat. Ces fortins etaient en meme temps des entrepots et des

relais.

Plusieurs voies romaines aboutissaient ä Basilea, venant de

Vesontio, d'Argentoratum (Strasbourg), des Champs decumates, d'Augusta

Rauricorum et de Petinesca, point strategique important, situe
ä l'extremite Orientale du lac de Bienne, entre la Thiele et l'ancienne
Aar. La route militaire et commerciale de Basilea ä Petinesca
se dirigeait d'abord vers le sud par la plaine basse de la Birse,
escaladait le col de la Platte, que defendaient plusieurs fortins, des-
cendait sur Nenzlingen, coupait la Birse ä Zwingen et remontait la
vallee de la Lüssel par Brislach, Breitenbach et Büsserach. D'Erschwil
eile gagnait la vallee de la Scheulte et, par Mervelier, arrivait ä

Vermes, d'ou partait, vers Vieques, les Rangiers (ou mont Repais),
Mandeure et Vesontio, une autre route, qui porte encore le nom de
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chemins des Romains sur son parcours dans la petite cluse du

Tiergarten.

De Vermes, la route Basilea-Petinesca s'engageait dans le defile
d'Envelier ou de la Gabiare, petite riviere tres poissonneuse, et parve-
nait au Bechlet, dans la vallee sauvage d'Elay *, ä 756 metres d'alti-
tude. Apres une montee jusqu'ä la cote 809, eile prenait la direction
de l'ouest par Corcelles, Cremines 2, Grandval3 et Belprahon 4, fran-
chissait la Birse ä l'entree des gorges de Moutier, filait sur Perrefitte 5

par Chaliere 6, un village disparu dont il ne reste plus qu'une
charmante eglise, De Perrefitte, la route des midets, comme elle fut appe-
lee, contournait le pied du Moron en obliquant vers l'est et, de Cham-

poz, eile courait ä flanc de coteau jusqu'ä Tavannes 7 et Pierre-Pertuis.
Ce fameux tunnel et son inscription romaine sont trop connus pour
que nous nous y arretions. De lä, par une forte pente, elle penetrait
dans la vallee de la Suze et, par les selles de Boujean, elle arrivait en

vue des Alpes et du Plateau helvetique pour rejoindre ä Petinesca la
grande voie romaine d'Augusta Rattricorum ä Aventicum et au Möns
Jovis (le Grand Saint-Bernard), devant lequel s'ouvrait l'Italie 8.

1 L'etymologie d'Elay est significative. Ce nom de lieu est forme de deux mots du
vieux franfais es, dans, et lay ou laye, du bas-latin laga, chemin fraye dans une
foret. On retrouve ce dernier mot dans la formation de Bellelay,

1 Cremines, le Creux anx mines, ä cause des gisements de fer qui se trouvaient
dans cette region.

3 Grandval existait dejä ä l'äge du fer.
4 Belprahon, de deux mots celtiques : Bei, le dieu du soleil et divinite celtique,

et prahon, pre. Belprahon etait sans doute le pre ou le päturage plante de chenes
oü les Celtes sacrifiaient au dieu Bei.

5 Perrejitte, du latin pelra ficta, pierre levee, plantee ou fichee, monolithe drui-
dique, qui rappeile le culte de Belenus ou Bei.

6 Voir sur Chaliere, l'article de HANS REINHARDT, dans Zeitschrift für schwei¬
zerische Archaeologie und Kunstgeschichte, Band I, 1939, Heft 4, p. 204 ä 210.

7 Tavannes, de Tavan; ce nom celtique doit se rapporter ä un arbre consacre ou
venere, comme Twann ou Douanne, sur le Iac de Bienne.

8 On ne consultera qu'avec beaucoup de precaution les cartes du reseau routier
qu'ont publiees, — d'apres l'ouvrage de F. STAEHLIN, Die Schweiz in römischer
Zeit, — le Diclionnaire geographique de la Suisse (t. V, p. 500) et le Diction-
naire historique et hiographique de la Suisse (t. V, p. 538). Les auteurs de ces

cartes font passer la route romaine par les gorges de Moutier et de Court, ce qui
est tout ä fait invraisemblable. Ces deux cluses n'ont ete ouvertes ä une circulation

reguliere par la construction d'une route carrossable qu'au XVIIIe siecle,

comme en temoignent deux inscriptions, l'une de 1737, dans les gorges de Moutier,
l'autre de 1752, dans les gorges de Court. Quant ä l'auteur de la carte qui figure
en hors-texte ä la page 96 du tome II du Dictionnaire historique et hiographique
de la Suisse, — article Berne, — et intitulee Carte du territoire bernois ä l'epoque
romaine et ä l'epoque barbare, il reproduit les erreurs de ses collegues ; mais,
chose curieuse, le tron?on de la route de Vermes ä Moutier, par Elay, y est nette-
ment trace par les vestiges qu'on y a retrouves : castra et speculae (postes d'ob-
servation), les tombes, les monnaies et les trouvailles diverses.
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La route de Basilea ä Petinesca ne suivait nulle part le cours de

la Birse, que la route moderne cotoie constamment. Elle etait fortifiee
par des moyens de defense (castella), dont l'existence est attestee par
des lieux-dits: Sous le Chetelat, entre Mervelier et Vermes; 1e Chdtelat,
entre Elay et Corcelles, et Chaliere et Perrefitte ; le Chetelat, au nordest

de Tavannes et au-dessus de Boujean. On a retrouve les ruines
d'un petit camp romain ä Elay et pres de Montsevelier. Tout le long
de ce chemin, qui est ainsi nettement trace, un grand nombre d'anti-
quites et de vestiges ont ete decouverts, par hasard ou grace ä des

fouilles : outils et instruments de silex, monuments druidiques, ruines
de villas romaines, monnaies, debris de vase, statuettes, pierres fune-
raires, sepultures burgondes avec armes et objets de parure, tuiles et
briques. Dans le secteur qui va d'Erschwil ä Cremines, — la route du
jer, — il y a d'importants gisements de minerais de fer, qui furent
exploites des une epoque reculee. On y a retrouve des restes de fours
Catalans, de fonderies et de forges, et des amas de scories.

Au VIT siecle, c'est-ä-dire ä l'epoque oü saint Germain fonda le

monastere de Moutier-Grandval, la contree desservie par la route de

Bale ä Petinesca, devait etre habitee par une population relative-
ment dense, tout au moins sur le secteur Mervelier-Perrefitte. Cette
population etait formee de chasseurs et de pecheurs, de defri-
cheurs du sol et de paysans, d'eleveurs de chevaux et de con-
voyeurs, de bücherons, de charbonniers, de fondeurs, -de forgerons et
de taillandiers. Aucun seigneur ne vivant parmi eux, — sinon les cen-
teniers du due d'Alsace, — fort eloignes du pouvoir central et gar-
diens de la route, ces hommes vivaient dans une semi-independance.
Us durent se grouper de bonne heure en petites communautes se

gerant assez librement.
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II. Le Sornegau et l'Ajoie
dans la dependance du duche d'Alsace

L'evolution historique de l'ancienne Rauracie

Du point de vue politique, le pays qui devait devenir l'Eveche
de Bale, puis le Jura bernois, fut rattache, apres la conquete de la
Gaule par les Romains, ä la Gallia Belgica, province frontiere et mili-
taire, qui avait Mayence pour capitale, puis ä la Maxima Sequanorum
ou Grande Sequanaise, dont la metropole etait Besangon. Apres les

grandes invasions et la chute de l'Empire romain, il fit partie du

royaume de Burgondie (capitale, Lyon), dont l'existence fut ephemere

et disparut en 534, conquis par les Francs. II dependit, pendant
trois siecles, des Empires merovingien et carolingien. Par le traite de

Verdun, en 843, il fut attribue ä la Lotharingie ou royaume de Lo-
thaire, longue bände de territoire qui s'etendait de la mer du Nord
au centre de l'Italie et royaume bicephale, puisqu'il avait pour capi-
tales Rome et Aix-la-Chapelle.

En 870, Charles le Chauve et son frere, Louis le Germanique,
s'etant partage le royaume de Lorraine ä Meerssen *, notre pays servit
de monnaie d'appoint aux conquerants et fut adjuge au royaume de

Germanie, avec la ville de Bäle, le Baselgau, l'abbaye de Moutier-
Grandval et l'Elsgau (Ajoie)2. Apres la diete de Tribur, en 887, et la
deposition de l'empereur Charles le Gros, il fut reuni au second

royaume de Bourgogne (888-1032). Enfin, en 1034, il fut annexe au
Saint-Empire romain germanique ou Empire d'Allemagne, — l'Empire,

pour prendre l'expression courante, — et n'en fut detache qu'en
1792 par les soldats de la Revolution frangaise.

De l'an 52 avant Jesus-Christ ä l'an 1792, ä part les deux inter-
medes bourguignons, l'antique Rauracie a toujours ete placee ä la
frontiere et en marge d'un puissant empire : au nord-est, sous les

1 Meerssen ou Messen, dans la banlieue de Maastricht, ville des Pays-Bas, sur la
Meuse.

2 J. TROUILLAT, Monuments de l'histoire de l'ancien Eveche de Bale, I, 116,
No 63.
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Romains ; ä Test, sous les Francs, et au sud ouest, sous le Saint-Empire.
Ainsi, pendant pres de deux millenaires, eile n'a cesse d'etre une
marche, un pays de passage, une terre de transition.

Le duche d'Alsace

Sous le regime des rois francs (534-888), la plus grande partie du
Jura bernois actuel se trouva dans la dependance de l'Alsace, l'une
des grandes circonscriptions administratives du royaume. Au VIIe
siecle, le duche d'Alsace (ducatus Elisacensis) etait fortement cons-
titue. Les Alemannes y formaient la classe dominante. Consideree du

point de vue politique, social et geographique, l'Alsace, cette terre
plaisante et fertile, avait une physionomie nettement caracterisee.1
Elle avait pour frontieres le Rhin, ä l'est, le Palatinat, au nord, et la
chaine des Vosges, ä l'ouest. Elle s'ouvrait sur la Francia occidentalis

par la Porte de Bourgogne, route des invasions, mais forte position
strategique grace aux collines imbriquees les unes dans les autres qui
la defendent. L'Alsace se prolongeait vers le sud jusqu'aux limites
memes du diocese de Bäle, c'est-ä-dire jusqu'ä Pierre-Pertuis et les

montagnes qui flanquent ce defile de gauche et de droite, le Montoz
et le Mont-Soleil.

Cette pointe extreme du duche d'Alsace vers le sud etait formee
du Sundgau et de VElsgau. Le Sornegau ou pagus Sornegaunensis
s'etendait sur le bassin superieur de la Birse. II comprenait ainsi la
vallee de Tavannes, le. Grandval et le Petit-Val, la vallee de la
Scheulte et celle de la Some, qui lui a donne son nom, le Sornegau
au pays de la Some. II allait done de Pierre-Pertuis ä Soyhieres, et
du hameau d'Elay ä Rebevelier, en degä de l'Epine de Montfaucon.
Quelques historiens font reculer ses limites jusqu'ä Erschwil, Beinwil
et Rohr, pres de Breitenbach. II aurait ainsi englobe le comte de

Soyhieres (comitatus Soigerensis), qui devait passer aux comtes de
Thierstein. Le Sornegau ne s'etendait pas aussi loin. II se composait
des districts actuels de Delemont et de Moutier. Ce dernier territoire
s'en detacha et prit le nom de Prevote de Moutier-Grandval.

UElsgau (Ajoie) ou pagus Alsgaunensis etait le pays arrose par
la Halle ou Allaine, qui prend le nom d'AIlan ä partir de Delle. Lon-
gue de 65 kilometres, cette riviere se jette dans le Doubs, au sud de
Montbeliard. L'Ajoie, — qui est citee en 735 comme faisant partie

1 A. BRUCKENER, Das Elsass und die Schweiz, dans l'ouvrage L'Asace el la
Suisse ä travers les siecles, Strasbourg-Paris, 1952.
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de l'Alsace, — n'etait pas seulement l'Ajoie proprement dite, teile
qu'on l'entend aujourd'hui: eile comprenait en outre les seigneuries
de Delle et de Beaucourt, et, en decä, du Lomont, la Prevote de Saint-
Ursanne. D'apres un document du XIVe siecle, ses limites approximatives

etaient marquees par Grand-Lucelle, le mont Repais (les
Rangiers), l'Epine de Montfaucon, dans les Franches-Montagnes, le

pont de Goumois, sur le Doubs, Vaufrey et le pont de pierre d'Au-
dincourt, Thiancourt, Joncherey, au nord de Delle, et Perouse (Pfet-
terhausen). Son chef-lieu etait Mandeure, sur le Doubs, l'ancien
Epamanduodorum (le marche aux chevaux), des Gallo-Romains.1

Selon certains auteurs, le duche d'Alsace aurait eu pour limites,
au sud, l'Aar et le lac de Bienne ; ce qui n'est pas sür du tout. II
aurait compris toute la vallee de la Suze (Susingau), le village
disparu de Nugerol (entre La Neuveville et Le Landeron), la Mon-
tagne de Diesse et la petite seigneurie d'Orvin. On peut admettre
toutefois que les dues d'Alsace, en tant que seigneurs terriens, posse-
daient dans cette region des vignes et quelques domaines, qui n'etaient
pas sans importance. Le Susingau fut rattache au VIIL siecle au
comte de Bümplitz ou comitatus Pippinensis puis, au siecle suivant,
au comte de Bargen ou comitatus Bargensis 3.

Les comtes et les dues d'Alsace

Au VIIe siecle, les dues d'Alsace appartenaient ä l'illustre famille
des Etichon. Trois d'entre eux sont cites dans le recit de la vie de

saint Germain, par le moine Bobolene : Gundonius, mort vers 640,
Boniface, mort vers 662, et Adalricus, Cathalricus ou Cathicus, mort
vers 690 4. Etichon, fils du due Adalricus, mourut vers 720 5. L'his-
toire est fort avare de renseignements quant aux faits et gestes de ces

petits dynastes, qui furent d'ailleurs puissants et d'humeur indepen-
dante. Le due Adalric eut pour fille sainte Odile (Othilia), nee vers

1 THEODOR MAYER-EDENHAUSER, Die territoriale Entwickelung der Bi¬
schöfe von Basel, article remarquable du vol. 52, an. 1939, de la Zeitschrift für
die Geschichte des Oberrheins.

2 Sur le comitatus Pippinensis: Anzeiger für schw. Geschichte IV (1884) et V
(1886).

3 Bargen, village situe sur la rive gauche de l'Aar, vis-ä-vis d'Aarberg.
4 Voir: R. WACKERNAGEL, Geschichte des Elsasses, 1919; HEINRICH

BUTTNER, Geschichte des Elsasses bis zum Ende des 10. Jahrhunderts.
5 J. TROUILLAT, Monuments, t. II, p. IX, note 1. — Voir le tableau genealogique

des comtes du Sundgau dans l'ouvrage : WALTER MERZ, Schloss Zwingen
im Birstal, p. 89.
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660, morte vers 720, qui bätit avec la permission de son pere, le mo-
nastere de Hohenbourg, dit « abbaye de Sainte-Odile», dans les

Vosges.
Vers la fin du VIIIe siecle ou, avec plus de vraisemblance, au

commencement du IXe siecle, le duche d'Alsace fut divise en deux
comtes : le comte du Nord, ou Nordgau, et le comte du Sud, ou
Sundgau, qui furent separes par le Landesgraben ou Fosse du pays,
ligne de demarcation entre les deux dioceses de Strasbourg et de Bäle.
Le Sundgau eut pour comtes les descendants de Hugues de Tours,
de la famille des Ethicon (de Stirpe cujusdam ducis nomine Eth.),
comte en Alsace, mort vers 839 ; Liutfrid I, « comte en Alsace »,
seigneur de l'abbaye de Moutier-Grandval, mort en 866 ; son fils,
Hugues, comte en Alsace ; Liutfrid II, comte du Sundgau de 884 ä

902 ; Liutfrid III, d'Egisheim, fils de Liutfrid II, comte du Sundgau
de 912 ä 926, qui laissa une nombreuse descendance (multiplicata
progenies). Liutfrid III eut comme successeurs directs, en qualite de

comtes du Sundgau, Liutfrid IV, son fils, et Liutfrid V, son petit-fils,
qui mourut sans descendance en 1002.

Le due d'Alsace, Gundonius ou Gondoin, fonda l'abbaye de
Moutier-Grandval vers l'an 640. Pendant trois siecles et demi, ses successeurs

en furent les patrons, les protecteurs ou les avoues, et meme,
pendant un certain temps, les abbes lai'ques.
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III. Les institutions carolingiennes,
feodales et ecclesiastiques

Le gouvernement des rois francs

Rappeions que notre pays a fait partie de l'empire franc depuis
l'annexion du royaume de Burgondie jusqu'au traite de Verdun (534-
843). Ce regime a laisse des traces profondes et durables dans les

institutions politiques et sociales de l'Eveche de Bale. II est done

indispensable de les examiner rap.idement.
Les prineipes de gouvernement des rois merovingiens et carolin-

giens ont ete fixes une fois pour toutes. Leur conception de l'Etat
n'a jamais varie. Les chefs du second royaume de Bourgogne (888-
1032) ont adopte leurs maximes politiques et les ont appliquees sans

y changer quoi que ce füt. Qu'il s'appelle Dagobert, Charlemagne ou
Rodolphe Ier de Bourgogne, le roi exerce la souverainete dans toute sa

plenitude : sa volonte, e'est la loi. II est parfois reduit ä l'impuissance
par la turbulence des grands du royaume ou par une Hierarchie com-
pliquee dans laquelle les hommes sont etroitement unis entre eux par
la foi et l'hommage. La royaute, paralysee en fait, n'en reste pas
moins souveraine en droit. Le droit eminent (jus eminens) du mo-
narque l'emporte sur le droit utile (jus utile) de ses vassaux.1

Les rois francs consideraient le royaume comme leur propriete
privee, comme leur bien propre Iis le partagerent en circonscrip-
tions, qu'ils distribuerent en usufruit ä leurs fideles ou leudes

(comites), pour les recompenser de leur devouement ou de leurs
services. Ces divisions territoriales prirent le nom de comtes (comi-
tatus). Le comte est un honneur ou un benefice, e'est-a dire un bienfait
(beneficium) du roi; il est toujours revocable. Un duche (ducatus)
etait la reunion de plusieurs comtes ou une marche militaire, ou tous
les deux ä la fois, comme c'etait le cas pour le duche d'Alsace.

1 J. CALMETTE, dans YHistore generale des peuples, edition Larousse Paris, 1925,
p. 187.

2 E. AMANN et A. DUMAS, L'Eglise au pouvoir des latques (888-1057), Paris,
1949, p. 239.
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Repräsentant de la puissance publique, le comte gouverne sa

circonscription au nom du roi. II fait prelever les redevances dues ä

la couronne par ses centeniers. Dans un temps oü la justice est l'attri-
but essentiel et supreme de la souverainete, et le juge, le maitre des

maitres, les comtes exercent la puissance judiciaire (judiciaria potes-
tas) ä la place du roi, d'oü le nom de judices publici qui leur fut donne 1.

Iis sont remuneres de leurs services par les emoluments de justice et
par les revenus de la propriete fonciere, qui etait, au premier moyen
äge, la seule forme de la richesse, le numeraire etant alors d'une rarete
exceptionnelle.

Des terres avaient ete soustraites ä l'autorite des comtes. C'etaient
Celles que les rois s'etaient reservees, et qui jouissaient du privilege
de Yimmunite jranque. Elles formaient le domaine royal ou fiscal2.
Elles etaient exploitees par des serfs fiscalins ou serfs de la couronne,
dont la condition sociale ne differait guere de celle des hommes libres.
Certaines contrees situees aux confins du royaume ou en des endroits
isoles et perdus au coeur du Jura ou des Alpes (pays d'Uri et vallee
du Hasli) etaient egalement exemptees de l'autorite comtale. Elles
dependaient directement du roi par la prerogative de l'immediatete
royale ou imperiale. D'autre part, les colons qui rendaient une contree
habitable par le defrichement (Rodung) devenaient libres (Franches-
montagnes et les Walser des Grisons). La contree accidentee, sauvage
et peu fertile de la haute vallee de la Birse, oü devait s'elever au
VIIe siecle le monastere de Moutier-Grandval, fut l'une de ces terres
fiscales ou royales, jouissant du privilege de l'immunite franque. Dans
leur grande majorite, ses habitants etaient des hommes de condition
libre ou mi-libre, degages des obligations du servage. II est ä presumer
que la juridiction des dues, puis comtes d'Alsace, y etait plus nominale

que reelle.

La puissance de l'Eglise au premier moyen äge

L'Eveche de Bäle, Etat politique, fut en somme une petite
monarchic theoeratique, gouvernee par un eveque. La classe sacerdotale
prit une part active et parfois preponderante ä son administration.
II y a done lieu de parier de la puissance politique de l'Eglise, qui
fut, avec la permanence de l'aristocratie militaire et fonciere, le trait
dominant du moyen äge.

1 MARC BLOCH, La Societe jeodale, p. 297.
2 Dominicatura ou dominicatum (le domaine fiscal), c'est-ä-dire les biens prives

du dominus, le roi, ou du fisc, le tresor royal.
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Dans l'Europe occidentale, les premieres communautes chretiennes

se formerent dans les villes. Celles-ci devinrent le centre d'un diocese,

dont le chef etait l'eveque. L'Eglise catholique surmonta avec succes
les crises provoquees par les grandes invasions du Ve siecle. Fortement
etablie sur la tradition romaine, sa hierarchie et l'unite de ses dogmes,
servie par un clerge instruit et devoue, eile echappa au grand naufrage
de la plupart des institutions civiles et politiques de la societe gallo-
romaine. Dans les cites, les eveques apaiserent les haines et reglerent
les conflits. Animes par la ferveur de leur foi, ils firent renaitre la
confiance et l'espoir dans les esprits. Iis prirent la defense des pauvre»
et des faibles. On les choisit comme juges ou mediateurs. Par leur
action intelligente et genereuse, ils meriterent le beau nom de dejen-
seurs de la cite.

De par leurs fonctions dans l'Eglise, les clercs etaient passes mai-
tres dans l'art d'organiser et d'administrer. Iis etaient pour ainsi dire
les seuls ä parier et ä ecrire le latin, langue officielle des monarchies
franque et germanique : « La culture intellectuelle etait devenue de

plus en plus leur apanage exclusif. » 1 C'est dans ce clerge instruit et
devoue ä la chose publique que les rois francs de la premiere race
choisirent leurs principaux collaborateurs pour l'administration generale

de l'Etat, la chancellerie royale et les missions diplomatiques.
Clovis rechercha l'appui des eveques. Charlemagne les appela ä siege:
dans son conseil et les associa ä son gouvernement. II recruta en
majeure partie dans le corps ecclesiastique les missi dominici charges
de surveiller l'application des capitulaires dans les provinces.

L'eveque represente le roi dans sa cite, siege central de son
diocese. Investi d'un pouvoir civil et politique, il est l'egal d'un comte,
dont il a toutes les prerogatives ; mais il l'emporte sur lui par son
instruction, sa puissance spirituelle et le credit presque illimite dont
il jouit aupres du roi. Dans l'ordre de preseance, il figure immediate-
ment apres le due. L'abbe d'un monastere prend place entre le comte
et le baron. Les dues, les eveques, les comtes, les abbes, les barons et
les comtes, tels sont les grands (proceres) du royaume.

La situation d'un eveque de Bale dans sa cite etait exaetement
celle que nous venons de definir. II jouissait de l'immunite franque,
avec le droit d'asile et le droit de juger. II administre son diocese et
sa paroisse, — qui etait celle de la cite episcopale, — avec le concours
de son chapitre de chanoines ou chapitre cathedral. Au commencement

du XIe siecle, il etait en possession de tous les droits regaliens
ou regales : le droit de ban sur la ville, les tonlieux et les peages, la

1 EMILE AMANN, L'Epoque carolingienne, p. 72.
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police des foires et des marches, le droit de haute justice et le droit
de frapper monnaie. Bref, il etait le maitre et le seigneur de la ville.

L'eveche du point de vue ecclesiastique

Jusqu'ici, nous n'avons considere l'eveche que dans ses rapports
avec le pouvoir politique et civil. II est necessaire de l'examiner main-
tenant dans sa structure interne. II sera beaucoup plus facile ensuite

d'interpreter les documents, chartes et diplomes relatifs a l'eveche de

Bäle et ä l'abbaye de Moutier-Grandval.
L'eveche ou episcopatus comprenait ä la fois la fonction de

l'eveque ou juridiction ecclesiastique, la circonscription episcopate ou
diocese, et le temporel de l'eveque, c'est-ä-dire le revenu qu'il tirait
de son benefice. Ces trois elements formaient un tout indissoluble.
A l'exemple du comitatus ou comte, 1'episcopatus ou eveche etait un
honor (fonction, charge ou office) concede par le roi. Comme l'hon-
neur comtal, l'honneur episcopal comportait un benificium (temporel
et circonscription ecclesiastique), qui permettait au grand seigneur
qu'etait toujours un eveque de vivre d'une maniere conforme ä son

rang. Le temporel ou res ecclesiae se composait de Y episcopium,
qui etait la maison de l'eveque, du cloitre, ou vivaient les chanoines,
des biens ecclesiastiques, — monasteres, eglises rurales et dimes, —
des biens profanes, — domaines ä la campagne (villae), manses ou
censives, chateaux, terres et forets, — et de droits fiscaux de toute
nature, — cens, tonlieux et monnayage.1

L'eveche etant, du point de vue feodal, assimile ä un comte,
l'eveque avait ä assumer toutes les obligations d'un comte ä l'egard
de son suzerain. A l'epoque carolingienne et meme plus tard, il devait
au roi le service du plaid (placitum) ou de cour, le service d'ost ou
service militaire (militia) et l'hospitalite ou hospitium. Par le service
du plaid, il avait le devoir d'assister aux assemblies des grands
seigneurs, lai'ques et ecclesiastiques, convoquees par le roi dans l'une de

ses capitales itinerantes des bords de la Seine, de l'Oise, de l'Aisne ou
du Rhin : Nimegue, Ingelheim ou Francfort, puis ä partir de 794,

Aix-la-Chapelle. Par le service d'ost, il avait l'obligation de mener
ses milices a l'armee du roi. Par l'hospitalite, charge fort onereuse, il
ne pouvait refuser ä son suzerain l'entree de sa province ecclesiastique :

1 E. AMANN et A. DUMAS, L'Eglise au pouvoir des laiques (888-1057), p. 221.
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il devait lui fournir le gite et le couvert, et entretenir ses gens, ses

chevaux et sa meute aussi longtemps que durait son sejour.
Devant s'eloigner souvent de son diocese, l'eveque chargeait son

chapitre cathedral de 1'administrer pendant son absence.

Le chapitre de chanoines

A l'origine, un chapitre de chanoines avait pour fonction princi-
pale de chanter en chceur l'office divin (canonicum officium) dans

l'eglise cathedrale. II etait forme de clercs seculiers, qui prirent le nom
de chanoines (canonici, du latin canonicus, canon, regie). Le chapitre
(du latin capitulum, chapitre, article de foi) fut d'abord une courte
legon faite dans 1'assemblee des chanoines. Ce terme designa ensuite
le lieu ou se reunissaient les chanoines ou les moines pour traiter de

leurs affaires ou des questions de leur ressort, et enfin le corps des

religieux lui-meme (canonica, congregatio fratrum, conventus). La
prebende etait le revenu attache ä un canonicat ou ä un chanoine ;

eile etait prise sur la mense episcopale.
Le chapitre cathedral ou haut chapitre assistait l'eveque dans

l'administration de son diocese : il etait en quelque sorte son conseil
et sa cour. Les chanoines et l'eveque ayant souvent des interets dis-
tincts, le chapitre acquit sa vie propre et amassa des biens particulars

: il fit figure de personne juridique. Les chanoines elisaient parmi
eux un chef ou minister: c'etait le primicier ou archidiacre, et parfois
le prevot. Les autres dignitaires etaient le doyen, le chantre, l'ecolatre
(Scholasticus), le chancelier et les gardiens du tresor (custodes), qui
etaient le tresorier, le sacristain et le chambrier.1

Le chapitre collegial etait un college de chanoines attache ä une
eglise qui n'etait pas cathedrale. II etait generalement preside par un
prevot, d'oü le nom de prevote qui fut donne ä l'ensemble des possessions

d'une telle congregation. L'abbaye de Moutier-Grandval ayant
ete supprimee vers la fin du XL siecle, eile fut remplacee au commencement

du siecle suivant par un chapitre collegial. Un prevot prit la
place de l'abbe, d'oü le nom de Prevote de Moutier-Grandval qui fut
donne a l'ancien domaine abbatial, nom qui est encore d'un usage
courant pour designer le district actuel de Moutier.

1 AMANN et DUMAS, op. cit., p. 254.
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L'abbaye, le monastere, le couvent

Du point de vue ecclesiastique et juridique, il n'y a pas une
grande difference entre un eveche et une abbaye. De meme que
1'episcopatus comprenait les fonctions de l'eveque, l'eglise de la cite
et ses dependances, Yabbatia comprenait, en un tout indivisible, la

charge de l'abbe, le monastere avec sa basilique et son cloitre, et les

biens et revenus qui en dependaient, c'est-a-dire le temporel. Couvent
et monastere sont ä peu pres synonymes d'abbaye, mais avec une
nuance restrictive pour le couvent. Celui-ci est ä la fois la maison

qu'habitent les moines ou les moniales, et l'ensemble des religieux ou
des religieuses qui forment la communaute. Le monastere (monaste-
rium), c'est plutot l'edifice qui sert de demeure. Monasterium a donne
en frangais moustier, montier, montier et Montier, chef-lieu de la

prevote de ce nom.
Les abbayes ont joue au premier moyen äge un role fort important.

Protegees et largement dotees par les rois carolingiens, comblees
de bienfaits par les grands de ce monde qui voulaient assurer le salut
de leur äme par les prieres et les messes des moines, elles se multi-
plierent et s'enrichirent. Elles devinrent des asiles de paix, des refuges
de la pensee, des foyers de culture intellectuelle et des centres agri-
coles, des ateliers de calligraphes et de peintres miniaturistes.

L'abbaye etait, comme l'eveche, une puissance temporelle, une
seigneurie fonciere et justiciere. Par la force des choses, eile s'incor-
pora ä la societe feodale. Un abbe ne se distinguait pas d'un seigneur
lai'que, sinon par son habit monacal et par son genre de vie. II en
avait tous les droits, mais aussi tous les devoirs. Les canons de l'Eglise
interdisant aux clercs d'administrer la justice criminelle, les eveques
et les abbes se firent representer dans les tribunaux publics par des

avocats (advocati, defensores, judicati), formes dans les ecoles. Des
le Xe siecle, quand l'Europe occidentale fut desolee par les guerres
intestines et par les incursions des Hongrois et des Normands, ils se

placerent sous la protection de seigneurs la'iques capables de les

defendre par les armes avec efficacite. Ces protecteurs conserverent le

nom d'avocat ou d'avoue dans les eveches, et prirent celui de vido-
me (vice-dominus) ou de vidame pour les couvents. Malgre les
interdictions de l'Eglise, plusieurs eveques de Bale endosserent le harnais
de guerre, etablirent des plans de campagne et meme chargerent
l'ennemi.

L'eveque avait sur les couvents le pouvoir d'ordre. II exergait
sur eux la juridiction ecclesiastique et spirituelle ; mais ce droit n'im-
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pliquait pas la possession ou la puissance temporelle, ä moins que
l'eveque n'en füt en meme temps le seigneur, ce qui, avant l'extinction
de la dynastie carolingienne, etait plutot rare. Les eveques s'effor-
cerent de soumettre les monasteres ä leur puissance temporelle ; ils y
reussirent parfois, comme on le verra plus loin par l'exemple de l'ab-
baye de Moutier-Grandval. Des le commencement du XIe siecle, les

moines, qui ne desesperaient jamais de l'Eglise, chercherent de plus
en plus, et avec insistance, ä dependre directement de Rome et ä

obtenir du pape 1 'exemption ou immunite ecclesia-stique, qu'il ne faut
pas confondre avec Yimmunite franque ou laique.

L'immunite lai'que

Par le privilege royal de l'immunite (immunitas, emunitas),
l'exercice des offices royaux etait enleve aux officiers dans I'etendue
d'un domaine pour etre transfere au maltre de ce domaine E Cette
exemption fut concedee par le roi franc ä des eveques et ä des abbes,
ä l'eglise qu'ils dirigeaient et aux biens qui en dependaient Des

terres d'Eglise furent ainsi soustraites ä la juridiction des comtes
(judices publici). Ceux-ci n'avaient plus le droit d'y exercer les

prerogatives de leur charge : puissance judiciaire, prelevement des impots
et commandement de la milice.

L'immunite lai'que plagait une eglise episcopale ou abbatiale
directement sous la protection du roi (tuitio, mandeburdium). En accordant

ce privilege ä un eveche ou ä une abbaye, le souverain n'abdi-
quait aucunement son pouvoir. II avait le droit de faire ce qu'il inter-
disait ä ses agents ou officiers royaux. Quand il le voulait, il pouvait
venir en terre d'Eglise, y revendiquer les fonctions publiques et les

exercer. La volonte du roi, c'etait la supremo, lex, la loi supreme.
L'immunite ne pouvait done etre invoquee contre lui.

Toutefois ce privilege n'etait pas de tout repos. II pouvait etre
declare nul, soit par les caprices d'un roi, soit par une reaction de l'un
ou l'autre de ses successeurs. II etait indique et prudent de faire con-
firmer le diplome d'immunite ou de tuitio chaque fois que le trone
changeait de titulaire; mais cette ratification n'etait pas gratuite.
Aussi arrivait-il souvent que, pour remplir son tresor, un roi, ä son

avenement, ordonnait le renouvellement de tous les diplomes d'immunite

ou chartes d'affranchissement concedes par ses devanciers.

1 J. CALMETTE, La Societe jeodale, p. 23.
2 DU CANGE, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, 1678.
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IV. La fondation de l'abbaye de Moutier-Grandval

La propagation du christianisme
dans les vallees jurassiennes

Le christianisme avait penetre dans le pays rauraque par les

grandes voies de communication qui, du Grand Saint-Bernard et de

Besangon, convergent sur Augusta Rauricorum. Les Burgondes, qui
s'y etablirent au Vc siecle, etaient ariens ; mais sous la pression des

Francs, ils ne tarderent pas ä se faire catholiques ; ils adopterent la

langue romane. Les farouches Alemannes resterent longtemps fideles
au culte de la nature. Vers le VIIe siecle, ils ne formaient dans le

Sornegau qu'une mince couche sociale, formee surtout des centeniers
des dues d'Alsace et de leur suite. La vague alemannique s'etait arre-
tee- ä l'ouest de Welschenrohr, — le passage Stroit conduisant chez les

Welches, — ä Elay et ä La Scheulte, en aval de Soyhieres, au nord
de Pleigne et ä l'est de Beurnevesin. Tout le pays situe ä l'ouest de

cette ligne sinueuse etait de langue romane.
Dans la premiere moitie du VIIe siecle, des ermites et des moines,

venus du nord, s'etablirent dans notre contree. Iis se firent defricheurs
du sol, se livrerent ä la priere, ä la meditation et au proselytisme.
Par leur vie de renoncement et de sacrifice, ils donnerent l'exemple
des plus nobles vertus chretiennes et exercerent autour d'eux une
action bienfaisante. Apres un pelerinage en Palestine, saint Hymier,
ne au chateau de Lugnez, en Ajoie, se fixa dans la vallee de la Suze,

y vecut en ermite et, par l'ardeur de sa foi, suscita des prodiges J.

Les vallees jurassiennes connurent alors un renouveau de

ferveur chretienne grace surtout aux disciples de saint Colomban qui
s'installerent ä Saint-Ursanne, ä Vermes et ä Moutier-Grandval. Ne
en Irlande et mort en Italie, Colomban avait fonde vers l'an 590 le

monastere de Luxeuil sur les pentes boisees des Vosges. II en fut
arrache par les menees de la reine Brunehaut, qui s'etait onposee ä

1 M. BESSON, Contribution ä l'histoire du diocese de Lausanne sous la domination
franque (534-888), Fribourg, 1908. — L. VAUTREY, Saint Imier, Jurassien,
Pretre et Solitaire, premier apotre de la vallee de la Suze, Porrentruy, 1884.
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la liturgie en usage dans l'Eglise irlandaise. II trouva un refuge a

Metz, ä la cour du roi Theodebert II. De lä, il descendit la Moselle,
remonta le Rhin et se dirigea vers l'Helvetie Orientale, pour y con-
vertir les Alemannes au christianisme. A Bale, un de ses disciples,
Ursicinus ou Ursanne, le quitta et se retira au bord du Doubs dans un
ermitage, qui fut la premiere cellule du petit etablissement religieux
(cella) de Saint-Ursanne. D'autres disciples du celebre moine irlan-
dais fonderent vers 620 la cella de Vermes, dont le domaine, remontant

les vallons d'Envelier et d'Elay, s'etendit jusqu'ä Corcelles fcortis
cellae), au fönd du Cornet1. Quelque temps apres, saint Germain
fonda le monastere de Moutier-Grandval (monasterium Grandis Vallis
ou Granvaliense) 2.

Rappelons que Vermes, ä l'epoque gallo-romaine, etait situe ä la
bifurcation de routes importantes et qu'il devait etre un relais fort
anime, II est possible que, dans la suite, ce bourg ait perdu cette situation

avantageuse, sinon les moines, qui recherchaient la solitude, ne
l'auraient pas choisi pour y construire leur cella. Dans ce vallon au-
jourd'hui delaisse, ils trouverent des truites dans la Gabiare, ruis-
seau limpide, et du gibier en quantite dans les forets avoisinantes.

La vie de saint Germain, fondateur de l'abbaye de Moutier-
Grandval, a ete ecrite en latin vers l'an 690, — soit une vingtaine
d'annees apres la mort de l'athlete chretien, — par un moine du nom
de Bobolene. Les benedictins de Saint-Maur ont porte le jugement
suivant sur cette narration : « Nous n'avons guere de vies de saints

composees en ce siecle qui soient ecrites avec plus de precision, d'un
style plus clair et d'un meilleur gout que celle dont nous rendons

compte ; mais quelque courte qu'elle soit, elle nous apprend beaucoup
de choses, parce que l'auteur a laisse le merveilleux pour ne s'attacber
qu'aux faits. II serait ä souhaiter que ceux qui ont ecrit apres lui dans
le meme genre de litterature l'eussent pris pour modele. » 3

II existe des versions frangaises de ce recit ; mais elles ont ete
faites il y a fort longtemps, et, aujourd'hui, elles sont presque introu-
vables 2. II nous a paru indique d'en donner une nouvelle traduction.

1 Dans son Dictionnaire historique des paroisses de l'ancien Eveche de Bale, A.
Daucourt donne de Corcelles une etymologie ingenieuse, mais bizarre : « Le mot
de Corcelles, ecrit-il, renferme deux mots celtiques : cor, qui veut dire petit, nain,
court, et cell, un endroit ou Ton cache, ou Ton serre quelque chose. • Les etymologies

fantaisistes et cocasses de nos noms de lieux, dans ce genre-lä, ne sont
pas rares chez nos auteurs jurassiens ; il y aurait dans ce domaine tout un travail
de revision ä refaire.

2 Histoire litteraire de la France, III, 631.

3 N. SfiRASSET, Vie des saints qui ont illustre le Jura, 1834. — BOBOLENE,
La vie de S. Germain et de S. Randoald, Martyrs et Patrons de Vinsigne colle-
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Actes de saint Germain,
abbe du monastere de Moutier-Grandval,

son martyre et celui de saint Randoald, par le moine Bobolene

Aux Seigneurs eminents et honores des hautes fonctions sacerdo-
tales, fortifies par les ressources de la foi religieuse, toujours et partout
püissants par leur saintete, Deicolus, Leudemundus et Nigofridus1,
Bobolene, un humble pretre parmi tous les autres. Peu de jours se

sont ecoules depuis que j'ai ete sollicite par certains de nos freres pour
que j'ecrive les hauts faits de saint Germain, abbe de Grandval. Ces

sollicitations venaient surtout de la part de ceux qui vecurent avec
lui dans ce temps-lä et qui furent les temoins des evenements que
nous relatons et sur lesquels nous avons ete plus particulierement
renseigne par Chadoaldus et Aridius, qui vivent encore.

Premiere legon. — Par sa naissance, saint Germain, abbe et

martyr, se rattachait ä la ville des citoyens appelee Trevires2. II
appartenait ä la classe senatoriale 3; mais il fut encore plus noble par
sa saintete. II eut pour pere Optardus, et pour freres Opthomarus et
Numerianus. Opthomarus l'emporta sur les autres seigneurs de la
cour du roi Dagobert par son esprit distingue et par sa science des

choses du sibcle *, puis, a celle du roi Sigebert, par l'ardeur de sa foi
en Dieu 5. Alors que saint Germain etait encore dans I'enfance e, il fut
confie aux soins du bienheureux Modoald, qui occupait ä l'epoque
le siege episcopal de la cite des Trevires''. Lorsque le prelat eut constate

que le petit gargon etait un sujet d'elite et qu'il etait doue d'une
vive intelligence, il se mit a I'instruire dans les arts liberaux. Enfin
I'homme designe par Dieu grandit et se fortifia par la science et la
saintete, de telle fagon que tout le monde admirait la fermete de son
äme. II frequentait V'eglise avec toujours plus d'assiduite et ecoutait

giale de Moütier-Grand-Val, 1766. Reproduit dans Vies des Saints. Le manuscrit
original, codex Sangallensis No 551, du IX/Xe siecle, est conserve ä Saint-Gall. La
critique de la Vie de saint Germain se trouve dans les Monumenta Germaniae
Historica, Scriptores rerum merovingicarum, tome V. (Communication de M.
Andre Rais).

1 Respectivement : abbe de Moutier-Grandval, de Luxeuil et de Saint-Ursanne.
2 Treves, ville d'Allemagne, sur la Moselle ; Augusta Trevirorum ou Treverorum,

cite maitresse des Trevires, merita au IVc siecle, le nom de seconde Rome.
3 Ex genere senatorum, de la classe des chevaliers.
4 Dagobert Ter, roi des Francs de 629 a 639.
5 Sigebert III, fils de Dagobert Ier, roi d'Austrasie, de 634 ä 656.

6 Cum esset sanctus Germanus injantalus.
7 D'apres Trouillat, Monuments, I, 49, Modoaldus devint eveque de Treves vers 622.
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les lecteurs repetant les paroles de saint Paul: «La figure de

ce monde passe; il reste cependant que ceux qui se servent de ce

monde sont comme s'ils n'en jouissaient pas. » II meditait les paroles
de la sentence evangelique d'apres lesquelles « le riche entrera diffi-
cilement dans le royaume des cieux ». Dieu lui accorda une grace si
entiere de la part des hommes qu'il etait aime d'une grande affection
non seulement des clercs, mais de tout le monde. II n'y avait en lui
ni orgueil ni arrogance, mais il se montrait plein de bienveillance en-
vers tous. Bien que vivant sur la terre, il se montrait digne de la vie
celeste. II etait en effet de figure angelique, poli dans son langage,
saint par ses ceuvres et sain de corps, excellent par son esprit, grand
par son conseil, catholique par la foi, tres patient par I'espoir, rempli
de charite et remarquable par sa douceur. II envisageait dejä dans

son age pueril1 ce qu'il accomplirait plus tard, lorsqu'il serait au
service de Dieu.

Legon II. — Quand il eut atteint sa dix-septieme annee, il se mit
reflechir d'une arne fervente, en lui-meme et en silence, comment il
pourrait echapper aux seductions mondaines, aux attraits du siecle et
ä ses blandices. II supplia le saint eveque Modoald : « 0 mon venerable

pere, permets que, negligeant tout le reste, je gagne un monastere, ou
la divine Providence m'aura ordonne de me rendre. » A la verite, le
bienheureux Modoald se mit a, admirer l'äme de I'adolescent qui, clans
le dessein de se faire ermite, se montrait si ferme et si courageux. II
lui dit: « 0 mon eher enfant, tu desires atteindre ä des choses grandes
et sublimes, mais le chemin que tu te proposes de suivre en häte et
d'un pas presse est glissant pour les jeunes gens. » II reprit: « Je n'ai
pas qualite pour t'en donner la permission, ä cause de la puissance
royale et parce qu'il est ecrit: « II n'y a de puissance que celle qui
a ete donnee par Dieu. » Et il ajouta: « Celui qui resiste au pouvoir
etabli resiste ä l'ordre de Dieu. » Mais comme il etait audacieux et
qu'il mettait toute sa confiance en Dieu, Germain distribua tous ses
biens et en donna une partie aux pauvres, selon la parole de l'Evan-
gile. Emmenant avec lui trois jeunes hommes pour I' accompagner, il
se rendit chez le bienheureux Arnoul, qui ces jours-lä sejournait dans
I'ermitage qui a pour nom Herrenberg, y menant la vie sainte ä la-
quelle Germain aspirait2. Or, en le voyant venir, le bienheureux
Arnoul eut le cceur rempli d'allegresse ; il remercia le Createur de

1 Assumptis secum tribus pueris comitantibus ; un puer, d'apres le bas-latin, pou-
vait avoir jusqu'ä vingt-huit ans.

2 Arnolphus ou saint Arnoul, tige des Carolingiens, ne vers 580, pres de Nancy,
mort en 640 ; il devint eveque de Metz en 614.
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toutes choses. II l'accueillit avec joie et bonheur. II lui tondit la che-

velure 1, et le retint quelque temps aupres de lui, ajin de l'initier ä

la vie et aux mceurs d'un komme de Dieu. II se rendit ensuite au

monastere, appele communement Castellum, qui avait ete construit
avec I'aide de saint Romaric sur le sommet des montagnes 2. II depecha
deux de ses compagnons pour chercher son frere Nomerianus, qui etait
encore iin enfant, pour l'amener ä lui. II desirait l'arracher ä la vie
du siecle, confier son education aux saints peres, le soumettre ä la
regle des moines et l'initier aux pratiques d'une vie sainte. Quand les

religieux virent le bienheureux Germain s'approcher du monastere
avec son frere, ils le regurent avec allegresse, rendant graces ä Dieu,
le Createur, d'avoir appele a Son service les descendants d'une si noble

race. En affligeant sa chair par des mortifications, par des jeunes, des

veilles et des prieres, il se donnait entierement ä Dieu. II ne mettait
en reserve que ce qui lui etait necessaire pour sa nourriture quotidienne.
11 ne portait qu'un miserable vetement. II etait pour tous un exemple
d'humilite et de charite, allant avec un de ses collegues jusque dans
la foret pour y couper du bois qu'il rapportait sur ses epaules. Dans
ses entretiens, il rappelait les paroles de saint Paul: « Que celui qui
ne travaille pas ne mange pas non plus »

Legon III. — Or Dieu lui accorda une faveur si grande qu'il n'y
avait encore personne qui ne desirdt imiter sa vie et ses mceurs. Alors
enfin, il prit avec lui le bienheureux Chuman, homme d'une grande
piete, de la nation des Burgondes, et, adoptant un projet raisonnable,
ils se rendirent tous les deux avec leurs compagnons respectifs au
monastere construit grace ä l'ceuvre des anciens peres et qui a pour
nom Luxextil. Le pere du couvent etait alors Walbert3, homme remar-
quable, Sicambre de race et d'une grande experience de la vie monas-
tique 4. Lorsque le pretre de Dieu les eut apergus, il les. regut tous
sans exception avec joie et un visage souriant dans le cloitre du
couvent. Or l'homme de Dieu etant entre dans le monastere avec son
frere, tous les deux affligent leur chair par des mortifications, et, par
une discipline librement acceptee, ils se soumettent aux regies d'une

1 En d'autres termes, il regoit la tonsure religieuse ; l'eveque l'introduisait dans la
vie ecclesiastique et lui donnait le premier degre de la clericature, en lui coupant
une partie des cheveux.

2 Saint Romaric, Austrasien converti par saint Ame, fonda deux monasteres (hom-
mes et femmes) sur le mont Habend (Habundi Castrum) ou Möns Romarici, au-
jourd'hui Remiremont.

3 Saint Walbert, abbe de Luxeuil, mort vers 640.
4 Et magnae conversations vitae; conversatio, en bas-latin, signifie etat, et plus

particulierement, vita monastica, I'etat ou la vie monastique.
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vie sainte et ä l'obeissance. Lorsque le bienheureux Walbert eut re-

marque le zele religieux de cet komme il ordonna qu'il jut consacre

pretre. Avec la veneration qu'ils avaient pour lui, tous les freres
s'ecrierent: « Germain est digne du sacerdoce. » Ainsi, ayant ete
ordonne saint pretre, il en attribua toute la grace au clerge. Cependant
Walbert, inspire par Dieu et anime de 1'Esprit saint, voyant qu'un
nombre toujours plus considerable de moines ajjluaient sans interruption

dans son convent, commenga a, s'inquieter de cette multitude qui
grandissait toujours. II se mit a rechercher si par hasard il ne trouve-
rait pas quelque part des lieux tres fertiles oil il pourrait etablir ses

moines ä demeure.

Legon IV. — Or le due Gundonius -, homme illustre, ayant appris
que le bienheureux Walbert, dans un dessein clairvoyant, cherchait
des lieux ou ses moines pourraient s'etablir et mener une vie sainte,
lui envoya des messagers pour lui dire qu'il vienne le trouver le plus
vite possible. Alors le bienheureux Walbert se rendit aupres de
Gundonius et lui exposa son projet. L'illustre homme Gundonius lui donna
des lieux opportuns ; et bien que ces lieux soient d'un acces difficile,
il est possible d'en trouver les entrees. Alors, par de douces paroles,
il se mit ä tranquilliser son esprit (du due). Soit par une revelation de

' Dieu, soit en vue du salut de son dme ou I'absolution de ses peches,
il lui representa que ces lieux seraient affermis par ses propres mains
ou par Celles de ses bons religieux. Ensuite Walbert, avec la crainte
de Dieu et les prieres -de ses freres, se dirigea vers cette region, y
parvint et trouva un lieu tres riche 3, situe au milieu d'un cercle de
rochers et qu'il appela Grandis Vallis. Cette vallee est arrosee par une
riviere ou le poisson est fort abondant4. II ordonna ä ses freres en
les exhortant de s'etablir lä. En consequence, il fit appel ä l'un de

ses pretres, du nom de Fridoald, l'un des derniers moines survivant
a leur maitre Colomban, qui fut abbe du monastere, et l'engagea d
se rendre a ce lieu meme. A la verite, celui-ci, habitue d l'obeissance
et n'hesitant nullement, et avec la crainte de Dieu, se rendit au lieu,

1 Le mot homme qui revient souvent sous la plume de Bobolene, ne designe pas
un homme quelconque, mais, suivant la langue du moyen age, un homme libre,
un noble. II en est de meme du' mot vir.

2 Gundonius ou Gondoin, due d'Alsace.

3 Uberrimus locus, lieu tres fertile ou tres riche ; signifie sans doute ici un lieu qui
abondait en poissons, en gibier et en forets, toutes choses qui convenaient aux
projets de l'abbe Walbert.

4 En realite, il y a deux rivieres dans la Grande Vallde, la Birse et la Raouse,
toutes les deux fort poissonneuses.
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meme avec quelques jreres. Se livrant au travail, il se mit ä couper
du bois, de maniere qu'ils pussent vivre.

Legon Y. — Apres cela, Walbert, le pretre de Dieu, se mit ä

rejlechir en silence et en lui-meme, se demandant comment il pourrait
trouver parmi ses jreres un religieux appartenant ä une famille noble
et ayant requ les ordres sacres, instruit dans les lettres, remarquable
par la saintete de sa vie, qui serait capable de gouverner et de diriger
ces moines conjormement aux dispositions de - la regle monastique 4!

Pourquoi rejlechir plus longuement Par Vordre de Dieu ou par son
inspiration, saint Germain est elu abbe. En consequence, cet komme
venerable, pretre de Dieu, se rendit audit monastere du Grandval avec
ce meme saint Germain. II lui communiqua ses instructions. Par ses

exhortations, il engagea ce saint komme ä ne rien craindre, mais ä

ceindre ses reins. Or celui-ci, respectueux de la discipline et marchant
avec la crainte de Dieu, accepta avec ardeur cette mission. Walbert
exhorta ses jreres en les deliant de I'obeissance qu'ils lui devaient
et, par I'inspiration de Dieu, en les engageant ä obeir desormais ä

saint Germain. lis suivirent ses ordres. Ayant regu la benediction de

Walbert, I'abbe Germain jit entrer sous sa domination trois monas-
teres, ä savo'vr ceux de Saint-Ursanne et de Vermes, ainsi que celui
du Grandval. Dieu lui accorda une grace telle qu'il jut aime d'une
grande ajjection, non seulement par les siens mais encore des per-
sonnes de tout äge et de tout sexe. Voyant a quel point I'entree dans

son domaine etait dijjicile, le saint abbe Germain se mit a tailler les
rochers de part et d'autre de la vallee 2. Des issues jurent ouvertes
et le sont restees jusqu'au jour d'aujourd'hui.

Lejon VI. — Or il arriva que Gundonius mourut, ainsi que Boni-
jace 3, auquel succeda Chatalricus ou Caticus 4. Celui-ci se mit ä oppri-
mer cruellement la population voisine du couvent, reprochant a ces

gens d'avoir toujours ete rebelies ä l'egard de son predecesseur. Mais
ceux-lä Protestant, parce que les reproches qu'on leur adressait etaient
injustes, il s'ejjorgait de les tourmenter de plusieurs manieres. Et
parce que le Dieu tout-puissant prend soin de ceux qui combattent

1 II s'agit evidemment de la regle de Saint-Colomban, qui etait d'une extreme
severite.

2 De Moutier ä Courrendlin ; on a montre longtemps, pres de I'ancienne eglise de
Courrendlin, — qui existe encore, — une grande pierre, natureilement taillee en
fauteuil, oil, d'apres la tradition populaire, saint Germain s'asseyait pour se repo-
ser de ses travaux.

3 Bonijace, due d'Alsace, mort vers 662.

4 Aldalricus ou Caticus obtint le duche d'Alsace vers 662.
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pour Lui, et voulant que Son athlete, auquel II avait reserve les lau-
riers du martyre, en jut couronne pour ses travaux, Caticus jut ainsi

pousse vers le crime ä l'egard des hommes du Sornegau L Alors, ayant
ordonne aux centeniers de cette vallee de venir aupres de lui, il leur
ordonna de partir pour I'exil. Alors enjin, Caticus desirant vivement
executer jusqu'au bout le dessein inique qu'il avait commence d'ac-

complir d'une maniere cruelle, — soit aussi qu'il jut simplement
inspire par son äme empoisonnee, — emmena avec lui des phalanges
d'Alemannes, nation belliqueuse. Quand il jut annonce au bienheureux
Germain que Cathalmundus, venant du nord, etait entre dans cette
vallee avec une grande armee, et que Caticus venait d'un autre cote

avec une grande armee, alors le bienheureux Germain ayant pris avec
lui les reliques des saints, se dirigea en hate vers Caticus, emmenant
avec lui Randoald, le prepose aux livres du monastereMais avant
qu'il jüt parvenit ä lui, des hommes ennemis remplis de l'esprit du
diable, le projeterent sur le sol. 11 reussit cependant a rejoindre Caticus

et le rencontra dans la basilique de Saint-Maurice 3, tenant con-
seil avec le comte Erico *.

Legon VII. — Or le bienheureux Germain I'interpella en lui di-
sant: « Ennemi de Dieu et de la verite, tu as attaque des hommes
chretiens! Pourquoi ne crains-tu pas de conduire ä la ruine mon
monastere, que j'ai edijie moi-meme » Mais celui-ci demanda pardon

pour le crime commis. Par une jeinte humilite, il voulut lui don-
ner la main en temoignage (de reconciliation). Mais celui-ld rejusa
de l'accepter, en declarant qu'il jerait lui-meme toutes les choses

(dont il avait le soin). II le laissa dans la basilique de Saint-Maurice
et en sortit avec un seul compagnon du nom de Randoald. Mais
constatant qu'il n'obtiendrait aucun succes et voyant que, dans toute
la vallee, les voisins du monastere etaient dechires comme par les

morsures des loups et que leurs maisons jlambaient par I'incendie, il
pleura tres longtemps et, tendant ses mains et ses paumes vers le del,
il disait: « Veuille, Seigneur, ne pas garder le silence, puisqu'une
nation barbare nous a attaques. » Des hommes remplis du demon le
suivirent dans son chemin alors qu'il voulait regagner ä pied son

1 Le Sornega-u, ä cette epoque, ne comprenait pas seulement la vallee de la Some,
mais encore tout le bassin superieur de la Birse, jusqu'ä Pierre-Pertuis.

2 Cum libris praeposito monasterii nomine Rondoaldo ; c'est-a-dire avec le moine
charge de la surveillance ou de la direction des livres du couvent. (Note de
Trouiilat, Monuments, I, p. 53).

3 Les vestiges de cette eglise existent encore pres de Courtetelle, au val de Delemont.
(Note de Trouiilat, Monuments, I, 53).

4 D'apres Trouiilat, le comte Erico aurait ete le fils de Caticus ; mort avant 720.
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monastere avec son confrere. En les voyant, saint Germain, martyr
et pretre de Dieu, leur adressait des paroles pacifiques, disant: « N'ac-
complissez pas une action impie sur le peuple de Dieu. » Mais comme
ceux-lä etaient remplis du demon, ils le depouillerent de ses vete-
ments. Lorsque le bienheureux Germain se jut apergu que son martyre
etait proche, il parla a son frere Randoald, lui disant: « Soyons
pacifiques, mon frere, parce que nous recevons aujourd'hui les fruits de

nos bonnes actions. » Lorsqu'ils l'eurent depouille de ses vetements,
il continua d'echanger des paroles avec son frere,. disant: « Je Te
remercie, bon Pasteur, parce que Tu ne m'as pas frustre de Tes biens.

Daigne me recevoir avec mon frere dans l'assemblee de Tes saints. »

Apres cela, une voix lui parvint du ciel, qui disait: « Viens, fidele
dispensateur; les cieux te sont ouverts. Mes anges se rejouissent avec
toi, parce qu'ils te conduiront dans la celeste Jerusalem. » Pendant cet
entretien, un de ses agresseurs, qui etait plus audacieux que les autres,
rempli du demon, le transperce d sa lance, et fait de meme pour
Randoald 1. Son corps resta etendu, sans vie; son ame entra dans les

cieux. Tandis que ces choses-la se passaient, ses freres le recherchaient,
allant gä et la. Vers la troisieme heure de la nuit, ils ne trouverent
que son cadavre, ainsi que celui de son confrere. Ils souleverent son
corps avec de grandes lamentations et le transporterent dans la basi-

lique de Saint-Ursanne 2. Ces evenements ont eu lieu dans la nuit de

la vigile de la Chaire de saint Pierre3. Alors que les freres etaient
debout pour les vigiles, un messager arriva, qui leur dit: « Le pbre du
monastere a ete tue par nos infames ennemis. » Ils le transporterent
dans la basilique de Saint-Pierre avec de grandes lamentations et
I'ensevelirent la ou sont offerts les bienfaits des prieres4. Celui-la
meme etant present auquel est honneur et gloire aux siecles des siecles,
ainsi soit-il!

Or il advint apres ces choses que, — I'annee etant sur le point
d'achever son cercle, — le jour de la naissance de Notre-Seigneur
arriva. On rapporte que, la veille de ce meme jour annversaire de

Notre-Seigneur, une lumiere si grande et si brillante descendit du ciel

1 Suivant la tradition, cet acte sanglant aurait eu lieu dans la petite piaine de la
Communance, situee entre Courtetelle, Rossemaison et Delemont. Selon un bre-
viaire du diocese de Bale, imprime en 1515,c'est ä Courrendlin — in vico Rennen-
dorj — que saint Germain aurait eu la tete tranchee, sanctus Germanus capite
truncatus.

2 Chapelle qui aurait ete construite par saint Germain lui-mcme dans la plaine de
la Communance, et dont on a retrouve des vestiges.

3 Chaire de saint Pierre, ä Rome, fete de l'Eglise catholique qui se celebre le
18 janvier.

4 C'est-a-dire : sous le grand autel.
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ä l'endroit ou reposait le corps mutile du bienheureux que tous furent
remplis d'admiration et saisis d'une grande terreur 4. Or le jour meme
de la mort du martyr, l'un des freres, se trouvant parmi les bandes
des ennemis, sauva des mains de ceux qui le trainaient un anneau,
du genre de ceux que le peuple appelle un bracile 2 et le porta dans le
vestiaire du convent. Alors tous les freres le regoivent avec joie comme
'un don ofjert par le Ciel et le suspendent dans l'eglise parmi les reli-
ques des saints. Apres cela, il se trouva qu'un certain komme, voisin
du monastere, souffrait des grandes infirmites des fievres. Les siens
le transporterent avec peine dans le monastere. Quand il eut passe le
seuil, il apergut, suspendu, le bracelet de saint Germain. II supplia,
avec de grandes lamentations, qu'il lui fut permis de le toucher. Alors
un des diacres remplit un calice (d'eau), y plongea le bracelet et fit
boire le liquide au malade ; et des que celui-ci eut bu, il recouvra sa

sante de naguere. De si nombreux miracles furent accomplis grace au
tres saint Germain, qu'on peut ä peine les concevoir par des mots.
Ici se termine la passion de saint Germain, martyr.

Quand le monastere de Grandval fut-il fonde

Tel est le recit du moine Bobolene. II ne manque ni .de verve,
ni de naive saveur. Comme tous les recits hagiographiques, il s'accom-

pagne de faits miraculeux. Depouilie de ce merveilleux qui le poetise,
il nous donne, du point de vue historique, des details interessants.
Malheureusement il est muet sur les dates, sauf, — en ce qui concerne
le jour et le mois, — sur celle de la mort du martyr, « la nuit de la vigile
de la Chaire de saint Pierre » 3, soit le 18 janvier, mais sans indication

de l'annee. Quand saint Germain est-il ne Quand est-il entre
au monastere de Luxeuil Quand a-t-il fonde l'abbaye de Moutier-
Grandval L'auteur de sa biographie n'en dit rien. Nous croyons
savoir l'annee de sa mort, qui serait l'an 666 suivant Trouillat, l'an
670 d'apres Serasset; 672 ou 675 selon d'autres erudits. II est possible
toutefois de retablir approximativement les dates principales par les

noms des hauts personnages que cite Bobolene et qui peuvent nous
servir de points de repere.

1 Suivant une autre version de cette pieuse legende, c'est le grand autel de la basi-
lique de Saint-Pierre qui aurait ete enlumine par une lumiere eblouissante.

2 Bracile, du latin brachiale, un bracelet. D'apres l'edition Serasset, ce bracile au¬
rait ete la ceinture de saint Germain, et un diacre aurait plonge ladite ceinture
dans un calice, ce qui fait saisir l'enormite de l'erreur.

3 Acta sunt haec ipsa node, in vigilia Cathedrae sancti Petri.
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Par une curieuse coincidence, Modoald, precepteur de Germain,
eveque de Treves vers 622, saint Arnoul, eveque de Metz des 614, qui
tonsura le jeune homme, et l'abbe Walbert, qui le regut au monastere
de Luxeuil, sont morts tous les trois vers l'an 640. II faut done

admettre que le couvent de Moutier-Grandval a ete fonde avant cette
date, mais peu auparavant, sinon Germain eüt ete trop jeune pour
en etre l'abbe, bien que sa carriere ecclesiastique eüt ete fort rapide.
A l'äge de dix-sept ans, il prend la resolution de se vouer a la vie
monastique. II fait la connaissance de saint Arnoul, qui le tonsure,
passe quelque temps au couvent de Remiremont, entre au monastere
de Luxeuil, ou il est ordonne pretre apres un sejour qui a du etre bref.
II ne devait pas avoir beaucoup plus de vingt-cinq ans lorsqu'il parut
dans nos montagnes en compagnie de l'abbe Walbert. Ne probable-
ment vers 610, ce serait done vers 640 qu'il aurait construit le monastere

de Moutier-Grandval.

Moutier-Grandval, monastere de l'ordre de Saint-Colomban

Vers l'an 635, l'abbe Walbert quitta le couvent de Luxeuil pour
aller prendre possession des lieux qui lui avaient ete concedes par le
due Gundonius dans les montagnes du Jura. Son voyage est facile ä

imaginer. Parti ä cheval et suivi d'une escorte, il s'arreta chez les

cenobites de l'ordre colombanien des petits etablissements religieux
(cellae) de Saint-Ursanne et de Vermes, qui se trouvaient sur son
chemin. Des hauteurs de Corcelles, il considera longuement la Grande
Vallee, qui s'ouvrait devant lui entre la croupe allongee du mont
Raimeux, a sa droite, et les hautes falaises rocheuses du mont Grai-
tery, ä sa gauche, et que fermait au couchant. la coupole du Moron.
Les flancs de ces montagnes etaient couverts d'epaisses forets de

sapins d'un vert fonce tirant sur le bleu. Le paysage etait severe, mais

non sans charme. Dans la vallee, au milieu des bois de hetres et de

chenes, on apercevait des clairieres, qui trahissaient la presence de

l'homme par des maisons rustiques et des champs cultives. Poursui-
vant sa route, le prelat passa par Cremines, colonie de la tribu bur-
gonde des Gobat b par le village dejä ancien de Grandval et par
Belprahon, ou les druides avaient celebre leur culte. II franchit la
Birse et s'engagea sur le versant du monticule des Golats, expose au

1 Du prenom burgonde Gondobald ; au commencement de ce siecle, les Gobat, qui
des les origines furent les maitres de Cremines, avaient toutes les caracteris-
tiques du type burgonde : chevelure et moustaches tirant sur le roux, yeux gris,
forte carrure et corps solidement charpente.
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midi et prolongement du mont Raimeux, mais completement detache
de celui-ci par la profonde coupure des gorges. C'est lä, sur un epau-
lement de cette eminence, et ä quelques centaines de pas de la Birse,

que l'abbe de Luxeuil s'arreta et decida de faire construire le monas-
tere de Grandval Monas terium Grandis Vallis), au pied duquel
devait se former et s'etendre le bourg de Moutier (Monasterium).

Avec les rochers qui couronnaient les hauteurs et ses sombres

forets de sapins, l'endroit etait peu plaisant. Par son austerite meme,
il semblait predestine ä devenir l'emplacement d'un couvent. II n'avait
rien qui put distraire les moines de leurs meditations et de leur vie
contemplative. Vers le couchant, la vallee se faisait plus riante : eile

s'elargissait vers la droite avec le plateau ensoleille de Chaliere et
se fermait ä Perrefitte, vieux village celtique douillettement couche

au fond de sa combe.
L'abbe Walbert avait charge le moine Fridoald, un des derniers

compagnons de saint Colomban, de diriger les premiers travaux en vue
de la construction du couvent. II fit un second voyage dans le Grandval,
avec Germain cette fois-ci, abbe de la nouvelle communaute, et les

religieux qui devaient la former. II delia ceux-ci de l'obeissance qu'ils
lui devaient en sa qualite d'abbe de Luxeuil, et les engagea ä se mon-
trer deferents et dociles ä l'egard de leur nouveau chef. II donna ses

dernieres instructions ä l'abbe Germain, et, apres l'avoir beni, il plaga
sous sa domination (dominium) les trois monasteres de Saint-Ursanne,
de Vermes et de Grandval, — tria monasteria scilicet Sancti-Ursicini
atque Verdunense et Grande Valiense in suo recepit dominio, —
soumis tous les trois ä la regle de Saint-Colomban.

Que faut-il entendre par cette domination de l'abbe de Grandval
sur Saint-Ursanne et Vermes II s'agit evidemment de la juridiction
ecclesiastique ou du pouvoir d'ordre, et non pas de la puissance tem-
porelle ou territoriale, que l'abbe Walbert n'etait pas en mesure
d'accorder et qui dependait du due d'Alsace. Dans la suite, les moines
de Moutier-Grandval chercheront ä creer une fusion et une confusion
entre ces deux pouvoirs, le spirituel et le temporel. Iis s'efforceront
de faire valoir ce droit usurpe et abusif par des interpolations dans
les documents royaux, et en faisant figurer les deux petits monasteres
(cellae) de Saint-Ursanne et de Vermes parmi leurs possessions
territoriales.

Des sa fondation, l'abbaye de Moutier-Grandval dut jouir d'une
large autonomie, et cela pour deux raisons essentielles : eile fut cons-
truite sur terre fiscale ou royale, et eile fut soumise ä la regle de
Saint-Colomban. Le moine irlandais s'etait efforce de retablir la
primitive eglise dans toute sa purete. La regle qu'il imposa ä ses reli-
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gieux etait d'une extreme severite. II exigeait d'eux les macerations
les plus rigoureuses. Tout en se conformant aux dogmes catholiques
et en reconnaissant l'autorite morale du pape, l'Eglise colombanienne
entendait jouir de la plus large liberte ä l'egard de Rome. Par la
volonte de Colomban, eile revendiqua le plus d'independance possible
de la part de la puissance lai'que.

Les hommes du Grandval et leurs communautes rurales

Le territoire concede ä l'abbaye de Moutier-Grandval, au nom
du roi franc, par le due d'Alsace, comprenait done tout le haut Sor-

negau, c'est-ä-dire tout le bassin superieur de la Birse, de Courrendlin
ä Pierre-Pertuis et de Mervelier aux confins des Franches-Montagnes.
Dans son recit, le moine Bobolene ne nous dit pas sous quelle forme
se fit cette donation ; mais on peut admettre, — et les documents
subsequents viennent ä l'appui de cette assertion, — que ce fut ä titre
de benefice, forme ordinaire et courante ä cette epoque des donations
royales ou ducales.

Les habitants de cette contree, nous apprend encore Bobolene,
etaient chretiens, homines christani. Les moines venus de Luxeuil
n'avaient done plus ä les evangeliser; leur role pouvait se borner

ä les maintenir et ä les raffermir dans leur foi chretienne. Par
cette donation, tout en songeant au salut de son äme, le due d'Alsace
permettait ä l'abbe Walbert de desencombrer son couvent; mais il
obeissait aussi ä des considerations politiques et personnelles. Par la
fondation d'une abbaye au cceur du Jura, peuplee de religieux ener-
giques et instruits, il renforgait le boulevard de son duche vers le sud.
II assurait la securite de la grande voie de communication, strate-
gique et commerciale, qui, partant de Bäle ou de Ferrette, conduisait,
par les vallees jurassiennes, vers le Grand Saint-Bernard et l'Italie,
vallees que ses maitres, les rois francs, pouvaient emprunter ä l'occa-
sion dans leurs expeditions au delä des Alpes.

D'autre part, un abbe ayant le goüt du commandement, doue
d'une volonte forte et jouissant du prestige d'un homme d'Eglise,
plierait ä l'obeissance une population qui semblait peu docile ä l'egard
du pouvoir etabli, et habituee ä l'independance. Quand Bobolene, dans

son recit, parle des habitants de cette contree, il les appelle des

hommes, — homines Sornegaunenses, homines christiani, aliquis homo
vicinus monasterii, — ce qui leur conferait un niveau social assez
eleve. Au premier moyen äge, celui que l'on designait du nom d'homme
etait. en effet, un homme libre, un tenancier libre ou, dans un ordre
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un peu inferieur, un colon ; mais les colons (coloni) n'etaient nulle-
ment de condition servile.

A l'epoque carolingienne, alors que les seigneuries se presentaient
dejä sous des contours tres nets on ne signale aucun seigneur dans
les hautes vallees de la Birse et de la Some, ä part les centeniers ale-

manniques du due d'Alsace qui prelevaient l'impot au nom du roi.
Pendant tout le moyen äge et jusqu'ä la Revolution frangaise, les

hommes de la « vallee de Moutier », — plus tard Prevote de Moutier-
Grandval, — ont eu le droit et meme l'obligation de porter des armes,
ce qui etait le signe tangible de la liberte.

Aucun document ne nous renseigne sur l'organisation de nos
villages au temps des Carolingiens ; mais il est possible de la definir
grace aux actes publics et pieces officielles du second moyen age, qui
sont parvenus jusqu'ä nous et qui sont assez nombreux. Apres les

grandes invasions, la plupart des villages se constituerent sous la
direction d'un chef de clan ou de tribu, qui lui donna quelquefois son

nom, comme Reconvilier (Reconis Viilare, village du chef Rocon) ou
Courrendlin (Rendelini Curtis, domaine de Rendelin). Le fait le plus
curieux ä constater, e'est que nos petites agglomerations se formerent
sous la forme germanique de la communaute paysanne ou rurale. Ces

communautes ont des droits assez etendus, des champs, des päturages
et des forets, biens indivis et geres en commun. Elles s'organiserent
demoeratiquement et elurent comme magistrats des hommes de con-
fiance, dont le chef etait le maire, d'oü le nom de mairie qui leur fut
donne. II y eut les mairies de Tavannes, de Reconvilier, de Saicourt
et de Loveresse, pour ne citer que celles-lä, et la cour colongere de

Courchapoix. La communaute de Tavannes, par exemple, etait une
veritable communaute de la marche (Markgenossenschaft). Sous les

Carolingiens, les charges des fonetionnaires locaux devinrent hereditates.

Beaucoup de maires entrerent dans la classe des ministeriaux
et meme de la petite noblesse 2.

A une epoque indeterminee, mais qui doit etre fort ancienne,
toutes les communautes locales se reunirent en une grande association
regionale, ä caractere politique, la communaute rurale de la vallee de

Moutier ou de la Prevote, qui eut son coutumier ou role de
franchises, son sceau et sa banniere. Jusqu'ä la Revolution frangaise, les

hommes de la Prevote se rassemblerent en armes, ä Moutier, pour y
tenir le plaid general sous la presidence de leur homme de confiance,
le banneret ou bandelier.

1 MARC BLOCH, La Societe feodale, p. 370.

2 TH. MAYER-EDENHAUSER, op. cit., p. 275.
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Les religieux de l'abbaye durent tenir compte de l'esprit de liberte
qui animait les hommes de la vallee. Pendant trente ans, l'abbe Gerr
main vecut en paix avec eux et ils l'aimaient tous d'une tres grande
affection (nimio affectu), hommes et femmes, nous dit Bobolene.
Lorsqu'ils furent accuses de rebellion par le due d'Alsace, il prit cou-
rageusement leur parti et leur sacrifia sa vie. Le sang du martyr
scella l'union entre la communaute religieuse et les communautes
paysannes.

Les comtes d'Alsace, patrons et protecteurs de l'abbaye de Grandval

II est certain que, suivant la regle de Saint-Colomban, qui ne
souffrait aucune exception, l'abbe Walbert avait exige et obtenu que
l'abbaye de Moutier-Grandval füt mise au benefice de l'immunite
franque, en vertu de laquelle ladite abbaye recevait la delegation
d'une partie des pouvoirs judiciaires de l'Etat et le droit de prelever
ä son profit certains revenus du tresor royal. Ces droits judiciaires
et fiscaux qui avaient ete exerces jusque-la par les centeniers du due

d'Alsace, et que l'abbe Germain avait probablement revendiques en
faveur de son couvent, furent sans doute ä l'origine du conflit entre
le due et l'abbe. Le due Caticus, qui fonda les couvents de Hohen-
bourg et d'Ebermünster, se serait bien garde d'attaquer en l'abbe de

Grandval l'homme d'Eglise. Ce qu'il voyait en lui, e'etait le seigneur
temporel, qui, avec l'appui de la population dont il avait la garde,
entendait etre le seul maitre sur ses terres. Des conflits politiques de

ce genre n'etaient pas rares ä cette epoque.
Quoi qu'il en soit, le due d'Alsace rentra en possession du monas-

tere fonde par son grand-pere, dont il etait le patron ou le protecteur
et qui releva de sa maison jusqu'en 968 b Dans un document de l'an-
nee 849, Liutfrid, comte du Sundgau, est appele « le seigneur ou le

maitre du couvent de Moutier-Grandval situe dans le duche d'Alsace

», — quia Liutfridus, illuster comes, dominusque monasterii '
cujus vocabulum est Grandisvallis. Les historiens allemands, qui
sont des maitres en la matiere, en tirent la conclusion que .le comte
Liutfrid etait l'abbe la'ique du couvent, comme le furent d'autres
comtes d'Alsace.

1 Le patron d'une eglise etait celui qui avait bäti, fonde ou dote une eglise, et ses

successeurs ; ceux-ci continuaient ä exercer legalement sur eile un droit de

protection.
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y. Les privileges du monastere de Grandval

et sa prosperite

Les documents relatifs au monastere

Pendant tout le siecle qui suivit la mort de saint Germain, nous
ne savons presque rien sur l'abbaye de Moutier-Grandval, ce qui laisse
ä penser que son existence fut paisible et laborieuse. En 769, elle sort
brusquement de l'ombre : Carloman (769-772), frere de Charlemagne
et roi d'Austrasie et de Bourgogne, confirme ä l'abbaye les privileges
que lui avaient accordes les rois, ses predecesseurs. En 849, l'empe-
reur Lothaire la prend sous sa protection, ä la demande du comte
Liutfrid. En 884, l'empereur Charles le Gros lui confirme la concession
faite par Lothaire. En 968, Conrad Ier, roi de Bourgogne, enleve

l'abbaye de Moutier-Grandval aux comtes d'Alsace et la restaure.
En 999, Rodolphe III, dernier roi de Bourgogne, la donne ä Adal-
beron II, eveque de Bale. L'annee suivante, il confirme cette donation.
En 1053, le pape Leon IX confirme ä Thierry, eveque de Bale, la
possession du monastere de Moutier-Grandval.

Ces documents sont rediges en un latin passable et accessible,
sauf ceux des annees 769 et 968, qui ont subi de nombreux remanie-
ments. La plupart d'entre eux ne nous sont parvenus que sous forme
de copies ; c'est pourquoi il ne faut les aborder qu'avec circonspection
et ne les interpreter qu'avec beaucoup de prudence. II s'y trouve des

interpolations et des alterations voulues et sciemment commises. Les
chancelleries episcopales ou abbatiales, dirigees par des clercs instruits
et possedant ä fond le latin, s'entendaient mieux que personne ä ce

genre de travail : « Des que les possessions, les droits ou le prestige
de leur diocese ou de leur couvent etaient en jeu, dit en substance le

professeur H. Bresslau, des hommes d'Eglise, connus pour leur piete
et leur vie exemplaire, n'hesitaient pas ä recourir au moyen reprehensible

de la falsification des documents. Ce faisant, ils n'avaient en
vue que la seule grandeur de l'eglise qu'ils servaient, sa prosperite,
sa puissance, ses revenus. » 1 Les eveques de Bale et les abbes de

Moutier furent de ceux-lä.

1 W. MERZ, op. cit.
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Nos historiens jurassiens ont toujours eu une predilection marquee

pour l'histoire du moyen age ; mais ils ne Font pas toujours bien
comprise, et le jeu complique des institutions feodales les deconcerte
souvent. Joseph Trouillat Iui-meme, qui jouit d'une juste renommee
comme medieviste, n'echappe pas ä la critique. II fut un archiviste
paleographe de premier ordre, un erudit au vaste savoir et un Historien

averti ; il lui arrive toutefois d'interpreter ä contre-sens et de mal
orthographier les termes relatifs au droit feodal ou aux coutumes du

premier moyen age L On se demande parfois s'il manquait des moyens
d'investigation necessaires et s'il a toujours saisi le sens veritable des

documents qu'il transcrivait, — avec conscience, il est vrai, — parce
que les arguments dont il les fait preceder n'en sont pas toujours le

reflet exact.
Ces quelques reserves n'enlevent rien ä la valeur de son oeuvre

magistrale, les Monuments de l'histoire de l'ancien Eveche de Bale.
Nous leur empruntons les documents qui vont suivre, lesquels, sauf

erreur, sont presentes pour la premiere fois et integralement au public
lettre dans leur version frangaise.

Carloman, roi d'Austrasie et de Bourgogne, confirme ä l'abbaye
de Moutier-Grandval le privilege de 1'immunite franque, que lui

avaient concede les rois, ses predecesseurs
An. 769

Carlomaw, par la grace de Dieu, roi des Francs et des Longohards.
Qu'il soit porte ä la connaissance de tous les eveques, dues, abbes,

comtes, officiers du palais 2, vicaires 3, centeniers i et ä tous les

envoy es extraordinaires 5 :

1 Quelques exemples : necrologue, pour necrologe; martyrologue, pour martyro-
loge ; le maix, pour le manse ; la cense pour le ceils; des ministeriels, pour des

ministeriaux; la collature d'un benefice, pour la collation. Les expressions d'ori-
gine germanique ne lui semblent pas familieres : il prend la scopose, mesurc
agraire, pour line mesure de capacite ; le Zollholz, le bois du devoir, pour un
peage, etc.

2 Domestici, officiers de la cour royale ; domestici ministeriales.
3 Vicarii imperii, qui in Germaniae principatibus delegare solebant imperatores,

qui sub dignitate Comites Palatii, vices imperiatorias agebant, et in iis supremo
jure causas dijudicabant. Neque omnino diversi ab iis, qui vulgo Vicarii gene-
rales imperii nuncupantur, quibus scilicet Imperator, in certis districtibus Vica-
riam imperiae potestatis et dignatatis commitit. DU CANGE, Glossarium.

4 Centenarii, qui centenis praerant; judices minores qui per centenas jus dicebant
et comiti suberant. Ibidem.

5 Missi discurrentes aut decurrentes qui ad certas quasdam functiones e principe
extra ordinem mittebantur ; missi dominici. Ibidem.
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Toutes les fois qu'une requete des pretres faite suivant les regies,

— et parce qu'elle sera utile aux interets et aux lieux des saints, —
sera parvenue aux oreilles de notre clemence, une telle requete doit
etre entendue et, de plus, au nom de Dieu, eile doit etre ecoutee favo-
rablement, ajin que nous mentions d'obtenir le pardon par le secours
de l'Stemel Retributeur, et ajin qu'il lexer plaise de prier sans
interruption pour la stabilite de notre regne, et de nous assister jidelement
en toute chose dans l'exercice de notre gouvernement.

En consequence, que notre puissance ou notre utilite apprenne
ce qui a ete porte ä sa connaissance par la requete qui lui a ete adres-
see au sujet du Monastere de Grandval, edifie en l'honneur de la
sainte vierge Marie, [et de la cella1 de Verteme en l'honneur de

saint Paul, et de la cella de saint Ursanne du nom du conjesseur de

la joi, qui sont dans sa dependance], — ä la tete duquel monastere
on voit, en qualite de venerable abbe, le noble homme2 Gundoaldus,
— ä savoir que notre pere de glorieuse memoire, le roi Pepinus 3, et
les autres rois, nos predecesseurs 4, qui, avant lui-meme, et avant nous,
ont tenu les renes du royaume des Francs, ont concede, par leurs
sentences et leurs mains jermes, a cette meme maison de Dieu un bene-
fice 5 tel que le droit de celle-ci equivaut integralement a I'immunite
en vigueur, suivant leurs preceptions, dans leurs propres villas; lequel
privilege nous avons juge bon de conceder d notre tour a cette meme
maison de Dieu, que nos predecesseurs lui ont concede de la part de

notre Fisc c par vine grace pleine et entiere pour I'augmentation de la
misericorde de Dieu a. notre egard et pour la tranquillite de I'abbe
et de ses successeurs. C'est pourquoi nous decretons d'une fagon toute
speciale qu'il soit ordonne, — ce qui par notre volonte doit rester a

perpetuite 7, — que nul d'entre vous, ni aucun de vos successeurs, ni qui

1 Cella peut se traduire par petit couvent ; c'etait un petit etablissement desservi

par des moines. Cella ne veut pas dire monastere, mais dependance d'un monastere

; c'etait generalement un ensemble de fermes dotees d'une chapelle que les

religieux desservaient.

2 Les mots vir et homo designent au moyen age un noble ou un homme de con¬
dition libre, un haut personnage.

3 Pepinus ou Pepin le Bref (714-768), premier roi de la dynastie carolingienne,
de 751 I sa mort.

4 Antecessorum, les rois de la premiere race, les Merovingiens.
5 Beneficmm, traduit Iitteralement par benefice; ici ce mot est synonyme de

privilege.
6 De parte fisci nostri: le mot fiscus signifiait le tresor particular du prince, d'ou

l'expression terrae fiscales aut patrimoniales pour designer des terres ou domaines
qui appartenaient au roi, comme c'etait le cas pour le monastere de Grandval.

7 Perpetuum, ä perpetuite, etait au moyen age une clause de style, qui signifiait
pour une duree indeterminee, illimitee.
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que ce soit revetu de la -puissance judiciaire; ni la puissance judiciaire 1

elle-meme, ni nos envoyes extraordinaires ne s'attribuent le droit de

penetrer dans les courtines ou les villages 2 de ce meme Monastere
ou dans les eglises qui en dependent, dans n'importe lequel de ses

pays ou territoires, — aussi bien en ce qui concerne ce qu'il possede

ou gouveme dans le temps present, que les biens justement acquis
qu'il aura pu encore augmenter de quelque maniere que ce soit, ou
ameliorer ou acquerir par la faveur des rois ou des reines, soit par la
levee des impots publics, soit par ses acquisitions, — pour y exercer
la justice, pour y recevoir des amendes 3, pour obliger un accuse ou un
inculpe ä prendre des jidejusseurs 4, pour s'y faire heberger ou y recevoir

un entretien gratuit 5, pour y forcer les hommes libres par voie de

justice ou pour y contraindre au nom de la loi, par voie de corps ou sai-
sie de biens, [leurs ministeriaux ou ceux qui sont ä leur service], ou les

habitants de ce monastere meme, ou pour y exiger quelque redevance

publique 6 que ce soit, ou pour y prelever ce qui revient ä notre Fisc,
[et, de celui-ci aux comtes]. Mais que, — sous le nom de l'immu-
nite, — I'abbe Gundoaldus lui-meme et ses successeurs possedent et
administrent en tout temps au nom de Dieu tous leurs domaines et
qu'ils prelevent toutes les amendes, droits de vente 7 et de redevances

publiques, c'est-ä-dire toutes les choses comme elles ont ete enumerees
ci-dessus. Nous avons concede cela ä ces monasteres memes ou aux
moines qui s'y trouvent, ou seront ä leur tete, pour I'augmentation
de la misericorde de Dieu ä notre egard. Nous I'avons fait de telle
maniere qu'aucune contestation ne puisse etre opposee, — ni dans

nos temps, ni dans les temps futurs, ni dans aucun temps, — ä ce

qui est contenu plus haut et qui a ete concede par notre clSmence.
Ce qui a ete accorde par notre commandement doit demeurer a. per-

1 C'est-ä-dire le comte; dans le cas particulier le due d'Alsace.
2 In curtis vel villis : ces deux termes du bas-latin sont ä peu pres synonymes,

curtis ou cortis signifiant une grande ferme, et villa, un groupe de fermes ou de
maisons ; ils ont fini par se confondre.

3 Freda, fredum, fredus, fridus: mulcta, compositio, qua fisco exsoluta, reus- pacem
a principe consequitur. (DU CANGE, Glossarium).

4 Fidejussor aut completor: un fidejusseur donnait la garantie au juge qu'un
inculpe, pour lequel il se portait caution, comparaitrait devant le tribunal au
jour fixe.

5 Nec mausionatas aut paralas faciendum; cette expression correspond au jus
hospitii et victus, c'est-a-dire au droit ä l'hospitalite et ä la nourriture, droit onc-
reux et souvent ruineux pour les couvents.

6 Nec ullas redibitiones publicas requirendum, c'est-a-dire les redevances qui re-
venaient au fisc ou tresor.

7 Concessus, concessio, idem quod favor, laudimium (DU CANGE) ; en franqais,
lods et ventes, reliefs, profits de fiefs, qui reviennent au seigneur en raison des

mutations de vassaux ou de censitaires.
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petuite dans son integrite et d'une fagon inebranlable 1. Et ajin que
notre diplome royal2 prenne plus de force encore et qu'il soit mieux
conserve dans toutes ses dispositions a travers les temps, nous avons
appose notre signature au bas de ce document de notre main, et nous
I'avons scelle ci-dessous de notre sceau.

D'apres ce document, Ie pere de Carloman, Pepin (751-768), et
les rois, ses predecesseurs, avaient accorde ä l'abbaye de Grandval le

Statut des villas royales, — ut de villis eorum, sive regum, — dont
l'administration etait conforme ä leurs preceptions personnelles,

— secundum eorum praeceptiones, — qui etaient des lettres que les

rois francs, usant de leur pouvoir souverain, donnaient ä des per-
sonnes ou ä des terres pour les mettre hors des atteintes de l'autorite
ordinaire 3. En d'autres termes, les rois merovingiens avaient place le

monastere de Grandval dans leur dependance immediate, et supprime
toute autorite intermediate entre le monarque et l'abbe, sauf peut-
etre celle des dues d'Alsace, patrons du couvent, qui d'ailleurs ne sont
pas nommes dans l'acte de 769.

Par ce diplome ou acte royal (auctoritas), — qui est aussi appele

praeceptum (commandement) dans le texte, — le roi Carloman
defend aux eveques, dues, comtes, missi dominici et ä tous les autres
officiers royaux revetus de la puissance publique, nommes domestici
ou vicarii, de penetrer sur les terres de l'abbaye de Grandval. II leur
interdit d'y exercer un acte quelconque de juridiction sur les biens,
sur les hommes, sur les colons et les agents du monastere, et affranchit
celui-ci de tous les droits et impots envers le fisc *. Bref, il concede ä

l'abbaye de Grandval le privilege de l'immunite franque ou lai'que
dans toute sa plenitude. Remarquez encore que les administres laics
de l'abbe etaient des hommes ou des colons, c'est-ä-dire des personnes
de condition libre ou mi-libre.

Ce diplome a ete falsifie. II ne nous est parvenu que sous la forme
d'une copie du XIe siecle. L'archiviste Trouillat l'a transcrite avec
des fautes de ponctuation, qui en rendent Interpretation difficile ;

le latin en est rocailleux et embarrasse. Ce document nous donne toute-
fois d'interessantes precisions sur les institutions franques et sur les
attributions des comtes. II contient trois interpolations, indiquees
dans la traduction ci-contre par le signe typographique du crochet.

1 Traduction libre d'une phrase maladroitement construite, mais dont Ie sens est
assez clair : ut hoc non fiat, nisi quod per hoc nostra praecepto juit concessum
perpetualitur maneat illibatum, atque inconvulsum.

1 Auctoritas, diplome royal, charte royale ou imperiale.
3 LITTRfi, Dictionnaire de la langue jrangaise, article preception.
2 TROUILLAT, Monuments, I, p. 78.
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L'un de ces passages, qui ne devait pas appartenir ä la piece originale,
concerne les deux petits monasteres de Saint-Ursanne et de Vermes,
que les religieux de Moutier-Grandval voulaient ä tout prix faire
rentrer dans leurs possessions territoriales. Celui de Saint-Ursanne
resta presque autonome jusqu'en 1210 ; il fut alors incorpore ä l'Eve-
che de Bale, Etat politique. Quant au petit etablissement de Vermes,
il n'a ete reuni que longtemps apres 769 au monastere de Grandval.
II disparut assez rapidement de la liste des biens de celui-ci.

A la demande de Liutfrid, comte d'Alsace, l'empereur Lothaire
confirme le droit de patronage de sa maison sur le monastere de

Grandval. II prend celui-ci sous sa protection par le privilege de

l'immunite et l'exonere de tout impot ä l'egard du tresor royal
An. 849

Au nom de Notre-Seigneur Jesus-Christ, Dieu eternel! Lothaire *,

-par la volonte de la Providence divine, empereur auguste. II est con-
nu - de vous tous par sentence imperiale, comme le connaitront, dans
leur %ele pour le service de Dieu, tous les fideles de Sa sainte Eglise,
ainsi que nos propres fideles, presents et futurs 3, ä savoir que Liutfrid

4, le comte illustre, seigneur du monastere5 dont le nom est
Grandval, qui est situe dans le duche d'Alsace et qui a ete construit
en l'honneur de la sainte mere de Dieu et toujours vierge Marie, a
soumis d notre examen le dipldme de notre seigneur et pere, Louis
Auguste 6, ou il etait dit comment lui-meme et ses premiers aieux, ses
devanciers, — par amour du cidte divin et le respect de ce meme lieu
saint, — avaient possede le droit de patronage 7 plein et entier sur le

1 Lothaire ler, fils de Louis le Pieux, roi de Lorraine et empereur d'Occident
(840-855).

2 Innolescit: Bresslau fait remarquer judicieusement que innotescere signifie etre
connu et non faire connaitre. (W. MERZ, op. cit., p. 96).

3 Ut noverit... fidelium... industria: c£tte phrase a ete traduite librement. La tra¬
duction litterale aurait donne : « Comme le zele des fideles le connaitra », tour-
nure employee plus has.

4 Liutfrid, comte en Alsace, fils du comte Hugues III ; mort en 866.
5 Dominus monasterii: le monastere de Grandval ayant ete fonde par Gondoin,

due d'Alsace, il demeurait la possession de ses successeurs, qui en etaient toujours
les domini, e'est-a-dire les seigneurs et les maitres, bien que ce droit de possession

ne füt plus en realite qu'un droit de patronage.
6 Louis le Pieux ou le Debonnaire, roi des Francs et empereur d'Occident (814-840).
7 Sub plenissima defensione habuissent: defensio, protectio, tuitio, tutela, en fran-

pais, defense, protection, garde, tuteile, autant de mots pour exprimer patronatus
ou jus patronatus, droit du patronat.
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susdit monastere avec les petits couvents qui en dependent, ä savoir
I'un qui est appele la Cella et qui a ete construit en l'honneur de

saint Ursanne, le confesseur, et l'autre qui est appele Vermes et qui
a ete consacre en l'honneur de saint Paul. D'autre part, en vue de

l'affermissement du royaume, le susnomme Liutfrid, comte et seigneur
dudit monastere, nous a demande que, deferant ä sa volonte, pour
l'amour de Dieu et le respect des saints precites, nous confirmions ce

qui precede par notre diplome, nous avons acquiesce a ses requetes sur
tous les points et nous I'avons confirme ä perpetuite suivant notre loi.
C'est pourquoi nous prescrivons et ordonnons que nul autre roi et nulle
autre personne de condition libre n'ait le pouvoir de modifier notre
decision ou quoi que ce soit, mais qu'il soit permis au prenomme
Liutfrid et a ses successeurs de posseder en toute tranquillite les biens

du susdit monastere sous la protection de notre immunite, et de telle
faqon que tout ce que le tresor royal pourrait obtenir dudit monastere,
nous le lui concedons entierement pour son eternelle remuneration,
afin que, d'une maniere perpetuelle, ces ressources profitent a I'au-
mone des pauvres et ä I'entretien des religieux qui, la-meme, servent
Dieu. Et telle est notre volonte: afin que ce diplome de notre
concession garde toute sa valeur dans les temps futurs, nous I'avons
confirme de notre main par notre signature et nous avons ordonne qu'il
fut scelle par notre sceau.

Seing de Lothaire, Auguste serenissime. Hrodmundus, notaire,
je l'ai vu a la place de Haduinus.

Donne le VIIIe jour avant les calendes de septembre. Le Christ
lui etant propice, l'annee III« du regne du seigneur Lothaire, le
pieux empereur, en Italie, et l'annee Xe, en France. Indiction dou-
zieme. Passe ä Remiremont dans le palais de l'Etat royal, heureuse-

ment, au nom de Dieu. Amen

Le comte Liutfrid a presente ä l'empereur Lothaire un diplome
par lequel le pere de celui-ci, l'empereur Louis 1" (814-840), avait
reconnu le droit de patronage « plein et entier » des comtes d'Alsace
sur le monastere de Grandval. Cet acte royal est perdu. En 814, ä

son avenement, Louis le Pieux avait, en effet, donne l'ordre que tous
les diplomes delivres au temps de ses peres aux « eglises de Dieu
fussent renouveles, et il les avait corrobores en y apposant sa signature

de sa propre main ».1

1 Eodem anno [<?/#] jussit supradictus princeps \_Hlodowicus~\ renovare omnia
praescepta, quae sub temporibus patrum suorum gesta erant ecclesiis Dei et ipsa
manu propria ea subscriptione roboravit. (W. MERZ, op. cit., p. 97).
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Le diplome de l'annee 849 a ete remanie et falsifie ; on y retrouve
les interpolations relatives aux petits etablissements religieux de Saint-
Ursanne et de Vermes. L'illustre comte Liutfrid, — illuster comes, —
etait, par sa soeur Irmingart, le beau-frere de Lothaire Ier. L'empereur
lui concede le monastere de Grandval, dont il etait dejä le maitre ou
le seigneur, — dominus monaslerii cujus vocabulum est Grandisvallis,
— et l'abbe la'ic. La forme juridique de cette concession ne pouvait
etre que celle du benefice (beneficium) b

II est vrai que l'empereur permet au comte Liutfrid et ä ses suc-
cesseurs de posseder en toute tranquillite les biens du monastere ;

neanmoins ce droit de propriete est nominal et illusoire, parce que le

roi, qui a le droit de disposer ä son gre de l'abbaye, en est le veritable
proprietaire, et que les religieux ont le droit d'user et le droit de se

servir des biens en question, ce qui vide le droit de propriete de son
contenu. L'abbaye se trouve toujours dans la dependance immediate
du roi, qui la prend sous sa protection par le privilege de l'immunite.
Le monarque lui abandonne meme les redevances qu'elle doit legale-
ment au tresor royal. Le produit de ces impots servira desormais au
soutien des pauvres et ä l'entretien des religieux « qui la-meme servent
Dieu ».

A la demande de Hugues, comte en Alsace, Lothaire II, son cousin,
roi de Lorraine et de Bourgogne, confirme au monastere de Grand¬

val la possession de ses biens et de ses villas
An. 866

Au nom du Dieu tout-puissant et de Notre-Sauveur Jesus-Christ
Lothaire s, roi par la clemence providentielle de Dieu. Aussi longtemps
que par une pieuse javeur, nous veillons sur les eglises de Dieu, nous
suivons l'exemple des rois, nos predecesseurs, et nous croyons que cela

est manifestement'conforme a l'avantage de tout le royaume que Dieu
nous a confie. Que dans leur zele pour le service de Dieu, tous
les jideles de la sainte Eglise, et en particulier nos propres
sujets, presents et ä venir, apprennent ce qui suit. Le comte
Hugues3, fils de l'illustre Liutfrid, qui fut notre oncle maternel,
ayant vivement sollicite de notre bienveillance que, par notre

1 Ibidem, p. 89.

2 Lothaire II (855-869), roi de Lorraine.
3 Hugues ou Hugo, comte en Alsace, fils de Liutfrid Ier, seigneur de Moutier-Grand-

val, dont la sceur Irmingart a epouse l'empereur Lothaire Ier.
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dipldme royal, nous confirmions au monastere de sainte Marie et de

saint Germain, nomme Grandval, les biens et les villas 1 qui sont ne-
cessaires ä I'entretien - des religieux qui y sont au service de Dieu,
touche par I'amour divin, nous avons ordonne que jussent rendus ces

decrets 3 de la dignite royale en vertu desquels, — pour I'absolution
de l'äme du seigneur notre pere et de notre mere et pour notre propre
salut, et afin d'assurer le luminaire et I'entretien de ses religieux, —
nous prescrivons et nous decidons que les territoires suivants figu-
rent dans les dependances de ce meme monastere, ä savoir la cella

edijiee en l'honneur de saint Paid du nom de Vermes, la villa situee
dans le comte de Bipp, qui est appelee Nugerol4, avec la chapelle

Orvin 5 qui en depend, et dans le meme comte la villa de Sombeval0

avec la chapelle qui en depend ; le village de Tavannes 7 avec sa
chapelle ; et une villa dans le pays 8 du Sornegau, Courrendlin, avec la
chapelle qui en depend; Vieques, avec sa chapelle, dans le meme comte,
ainsi que la villa Salevulp ® dans le meme comte ; Miecourt10, dans
le comte d'Alsgau n, et une cour colongere dans le pays d'Alsace, ä

Sigolsheim 12, avec sept arpents de vignes. Que toutes ces choses
examinees plus haut avec un religieux du nom d'Ebruin subsistent

1 Villa, domaine agricole ou rural ; agglomeration plus ou moins grande de fermes
ou de maisons rustiques, ou, simplement hameau ou village. Certains auteurs ont
traduit villa par courtine; mais, dans la langue de notre pays, courtine signifie
une petite contree, une cour colongere ou un ensemble de fermes, de hameaux ou
de villages ; par exemple, la courtine de Bellelay.

2 Stipendia, stipendiarium; d'apres Du Cange, ce qui est necessaire ä l'entretien de
la vie (Quidquid vitae ad sustentandum est necessarium).

3 Apex, decretum imperiale; document, diplome, charte emanant du roi ou de
Pempereur.

4 Nugerol, village disparu, qui devait etre assez important et situe entre Le
Landeron et La Neuveville.

5 Ullwinc.
6 Summavallis, e'est-a-dire situe dans le haut de la vallee.
7 Vicum cum capella Theisvenna.
8 Le mot pagus a diverses acceptions et assez differentes I'une de Pautre. II peut

signifier : champ, territoire, comte, district, pays; en allemand, il a pour
equivalent Gau.

9 Salevulp, dont Petymologie doit etre salices vulpium, la saulaie des loups, est le
nom d'un village disparu, qui devait etre situe entre Courrendlin, Courtetelle et
Delemont dans la plaine de la Communance, ou Quiquerez d'abord, puis, en 1948,
MM. Rais et Gerster ont decouvert les vestiges d'une chapelle, que saint Germain
aurait fait construire.

10 Curtem Metiam, in Alsgaugensi comitatu, e'est-a-dire Miecourt, et non pas
Courtemaiche, comme Trouillat Pa ecrit par erreur.

11 Alsgaugensis comitatus, le pays d'Ajoie, assimile ici ä un comte.
12 In monte Sigoldo, Sigolsheim, en Alsace, dans le decanat Ultra valles Uttonis, a

mi-chemin entre Colmar et Kaisersberg.
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sans amoindrissement et sans trouble de la part de qui que ce soit.
Et parce que nous voulons que ce document ait plus de force dans
les temps ä venir, nous l'avons ratifie ci-dessous de notre main et nous
I'avons signe par la marque de notre anneau. Seing de Lothaire,
Moi, Cgriniblandus, chancelier de la dignite royale, je l'ai reconnu.
Donne le XIV« jour avant les calendes d'avril. Avec la faveur du
Christ, la XIe annee du regne du seigneur Lothaire, le glorieux roi.
Indiction quatorzieme. Fait ä Arlegia, au palais royal, heureusement
et au nom de Dieu. Amen I

La mense conventuelle

La piece originale du diplome de l'annee 866 est parvenue jusqu'ä
nous. La mention suspecte de la cella de Saint-Ursanne ne s'y trouve
pas; mais la cella de Vermes y figure, ce qui permet de presumer qu'elle
venait d'etre annexee ä l'abbaye de Moutier-Grandval. II est specifie
que certains biens et villas du couvent de sainte Marie et de saint
Germain seront reserves pour l'entretien des moines qui sont ä son
service, — quasdam res seu villas ex coenobio Sanctae Mariae et Sancti
Germani... in stipendiis fratrum ibidem famulantium. On peut con-
clure de ce passage qu'un fonds special avait ete mis ä part aux de-

pens du patrimoine monastique (abbatia) pour etre affecte ä l'entretien

des religieux. C'est la mense conventuelle (mensa fratrum), tandis

que la mense abbatiale est le revenu se trouvant dans le partage de

l'abbe 1.

L'abbe d'un monastere, surtout si cet abbe appartenait ä l'ordre
seculier, — comme c'etait le cas de Moutier-Grandval ä cette epoque,
— etait peu soucieux de participer ä la vie commune. II s'absentait
souvent pour le service du roi ou pour des missions diplomatiques. II
etait generalement porte ä se reserver les ressources du couvent. II est
done naturel que les moines aient exige pour leur table (ad mensam)
et pour les besoins ordinaires de la vie, — vetement, logement, chauf-
fage et eclairage, — une portion de Yabbatia, c'est-ä-dire de l'ensemble
des biens et revenus de la maison religieuse qu'ils servaient. Dans son
diplome de l'annee 849, l'empereur Lothaire avait dejä stipule qu'une
partie des impots fiscaux recompenseraient les services des moines, —
stipendia servorum ibidem Deo famulantium, — mais ll n'avait pas
precise sur quels domaines ces revenus seraient preleves 2.

1 Dans les chapitres de chanoines, la mense etait la prebende.
2 TROUILLAT, Monuments, I, p. 109.
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En 878, l'empereur Charles le Gros confirme la donation faite par
Engilgoz au monastere de Grandval1, laquelle consiste en une terre
qu'il possedait par precaire 2. Celui-ci regoit en echange certains biens

situes, les uns a l'interieur, les autres ä l'exterieur du monastere, —
quasdam res infra monasterium, quasdam vero extra positas. II les gar-
dera en usufruit et en consives 3 durant sa vie, — ut utrasque res die-
bus vitae suae in censum sub ustifructuario habuisset. A sa mort, son

parent Hodalricus en jouira de la meme fagon et, ä son deces, ces

biens retourneront ä la mense conventuelle (ad mensas fratrum).

L'importance des donations des rois carolingiens

Le regne du roi de Lorraine et de Bourgogne, Lothaire II (855-
869), fut rempli par ses querelles avec ses oncles, Charles le Chauve
et Louis le Germanique, par ses guerres malheureuses contre les en-
vahisseurs normands et par ses demeles conjugaux 4. Pour consolider
son trone chancelant, il rechercha l'appui de ses grands vassaux en
leur delivrant des lettres de grace et en leur distribuant des biens du

royaume ä. L'un d'entre eux, Hugues, comte d'Alsace, etait le fils de

Liutfrid Ier, seigneur du monastere de Grandval (dominus monasterii
cujus nomen est Grande Vallense), dont la soeur, Irmingart, avait
epouse l'empereur Lothaire Ier et donne le jour ä Lothaire II. Le
comte Hugues et le roi Lothaire II etaient done cousins germains.

Ces conjonctures familiales devaient etre favorables au develop-
pement du monastere de Grandval. Cedant aux sollicitations de son
cousin, le roi Lothaire II, par son diplome de l'an 866, confirme audit
couvent ses biens et ses villas, afin d'assurer au mieux l'entretien de

ses religieux et de son Liminaire. On est etonne de voir figurer dans
ce document des localites aussi eloignees l'une de l'autre que Nugerol,

1 Trouillat, I, 119, no 65. L'argument de Trouillat ä la tete de cette piece n'est
pas exact du tout; il ne correspond nullement a son contenu.

2 Precaire, qui ne s'exerce que par permission, par tolerance et avec dependance.
Le precaire, terme de jurisprudence feodale, est une terre concedee par le roi ou
un seigneur a un homme de condition servile par un contrat ou bail emphyteo-
tique. La propriete dont il est question ci-dessus devait etre assez importante et
eile devait etre situee en terre fiscale, puisque l'empereur lui-meme en confirme la
donation au monastere de Grandval.

3 Censive ou terre censive; terre concedee par un seigneur ä un fermier, ä un cul¬
tivates ou a un colon, ä condition d'un cens, redevance en argent et le plus sou-
vent en nature. Le censitaire n'en avait que la jouissance ; le seigneur en restait
le proprietaire.

4 A. GENGEL, Die Geschichte des fränkischen Reichs, Frauenfeld, 1908.

5 E. DÜMMLER, Geschichte des Ostfränkischen Reichs, Berlin, 1862, p. 687.
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dans le comte de Bipp, et de Sigolsheim, en Alsace, qui sont separees

par une distance de vingt lieues ä vol d'oiseau ; mais les moines de

Moutier-Grandval pouvaient tirer d'excellents vins des vignobles de

Nugerol et des six arpents de vignes de leur cour colongere de Sigolsheim.

D'autre part, leur domaine de Miecourt, situe au milieu de la

plantureuse Ajoie, grande productrice de ble, leur fournissait la farine
necessaire pour la fabrication de leur pain. De plus, leur territoire
s'arrondissait, au sud, par les acquisitions de Tavannes, de Sombeval,
d'Orvin et de Nugerol, et, au nord, par Celles de la cella de Vermes,
de Courrendlin, de Vieques et de Salevulp, localite disparue qui se

trouvait probablement dans la plaine de la Communance, entre
Courrendlin, Delemont et Courtetelle. U est d'ailleurs possible que la plu-
part de ces biens se trouvaient dejä en leur possession et que, par son
diplome, Lothaire a enterine simplement un etat de fait.

En general, les domaines enumeres dans les actes royaux de

l'epoque carolingienne sont plus considerables que ne pourrait le faire

supposer la simple mention de leur nom ou la modeste appellation de
cella ou de villa. C'est le cas, par exemple, pour le territoire de Nugerol,
lequel, avec sa chapelle d'Orvin, devait s'etendre sur toute la Montagne
de Diesse, par oil passait la route de Frinvilier ä Yverdon (Eburo-
dunum), embranchement de la voie strategique et commerciale de
Bale ä l'ancienne Petinesca. Par la possession des deux tetes de col,
Tavannes et Sombeval, — qui commandaient le passage de Pierre-
Pertuis, — d'Orvin et de la Montagne de Diesse, l'abbaye de Moutier-
Grandval dominait sur la majeure partie de la route de Mervelier ä

Nugerol.
Moins de vingt ans apres, cette domination sera complete : en

884, l'empereur Charles le Gros concede au monastere de Grandval
trois terres fiscales : le petit monastere de Saint-Imier (cella Sancti
Hymerii), avec ses dependances, le village de Pery (villa Bederica),
avec sa chapelle, et le village de Reconvilier (Reconis villare), avec
ses dependances b

1 TROUILLAT, Monuments, I, 120, no 67.

91



A la demande de Liutfrid I", comte en Alsace et abbe la'ique de

cette maison religieuse, l'empereur Charles le Gros confirme au
monastere de Grandval la possession des domaines concedes par
l'empereur Lothaire et qui forment la mense conventuelle. A la
demande des moines, il ajoute ä celle-ci trois nouvelles localites

An. 884

Au nom de la sainte et indivisible Trinite Charles l, par la cle-

mence providentielle de Die«, empereur auguste. Qu'il soit parte a la
connaissance de tous les fideles de la sainte eglise de Dieu, ceux des

temps presents notamment et ceux des temps futurs, qu'une certaine
preception - de I'empereur Lothaire nous a ete montree, dans laquelle il
est arrete comment lui-meme a concede et confirme en particulier pour
l'usage des religieux qui sont au service de Dieu dans le monastere
appele Grand-Val les biens enumeres ci-dessous : la cella de saint Paul
nommee Vermes et la villa nommee Nugerol3 dans le comte de Bipp,
avec la chapelle qui en depend et qui est appelee Orvin ; dans le meme
comte, la villa cle Sombeval, avec la chapelle qui en depend, appelee
Tavannes3 ; dans le pays du Sornegau, la villa de Courrendlin, avec
la chapelle qui en depend; Vieques avec sa chapelle dans le meme
comte, et encore la villa de Salevulp, dans le meme comte ; la cour de

Miecourt, dans le comte de l'Alsgau ; une cour colongere dans le comte
d'Alsace ä Sigolsheim avec ses six arpents de vignes. Le comte Liutfrid
nous I'ayant aussi demande, nous corroborons cette meme preception
par le texte de notre diplöme. En outre, a la demande des religieux
qui, ld-meme, sont au service de Dieu, nous ajoutons trois lieux, la
cella de Saint-Imier 4 avec ses dependances et la villa de Pery 5 avec

1 Charles le Gros, flis de Louis le Germanique, empereur d'Occident en 881, roi
d'ltalie en 882, roi de France en 884 ; depose ä la cliete de Tribur en 887.

2 Praeceptum, ordre, commandement, ou praeceptio, preception, etait le nom de
certames lettres que donnaient les rois francs et qui mettaient la personne ou les
biens hors des atteintes de l'autorite ordinaire. (E. LITTRE, Dictionnaire de la
langue jrangaise). D'apres Montesquieu, — Esprit des lois, XXXI, 2, — les
lettres appelees preceptions etaient des ordres que le roi envoyait aux juges pour
faire ou souffrir de certaines choses contre la loi. Le praeceptum qui conferait
l'immunite au monastere de Grandval etait done d'un ordre exceptionnel.

3 Pour les localites qui suivent. de Nugerol ä Sigolsheim, voir plus plus haut.
4 Saint-Imier doit son nom ä saint Hymier, sanctus Hymerius, qui d'apres une

legende tardive serait ne au chateau de Lugnez, en Ajoie. II a vecu au courant
du Vie ou du Vile siecle. II fut l'apötre de la vallee de la Suze, Suzingau; autour
de sa tombe s'eleva la cella de Saint-Imier, qui devint un centre tie devotion
pour les habitants de la vallee.

3 Villa Bederica, le domaine de Bedericus; leglise de Pery, fort ancienne, etait
dediee ä saint Jacques le Majeur.
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la chapelle, ainsi que Reconvilier1 avec ses dependances; et nous

avons ainsi ordonne que jut redigee la preception de notre diplome,

par laquelle preception nous decidons et ordonnons que toutes les

choses enumerees ci-dessus soient specialement consacrees ä I'usage et

profit des religieux, et que personne n'ait le pouvoir d'en soustraire
quoi que ce soit ou de les amoindrir, mais que, par une fermete perpe-
tuelle, elles soient specialement consacrees aux freres et ä l'usage et

profit des religieux, et qu'elles soient soumises d leur pouvoir. Et afin
que, dans les temps futurs, on donne vraiment creance au present
privilege concede par notre diplome et qu'il soit observe avec plus
d'exactitude, nous avons ordonne qu'il soit scelle de notre sceau.

Seing de Charles. Moi, Segoinus, notaire, je l'ai vu a la place de

Liutewardus, archi-chancelier.
Donne le XIIe jour avant les calendes d'octobre. L'annee 884 de

I'Incarnation de Dieu, indiction troisieme ; — de plus, l'annee VIIIe
du royaume du Seigneur Charles Auguste, et la IVe de son empire.
Donne sous d'heureux auspices, dans la cite de Ratisbonne.

Ce document a ete transcrit par Trouillat d'apres une copie vidi-
mee des archives de l'ancien Eveche de Bale. On a fait voir a l'empe-
reur Charles le Gros le diplome par lequel l'empereur Lothaire avait
concede et confirme au monastere de Grandval la possession de cer-
taines localites au profit des moines, — in usus fratrum. Ces lieux
sont : la cella de Vermes, la villa de Nugerol avec la chapelle d'Orvin,
la villa de Sombeval avec la chapelle de Tavannes 3 ; Courrendlin avec
sa chapelle, Vieques et la villa de Salevulp ; Miecourt, dans le comte
d'Ajoie et, ä Sigolsheim, en Alsace, six arpents de vignes. A la demande
de Liutfrid, comte en Alsace et abbe la'ic du monastere de Grandval,
Charles le Gros confirme ä son tour cette concession par son acte
royal. A la demande des moines, il y ajoute trois nouveaux domaines :

la cella de Saint-Imier, la villa de Pery et le village de Reconvilier.
Tous les biens enumeres ci-dessus sont specialement reserves ä l'usage
des religieux et resteront en leur puissance.

Le petit couvent de Saint-Imier avait ete jusque-la independant.
II possedait des domaines dans la vallee de la Suze et sur la Montagne
de Diesse ; tout le village de Renan, dont le territoire empietait sur

1 Roconis Villare en 884, Riconvilier en 1267, Reconvellier en 1404.

2 Haec nostrae auctoritatis concessioni.
3 Dans le document de l'annee 866, la chapelle de Tavannes ne depend pas de

Sombeval et le village de Tavannes est cite a part, avec sa chapelle : vicum cum
capella Theisvenna nomine.
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la Montagne des Bois, et des alleus 1 ä Cormoret, Courtelary, Corte-
bert et Corgemont Avec la mairie de Pery, la mairie de Sombeval et
la cella de Saint-Imier, l'abbaye de Moutier-Grandval dominait sur
toute la vallee qui devait prendre dans la suite le nom de chätellenie
d'Erguel.

On peut conclure de ce qui precede que la mense abbatiale compre-
nait l'ancien domaine de l'abbaye, c'est-a-dire la partie superieure de la
vallee de la Scheulte, le Grand-Val, le Petit-Val, avec la vallee Rousse 3

et la region Court-Malleray-Champoz. Les biens de la mense conven-
tuelle se trouvaient ä la peripheric, au sud et au nord. Dans son
ensemble, le territoire de l'abbaye embrassait les districts actuels de

Moutier, Courtelary et La Neuveville, et la partie meridionale des

districts de Delemont et des Franches-Montagnes. II formait un tout
compact, ou devait toutefois se trouver quelques enclaves, probable-
ment des alleus. II etait compose de terres fiscales, dependant du roi
et concedees par celui-ci au monastere de Grandval ä titre de benefices.

1 L'alien est une terre libre, possedee en pleine propriete, franche de toute charge
personnelle ou reelle.

2 TH. MAYER-EDENHAUSER, op. cit., p. 256.

3 Ruscam vallem, la vallee Rousse ; le vallon ou devait s'elever le monastere de
Bellelay. TROUILLAT, Monuments, I, 281.
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VI. La prosperite du monastere de Grandval
et son declin

L'ecole de Moutier-Grandval

Les moines du couvent de Moutier-Grandval furent d'abord
soumis, on l'a vu, ä la regle de Saint-Colomban, dont la severite etait
sans pareille sur le continent: « Elle etait bien faite pour dompter les

Barbares. » 1 Iis l'abandonnerent peu ä peu et, vers le milieu du
IXe siecle, adopterent celle de Saint-Benoit, beaucoup plus liberale.
Celle-ci imposait aux moines le travail, l'obeissance et le renoncement
ä soi-meme Les benedictins ne pratiquaient pas une vie purement
contemplative : ils s'adonnaient aux travaux intellectuels et manuels.

La seconde moitie du IXe siecle fut l'äge d'or de l'abbaye de

Moutier-Grandval. Ce fut l'apogee de sa prosperite, de sa puissance
et de son rayonnement culturel. Son ecole rivalisa pendant quelque
temps avec celle de l'abbaye benedictine de Saint-Gall. D'illustres
maitres y dispenserent leur enseignement. Les plus connus d'entre eux
furent deux benedictins, Ison, de Saint-Gall, et Hilperic, d'Auxerre.
Ison etait un moine fort instruit, — monachus doctissimus, — qui
s'etait distingue comme professeur, — magister, scholasticus, — ä

l'ecole abbatiale de Saint-Gall. II pratiquait egalement la medecine

avec succes et se signala par des eures merveilleuses3. Ce nouvel
Esculape 4 fut le collaborateur d'une Encyclopedie aujourd'hui perdue.
II a laisse en sa qualite d'hagiographe deux livres sur les miracles de

saint Othmar. Appele ä l'ecole du monastere de Grandval ä la demande
du comte Rodolphe 5, gouverneur de la Bourgogne, il y enseigna
pendant trois ans, de 868 ä 871. De nombreux disciples, accounts de toute
la Bourgogne et meme de la France, se pressaient autour de sa chaire.

1 M. BESSON, Nos angines chreliennes, p. 116.

2 JALLIFER et VAST, op. cit., p. 180.

3 ANDRE RAIS, Un Chapitre de chanoines dans l'ancienne prineipaute episcopate
de Bäle, Moutier-Grandval, p. 36.

4 VIRGILE ROSSEL, Histoire litteraire de la Suisse romande, p. 28.
5 Roi de Bourgogne des 888, sous le nom de Rodolphe Ier.
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II etait capable d'aiguiser les esprits les plus obtus, — etsi optusa in-
veniret ingenia, ipse dabat acumina 1. Apres trois ans d'une feconde

activite, il mourut ä la fleur de l'äge. II fut enseveli dans l'eglise du

monastere ; des miracles se produisirent sur sa tombe. Ses cendres

furent enlevees furtivement et transportees en Bourgogne dans la
chapelle d'un homme puissant.

Un moine de l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre, Hilperic,
enseigna ensuite ä l'ecole monastique de-Moutier. II passait pour l'un
des plus habiles calculateurs de son temps. On lui doit un Comput
pascal, qui contient les rudiments du calculateur, — rudimenta calcu-
latoris, — qui est une simple refutation des erreurs de ses devanciers 2.

II consacra plusieurs livres en prose et en vers ä la vie et aux miracles
de saint Germain d'Auxerre 3. II mourut prematurement.

C'est sans doute ä cette epoque de prosperite que le monastere
entra en possession de la Bible de Moutier-Grandval4. Ce manuscrit,
richement enlumine, est un chef-d'ceuvre de la Renaissance carolin-
gienne par la perfection de sa calligraphic, le pittoresque et l'elegance
de ses lettres initiales, le fini et l'eclat de ses miniatures. II ne peut
avoir ete confectionne a Moutier, qui ne possedait pas de scriptorium.
On suppose, non sans raison, qu'il a ete execute dans les ateliers de

l'abbaye de Saint-Martin de Tours, entre 820 et 840. II aurait ete
offert aux religieux de Moutier par le fils du comte Hugues de Tours,
Liutfrid Ier, comte d'Alsace, proprietaire de l'abbaye, et son abbe
la'ic. La Bible de Moutier-Grandval etait, avec le baton pastoral de

saint Germain, l'un des joyaux du tresor abbatial. Apres avoir connu
d'etranges vicissitudes, eile a ete achetee, en 1836, par le Musee britan-
nique de Londres.

Le royaume de Bourgogne (888-1032) et la decadence des couvents

Le roi de Lorraine, Lothaire II, etant mort, ses oncles Charles le
Chauve et Louis le Germanique se partagerent son royaume par le

traite de Mersen (870) 5. Le roi de Germanie s'adjugea la partie de

la Lorraine comprise entre la Meuse et le Rhin, l'Alsace, la Franche-
Comte, moins Besangon, et la plus grande partie de la Bourgogne

1 TROUILLAT, Monuments, I, 117.

2 V. ROSSEL, op. cit., p. 28.

3 A. RAIS, op. cit., p. 38.

4 A. RAIS, La Bible de Moutier-Grandval, dans les Actes de la Societe jurassienne
d'emulation, an. 1933 ; Courtelary, 1934.

5 A. GENGEL, op. cit., p. 325.
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transjurane, avec la ville de Bale et le Baselgau, l'abbaye de Moutier-
Grandval et l'Ajoie ou Elsgau b

En 888, le comte et margrave Rodolphe, de la puissante famille
des Weif, fut elu roi de Bourgogne par les grands seigneurs ecclesias-

tiques et laics de la Transjurane, reunis dans la basilique de Saint-
Maurice d'Agaune, en Valais. La ville de Bale, l'abbaye de Moutier-
Grandval et l'Ajoie firent partie du nouveau royaume. Par son aieule

Adelaide, sceur de Liutfrid Ier, comte en Alsace, le roi Rodolphe Ier

etait l'arriere-petit-fils du comte Hugues de Tours.

Apres son avenement, dans le dessein de retablir ä son profit le

royaume de Lorraine, Rodolphe Ier envahit l'Alsace et se fit proclamer
roi par les Lorrains dans la ville episcopale de Toul. II allait ainsi

sur les brisees du roi de Germanie, Arnoulf, qui se proposait de son
cote de restaurer l'Empire d'Occident. Arnoulf parut en Alsace avec
une armee, refoula Rodolphe en Transjurane, le somma de se rendre ä

Ratisbonne, ou il lui fit preter le serment d'hommage et de fidelite
(888). Ayant ete abandonne au cours de son equipee par les grands
seigneurs de l'Alsace, le roi Rodolphe se vengea sur l'un d'entre eux,
Liutfrid II, en lui reprenant le monastere de Grandval.

Le second royaume de Bourgogne (888-1032) s'etait forme sous
de funestes auspices. Depuis la dislocation de l'Empire carolingien,
l'Europe centrale et occidentale etait livree au desordre et ä l'anar-
chie. Privee d'un pouvoir central et morcelee jusqu'ä l'emiettement par
une infinite de seigneuries, elle etait reduite ä l'impuissance. Elle etait
envahie et comme assiegee par les Sarrasins, les Normands et les

Hongrois ou Magyars, dont les bandes feroces et implacables rava-
geaient tout sur leur passage. Les Hongrois firent de frequentes incursions

en Bourgogne. Iis attaquaient de preference les terres d'Eglise
et les riches monasteres, massacrant les pretres et les moines, et se

retirant charges de butin. En 917, ils detruisirent la ville de Bale et
devasterent l'Alsace En 926, ils pillerent et incendierent le couvent
de Saint-Gall. Beaucoup de monasteres furent detruits ou ruines.
Reduits ä la misere, les moines cesserent de mener une existence reguliere

b Des la fin du IXe siecle, la vie benedictine tomba dans une
profonde decadence. L'Eglise fut desolee par le desordre des mceurs,
la simonie et le nicola'fsme. Le Xe siecle est l'un des plus tristes et des

plus sombres de l'histoire de l'humanite.

1 TROUILLAT, Monuments, I, p. 116.

2 TROUILLAT, op. cit., p. 129.

3 AMANN et DUMAS, op. cit., p. 317.
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Les descendants de Liutfrid III, comte d'Alsace, se partagent les

biens de I'abbaye ; intervention de Conrad, roi de Bourgogne

Liutfrid III d'Egisheim, comte du Sundgau de 912 ä 926, reven-
diqua les droits de sa maison sur le monastere de Grandval, dont son

pere Liutfrid II avait ete depouille par le roi Rodolphe Ier. Le fils de

celui-ci, Rodolphe II (912-937), lui rendit ladite abbaye, d'abord en
benefice ; puis, peu de temps apres, non pas ä titre de benefice, mais
ä titre de propriete, — non per benejicium, sed per proprietatem.
Ses descendants, fort nombreux, se partagerent les biens de l'abbaye,
qui fut menacee d'une ruine totale. Les religieux se plaignirent de ces

usurpations et soumirent leurs doleances au roi Conrad (937-993), fils
de Rodolphe II. Le comte du Sundgau etait alors Liutfrid IV.

Dans l'automne 967, l'empereur Othon Ier le Grand sejournait ä

Verone avec son fils Othon. Le roi de Bourgogne, son beau-frere, s'y
trouvait aussiL A l'assemblee generale des grands vassaux de l'Empire
(Reichstag), Conrad Ier leur demanda s'ils estimaient qu'un monastere
fonde en vertu d'un privilege royal pouvait etre donne en bien propre,
— in proprietatem, — par la main du roi. L'assemblee fut unanime
ä repondre negativement ä cette question. On conseilla toutefois ä

Conrad de faire paraftre le comte Liutfrid IV au palais royal, afin que,
par la sentence de ses fideles ou vassaux, il puisse rentrer en possession

de l'abbaye en vertu de §on privilege. Cette procedure fut adoptee.
Par jugement des grands du royaume, —- judicante populo, - — le

comte du Sundgau rendit au roi Conrad l'abbaye de Moutier-Grandval
et le diplome que Rodolphe II avait delivre ä Liutfrid III. Le roi de

Bourgogne retablit le monastere dans ses biens et le restaura.

1 La soeur de Conrad Ier le Pacifique, Adelaide (931-999), fille de Rodolphe II ct
de la reine Berthe, avait epouse en premieres noces Lothaire, roi d'ltalie. Devenue
veuve, elle se remaria, en 951, avec Othon Ier, alors roi de Germanie, et, plus
tard, fondateur du Saint-Empire remain germanique (962). Cette femme, d'une
rare distinction, exerga une grande influence sur la politique imperiale et etendit
sa protection sur le royaume de Bourgogne, son pays d'origine et de dilection.

2 Populus, en ce temps-lä, signifiait l'ensemble ou l'assemblee des grands du

royaume (proceres) ecclesiastiques et laiques.
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Apres avoir consulte l'empereur Othon 1er et les grands vassaux
de l'Empire reunis en assemblee generale ä Verone et ä la suite
d'une sentence rendue par le tribunal royal, Conrad 1", roi de

Bourgogne, reprend l'abbaye de Moutier-Grandval aux comtes

d'Alsace, qui s'en etaient partage les biens, la retablit dans ses

possessions et la restaure
An. 968

Au nom du Dieu tout-puissant et de Notre-Sauveur Jesus-Christ
Conrad 1, roi par la clemence de Dieu. Aussi longtemps que, par une
pieuse javeur, nous veillons sur les interets des eglises de Dieu, nous
suivons la coutume des rois, nos devanciers, et nous croyons que cela
est manijestement conforme ä l'avantage de tout le royaume que Dieu
nous a conjie. En consequence, que le zele de nos jideles, presents et
futttrs, de la sainte eglise de Dieu apprenne ce qui est parvenu ä notre
connaissance au sujet d'un certain monastere qui est appele Grand-
Val, lequel a ete aussi construit par preception2 suivant I'antique
constitution des rois 3, et lequel, par ce privilege meme, prospera en
se consacrant au service de Dieu jusqu'au temps de notre pere. En
raison des fautes commises par notre pere lui-meme *, le monastere
precite jut cede ä un certain Liutfrid, mais, peu de temps apres, il jut
partage, — non comme un benefice, mais comme une propriete 5, —
entre ses descendants, lesquels, croissant et se multipliant, detruisirent
le monastere precite avec ses dependances. Alors enjin, une assemblee

eut lieu en presence de I'empereur Othon, de son jils et de nous-meme,
ä laquelle assistaient des dues, des eveques, de nombreux comtes et
beaucoup d'autres. La, nous etant informe si un monastere, qui a ete
construit par privilege, pouvait etre donne en propriete par la main
du roi, tous ceux-la jugerent d'une voix commune que cela n'etait
nullement permis. lis nous donnerent le conseil de convoquer, conjor-
mement aux lois, le jils dudit Liutfrid ä notre palais. Laquelle chose

1 Conrad, le Pacifique, fils de Rodolphe II ; roi de Bourgogne (937-993) ; beau-frere
d'Othon Ier, il passa toute sa jeunesse a la cour de ce puissant monarque, dont
il fut, en fait, le vassal.

2 Per conscriptionem constructum, et sub ipso privilegio, e'est-a-dire par un privi¬
lege special et extraordinaire.

3 Secundum antiquum constitutionem regum, e'est-a-dire suivant les capitulaires
ou ordonnances des rois carolingiens.

4 Rodolphe II, roi de Bourgogne (912-937), fit la guerre contre le due d'Alemannie,
puis parvint ä s'emparer du royaume d'Arles ; son regne fut assombri par les con-
tinuelles et nefastes incursions des Hongrois et des Sarrasins. Dans ces conditions,
il est comprehensible qu'il ait neglige le monastere de Grandval.

5 Othon Ier le Grand, roi de Germanie (936-973), fonda en 962 le Saint-Empire
romain germanique.
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ayant ete faite ainsi, et apres que la cour royale eut rendu son juge-
menti, il nous rendit, selon la loi, l'abbaye elle-meme et le privilege; et
maintenant, desirant vivement restaurer le monastere precite, nous lui
rendons, par notre presente preception, tous les biens qui lui avaient
ete donnes en vertu de I'antique constitution. Les lieux et les villas

appartenant ä ce meme lieu sont: dans la vallee meme, deux chapelles
en l'honneur de saint Etienne et de saint Martin; dans le comte de

Bargen, la villa appelee Nugerol avec la chapelle de Saint-Ursanne et
la chapelle de Pierre l'Apotre, et avec la villa nommee Orvin ; dans
le meme comte, la villa de Sombeval, avec la chapelle qui en depend;
et une autre chapelle dans la villa de Tavannes ; la chapelle de Saint-
Imier ; et Courtelary -, Pery, avec la chapelle, Reconvilier et plu-
sieurs autres lieux, qui sont en partie inscrits dans le lettre originale,
et qui meme en ont disparu par vetuste ou par violation. Nous
rendons et transmettons toutes les choses enumerees ci-dessus audit
monastere et pays pour I'usage et I'entretien des religieux qui, lä-meme,
sont au service de Dieu, de telle maniere qu'aucun de nos successeurs,
ni un roi, ni un eveque, ni un comte, ni aucune personne de condition
libre n'ait le pouvoir de le donner en benefice, ni de le donner en gage,
ni de l'aliener ; mais que lesdites choses restent constamment et en
toute integrite en possession du susdit lieu. Et afin que ce document
de notre preception se maintienne avec une vigueur plus forte, nous
avons ordonne qu'il füt scelle ci-dessous de notre sceau.

Seing du seigneur le roi Conrad. Heloltus, au nom du chancelier
Henri, nous Vavons reconnue. Donne le VIIe jour, Ides de mars, I'an-
nee cle la nativite de Notre-Seigneur Jesus-Christ, DCCCCLVII.3

Selon les historiens allemands, specialistes en la matiere, — E.
Diimmler, B. Krusch, E. von Othenthal, — ce document est douteux
et suspect4. L'original n'ayant pas ete conserve, nous n'en possedons
qu'une assez mauvaise copie. Par son protocole 6 et son eschatocole 6,

1 Judicanle populo, la cour royale ayant juge. Par populus, il faut entendre les

personnes lai'ques les plus considerables du royaume, de la cite ou du diocese
(principes regni, primores civitatis, nobiliores, optimales). Clerus et populus etait
une expression toute faite pour designer le clerge et la noblesse laique.

2 Curtis Alarici, ferme ou domaine d'Alaric.
3 DCCCCLVII, c'est-a-dire l'annee 957; d'apres Trouillat, cette date est une

erreur du scribe. Du Cange admet la date de 957 ; Charta Cunradi Burgondiae
regis pro Monasterio Grandis-Vallis, anno 957, Glossarium, I, 1116.

4 L'historien B. KRUSCH a ecrit : chartam aliquomodo suspectam.
5 Protocole, style communement adopte pour 1 'intitule des actes et des proces-ver-

baux. II a pour synonyme, dans un style plus familier, le preambule, partie pre-
liminaire dans laquclle le legislateur expose l'objet d'un nouveau reglement.

6 Eschatocole ou cloture, la fin d'un acte ou diplome.
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c'est-ä-dire avec son preambule et sa cloture, il concorde ä peu pres
avec les actes similaires du regne de Conrad Ier. II s'y trouve toute-
fois quelques variantes : recensui au lieu de recognovi, a nativitate au
lieu de ab incarnatione Domini. II y manque la formule actum est. La
faute la plus grave est celle de la date, DCCCCLVII, qui a ete rac-
courcie arbitrairement par une erreur du copiste et qui doit etre com-
pletee comme suit: DCCCCL[X]VII[I]. C'est en effet ä la fin de

l'annee 967 que le roi Conrad Ier rencontra l'empereur Othon Ier le

Grand ä Verone 1. Selon toute probabilite, l'acte fut dresse au
commencement de l'annee suivante, le 9 mars, — data VII, Idus Martii, —
comme il est dit ä la cloture du document. En tout cas, l'annee 962

proposee par Trouillat doit etre rejetee.
Dans la partie intermediate de ce diplome, des phrases ont ete

alterees ou tronquees. N'ayant pu dechiffrer certains passages relatifs
a l'enumeration des domaines du monastere de Grandval, le copiste
a ajoute une remarque de son cru : et plusieurs autres lieux... dont les

noms ont disparu ä cause de la vetuste ou de I'alteration du texte
dans Voriginal, — et alia plura loca quae... pro senio et ruptura ejus-
dem litterae evanuerunt2. Malgre les defectuosites du texte, un fait
important reste acquis : l'abbaye de Moutier-Grandval etait replacee
dans la dependance directe du roi et sous sa protection speciale : eile

reprenait son rang d'abbaye royale, qu'elle perdit de nouveau en 999.

1 Ces gloses sont tirees de l'ou\rage : W. MERZ, Schloss Zwingen im Birstal, note
29, p. 97 et 98.

2 A propos du diplome de 968, un historien frangais a ecrit : « Le pere du roi Conrad
avoir concede le monastere de Graufei (sic) en benefice ä Liutfrid ; les descendants

de celui-ci y virent un bien ä partager. » (AMANN et DUMAS, op. cit.,
p. 300).
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VII. La donation de l'annee 999

Le roi Rodolphe III et l'eveque Adalberon II

Pendant son long regne de cinquante-six ans, le roi Conrad (937-
993) s'etait comporte en vassal ä l'egard des monarques germaniques.
II fut protege ostensiblement par son beau-frere, le puissant empereur
Othon Ier le Grand (936-973). En 981, ä Rome, il assista au couronne-
ment de son neveu l'empereur Othon II (973-983). Sa fille Gisele

epousa le due de Baviere ; de cette union naquit Henri II le Saint
(1002-1024). Le royaume de Bourgogne inclinait de plus en plus vers
le Saint-Empire remain. A l'interieur, il etait disloque par les progres
de la feodalite. Les grands seigneurs la'iques se rendaient independants,
se souciant peu de la royaute et lui enlevant le peu d'autorite qui
lui restait.

Le fils et successeur de Conrad, Rodolphe III (993-1032) le

Faineant ou l'Imbecile, — ces qualificatifs infamants en disent long sur
son caractere, — etait trop faible pour arreter cette decadence et
conjurer la ruine de son royaume. La mort de sa tante, l'imperatrice
Adelaide, en 999, le priva des secours indispensables. II rechercha
l'appui des eveques et se fit entretenir par eux. L'approche de l'an
Mille, qui devait amener la fin du monde, remplissait les hommes
d'angoisse et d'epouvante.

En 999, le roi Rodolphe III, « en raison des services que l'eveque
Adalberon lui avait rendus d'une maniere constante et fidele », donna
l'abbaye de Moutier-Grandval avec-toutes ses dependances ä l'eveche
de Bale, « affaibli par diverses circonstances malheureuses ». L'annee
suivante, ä Bruchsal, il confirma cette donation par un nouveau
diplome en declarant que « ses vassaux etaient d'un accord unanime
avec lui sur le tout » et qu'il a entendu, sur ce meme sujet, — audi-
vimus, — l'auguste empereur Othon III, les eveques de Sion, de
Lausanne et de Geneve, et le comte du palais. II speeifie en outre que
l'abbaye de Grandval est une dependance et un bien propre de l'eveche

de Bäle, — prefato episcopatui subditam et propriam feeimws L

1 Indem er [Rudolf ///.] nochmals hervorhob, er habe das Kloster dem Hochstill
Untertan' und zu eigen gemacht. (W. MERZ, op. cit., p. 91).
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L'eveque Adalberon II ou Adalberon (av. 999-1025) fut un prelat
de grande valeur, energique, audacieux et combatif *. II vecut dans les

termes les plus cordiaux avec le roi Rodolphe III et l'empereur
Henri II le Saint, son protecteur et son bienfaiteur. II retablit sur
de solides assises l'eveche de Bale, ebranle et ruine par les incursions

des Hongrois, les guerres intestines et les violences des seigneurs
feodaux.

Par la cession du monastere de Grandval et de ses dependances
ä l'eveque Adalberon II, les importants passages du Jura se trouve-
raient desormais entre les mains d'un vassal sur le devouement duquel
les chefs du Saint-Empire romain pourraient compter. Par la possession

de ces territoires, l'eveque de Bale devenait un seigneur dans

toute l'acception du terme, suivant l'adage : « Pas de seigneur sans
terre ».

Rodolphe III, dernier roi de Bourgogne, donne l'abbaye de Moutier-
Grandval avec toutes ses dependances ä l'eveche de Bale affaibli

par diverses circonstances malheureuses
An. 999

Au nom de la sainte et indivisible Trinite, Rodolphe2, roi par
la clemence providentielle de Dieu. 11 est reconnu pour evident par
notre jugement que rien n'est plus beau et plus louable, ni plus con-
forme ä l'autorite de notre nom, que si nous nous efforgons de servir
les eglises de Dieu par des restaurations et par de continuels accrois-
sements. C'est pourquoi nous jaisons savoir a tous les fideles de la
sainte eglise de Dieu comment, — d'un commun accord avec le noble
conseil de la reine Ageltrude 3, notre epouse tres aimee, et en raison
des services 4 que, par 1'ordre etabli5, Adalbero °, eveque de Bale,
nous a rendus d'xtne maniere constante et fidele, — nous avons donne

1 R. MASSINI, Das BisUim Basel zur Zeit des Investiturstreites, Bale, 194-6, p. 7.

2 Rodolphe III le Faineant ou l'Imbecile, fils de Conrad, quatrieme et dernier roi
du second royaume de Bourgogne (993-1032) ; monarque d'une incapacite totale ;
rnort sans descendance directe.

3 Ageltrude, premiere femme de Rodolphe III ; la seconde fut Hermangarde.
4 Servitia; obligations d'un eveque a l'egard de son suzerain, le roi, ou service

temporel : service de plaid ou de cour (placitum), service d'ost ou militia, hos-
pitalite.

5 Ordine disposito, en vertu de cette obligation meme.
6 Adalbero II, eveque de Bale de 999 ä 1025.
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en toute integrite ä l'eveche de Bale 1, affaibli par diverses circons-

tances malheureuses, et devant etre affermi par le soutien d'une res-

tauration2, l'abbaye de sainte Marie et de saint Germain appelee
Grandval avec toutes ses dependances. En consequence, que la susdite

abbaye appartienne dorenavant ä l'eveche susnomme comme eile nous
a appartenu jusqu'ä maintenant, et qu'elle soit soumise a I'adminis-
tration de celui, quel qu'il soit, auquel le Seigneur aura permis d'etre
ä sa tete. Et afin que I'on accorde plus certainement creance aux
choses faites par nous 3, et qu'elles ne soient jamais rompues par nous

ou par nos successeurs, nous les avons corroborees de notre main et

nous avons ordonne qu'elles fussent scellees de notre sceau. Donne ä

Bale. L'an 999 du Seigneur. L'annee VIe de notre regne.

Rodolphe III confirme sa donation de l'annee precedente en ajou-
tant qu'il fait de l'abbaye de Moutier-Grandval une dependance

et un bien propre de l'eveche de Bäle
An Mille

Au nom de la sainte et indivisible Trinite4. Rodolphe, roi par
la clemence divine de Dieu. II est reconnu pour evident que, ä notre
jugement, rien ne peut etre plus beau et phis louable, ni plus conjorme
ä l'autorite de notre nom que si nous veillons sur les restaurations
des eglises de Dieu et leurs continuels accroissements. C'est pourquoi
nous faisons savoir ä tous les fideles de la sainte eglise de Dieu
comment, — en commun accord avec le noble conseil de la reine Ageltrude,
notre epouse tres aimee, et en raison des services que, en vertu de
Vordre etabli, nous a rendus Adalbero, eveque de Bäle, d'une maniere
constante et fidele, — nous avons donne ä l'eveche de Bäle, affaibli
par diverses circonstances malheureuses et qui doit etre affermi par

1 Ad Basiliensem episcopatum; Vepiscopatus embrassait la fonction episcopale, la
circonscription episcopale et les res ecclesiae ou le temporel; c'etait un tout'
indissoluble. (AMMAN et DUMAS, L'Eglise au pouvoir des la'iques (888-1057),
p. 221).

2 Restaurationis aminiculis : amminiculum vitae, quasi adminiculum.,- paxillus, peda-
mentum, palus, cui vitis innititur. (DU CANGE, Glossarium).

3 Certius a nobis facta credantur: la phrase eüt gagne en elegance et en precision
si nous avions traduit facta par document; mais nous avons tenu ä ce que la
traduction füt aussi litterale que possible. Traduction libre : Afin de conferer au
present acte un caractere authentique, etc.

4 Ce document est la reproduction presque integrale de celui 'de l'annee precedente ;
il s'y trouve toutefois quelques adjonctions de premiere importance que nous
avons soulignees.
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le soutien d'une restauration, l'abbaye de sainte Marie et de saint
Germain, appelee Grandval en son droit propre, fermement et inte-
gralement, nos vassaux etant d'un accord unanime sur le tout avec

nous. Et afin que cela puisse se maintenir d'une maniere ferme et
stable, sans l'opposition d'un seul homme, nous avons entendu l'em-

pereur Auguste Othon III *, avec nos eveques Hugues, Henri et
Hugues le jeune - et Cueno, comte du palais, et Rodolphe et plusieurs
autres. Et de la maniere dont eile jut a nous jusqu'a maintenant, nous
avons fait de ladite abbaye une dependance et un bien propre 3 de

l'eveche susnomme, et nous l'avons soumise ä son administration,
quel que soit celui auquel Dieu aura permis d'etre a sa tete. Et afin
que I'on accorde plus certainement creance aux choses faites par nous,
et qu'elles ne soient jamais rompues par nous ou par nos successeurs,
nous les avons corroborees de notre main et nous avons ordonnS

qu'elles fussent scellees de notre sceau. Passe ä Bruchsal. L'an Mille
du Seigneur, la VIIe annee de notre regne.

L'authenticite de ces deux diplomes ne fait aucun doute. C'est
l'exemple typique de la donation par le roi d'une terre d'Eglise qui lui
appartient en propre 4. Rodolphe III donne ä l'eveque de Bale la riche
abbaye de Moutier-Grandval avec toutes ses appartenances et depen-
dances, — cum omnibus suis appendiciis, .— et integralement, —
integriter donavimus.

Ces dependances ne sont enumerees dans aucune des deux chartes.
Pour le retrouver, il faut se reporter aux diplomes des annees 866 et
884, et aux diplomes subsequents. Un historien en propose une liste
trop longue et trop extensive 6. Nous la donnons cependant ci-dessous

1 Othon III, empereur et chef du Saint-Empire (983-1002), auquel Rodolphe III
etait etroitement apparente.

2 Respectivement: l'eveque de Sion, de Lausanne et de Geneve.

3 Proprium, que nous traduisons par bien propre. Dans son Glossarium, Du Cange
dit bien : proprium, idem quod proprietas, mais ici proprietas, synonyme de alodia,
palrimonia, ne conviendrait pas. II faut prendre proprium dans le sens d'une
Charta Pipinensis; Concedimus itaque eidem venerabili episcopo ad proprium
quasdas res juris noslri.

4 H. ROHR, Die Entstehung der weltlichen - insbesondere der grundherrlichen Ge¬

walt des Bischofs von Basel, Aarau, 1915.

5 Ibidem.
6 Cette liste a ete etablie d'apres les bulles confirmatives des papes Innocent II,

en 1139, Eugene III, en 1146, et Alexandre 'III, en 1179, et des diplomes imperiaux
posterieurs ä l'an 999. II est etonnant que dans la plupart de ces chartes le petit
monastere de Saint-Ursanne soit presque toujours cite comme une dependance
de l'abbaye de Grandval. Nous persistons ä croire que celle-ci exergait sur Saint-
Ursanne, non seulement une juridiction spirituelle et ecclesiastique, mais encore
qu'elle y possedait des droits temporeis et territoriaux.

105



en soulignant les noms des biens qui, d'une maniere incontestable,
appartenaient au monastere.

Nugerol et Orvin, Saint-Imier, Courtelary, Sombeval et Pery,
dans l'Erguel ; Tavamies et Reconvilier; Vermes, Vieques et Cour-
rendlin; Saint-Ursanne, sur le Doubs, avec ses dependances de Cher-

cenay, Epauvillers, Froidevaux, Burnevillers et Ocourt, dans le Clos-

du-Doubs, et de Montfaucon, dans les Franches-Montagnes ; Bressau-

court, Chevenez, Courtedoux, Miecourt; Buix, Vendlincourt, Courge-

nay, Saint-Gelin et Cornol, en Ajoie ; Pfetterhausen et Moos, Wittersdorf,

Liliskirch et Habsheim, en Haute-Alsace, et Sigolsheim, au nord-
ouest de Colmar.

II est ä peu pres certain que le roi Conrad, en 968, puis le roi
Rodolphe III, en 999, ont donne de nouvelles localites ä l'abbaye,
comme l'avait fait, avant eux, en 884, l'empereur Charles le Gros, et
comme le firent par la suite les empereurs Henri II le Saint et Conrad

II le Salique. Ces deux monarques doterent genereusement l'eglise
de Bäle et, en particulier, lui concederent de nombreuses terres fiscales
dans le Jura, en Ajoie et en Alsace, qui s'ajouterent au domaine dejä
considerable du monastere de Moutier-Grandval.

Le noyau central des possessions de l'abbaye de Moutier-Grandval
etait constitue par le monastere et les domaines circonvoisins 1 : le

bourg de Moutier et la Terre d'Amezon avec son moulin 2 ; les villages
d'Eschert et de Grandval ; les villages de Courchapoix, de Corban et
de Mervelier, dans le val Terbi ; les villages de Vermes, Vieques et
Rebeuvelier, les courtines de Courrendlin, de Chätillon et de Sale-

vulp, dans le Sundgau ; les courtines de Sornetan et de Bellelay; les

courtines de Saules et de Court, avec la chapelle de Minvilier, l'alleu
de Malleray, les villages de Sorvilier et de Tavannes, dans la haute
vallee de la Birse 3, sans compter le petit couvent de Saint-Imier et
ses dependances, et les mairies de Sombeval et de Pery, dans l'Erguel;
Nugerol, avec ses vignobles qui s'etendaient le long du lac de Bienne,
Orvin et la Montagne de Diesse.

Ce territoire d'un seul tenant, — ä part plusieurs alleus formant
des enclaves, — fut, avec la ville de Bäle, l'element essentiel et
primordial de l'Etat que les eveques allaient constituer et qu'ils gouver-

1 TROUILLAT, I, 370, no 243, et passim.
2 Terra Amezonis, Tramoht, domaine au-dessus du village de Perrefitte, dont celui-

ci faisait partie.
3 La plupart de ces villages sont cites avec leur chapelle ou eglise de laquelle

dependait la paroisse, qui pouvait comprendre d'autres villages ; celle de Saint-
Martin ä Grandval, par exemple, embrassait toute la vallee de Grandval ou
Cornet, avec Cremines, Corcelles et Eschert.
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neront sous le titre de princes-eveques, d'oü le nom d'Eveche ou de

Principaute episcopate de Bale qui lui fut donne.
A quel titre l'eveque Adalberon II et son chapitre cathedral ont-

ils regu l'abbaye de Moutier-Grandval Au premier abord cette question

parait embarrassante ; mais si l'on se donne la peine de lire
attentivement le diplome de l'an Mille, on trouvera la solution du
probleme. On y lit en effet : nous avons fait [de ladite abbaye] une
dependance et un bien propre de l'eveche susnomme, — prefato epis-

copatui [praedictam abbatiam] subditam et propriam fecimus. Ce

passage est court; mais, dans sa concision, il est lourd de sens. Le
mot proprius signifie dependant, soumis, sujet, — en allemand,
Untertan. Le mot proprius se traduit par : qui appartient en propre ä,

qui est la propriete de, qui est le bien propre de. Par l'expression
subditam, l'abbaye de Moutier-Grandval etait placee dans la dependance

politique de l'eveque de Bale, et, par le terme propriam, celui-ci
en devenait le proprietaire 1. C'est ainsi qu'il regut ä la fois le droit
d'exercer sur eile la puissance temporelle et la souverainete territoriale.

D'abbaye royale, elle tombait soudain au rang d'abbaye epis-
copale.

Les princes toutefois ne revendiquerent serieusement ces droits
de souverainete qu'ä partir du XVe siecle. Pendant longtemps encore,
les religieux du monastere, •— puis les chanoines du chapitre de

Moutier-Grandval, — et les hommes de la communaute rurale resterent
dans la tranquille possession de leurs privileges, coutumes et
franchises, et continuerent ä jouir, les uns et les autres, d'une large
autonomic.

Des l'an Mille, la celebre abbaye entre done dans une nouvelle
phase de son histoire ; mais ce chapitre depasse le cadre de notre etude.
Nous ne pouvons l'aborder aujourd'hui, quitte ä le reprendre plus
tard.

La validite de la donation de 999 et la critique historique

Un de nos eminents historiens, M. Andre Rais, a conteste ä plu-
sieurs reprises et avec insistance la validite de la donation de 999, que
nos meilleurs medievistes, — J. Trouillat, L. Vautrey, A. Quiquerez,—

1 On peut rapprocher des actes de 999 et de l'an Mille, les deux diplomes rediges
en termes presque identiques que le roi Rodolphe III delivra ä la meme epoque :

l'un ä Hugues, eveque de Sion, auquel il donna le comte du Valais ; l'autre ä

Henri, eveque de Lausanne, qui regut le comte de Vaud, comitatum Valdensem.
En ce qui concerne ce dernier, voir : Recueil de chart es et documents concernant
l'ancien eveche de Lausanne, p. 1 et 2, dans Memoires et documents publies par
la Societe d'histoire de la Suisse romande, t. VII, Ire livraison, Lausanne, 1846.
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ont admise sans reserve. En 1933, il ecrivait : « Cette donation est

juridiquement nulle : l'abbaye jouissait de I'immunite et le roi Conrad

Ier l'avait restauree dans ses droits. Rodolphe III ne pouvait pas
disposer de cette abbaye qui ne lui appartenait pas. » 1 En 1940, il
aggrave son cas, en repetant : « Cette donation, nous l'avons vu, etait
nulle, car Moutier jouissait de I'immunite et de l'importante donation
du roi Conrad ; eile etait nulle encore, puisque l'abbaye et plus tard
le chapitre, malgre les regards jaloux des princes-eveques de Bale, se

considerait comme le veritable seigneur souverain de la prevote.2
Rodolphe III n'avait pas le droit de disposer de l'abbaye de Moutier-
Grandval. Nemo dat quod non habet, » 3 M. Rais a propage cette
these pour le moins etrange par des articles dans diverses publications

4.

Un historien allemand, M. Th. Mayer-Edenhauser, s'est inscrit
en faux, en 1939, contre l'assertion de M. Rais suivant laquelle
l'abbaye de Moutier-Grandval n'aurait ete reunie ä l'eveche de Bale
qu'en 1430, et il ajoute en toutes lettres : « En mil quatre cent
trente », pour bien marquer sa stupefaction. II continue : « M. Rais
ne se soucie pas que la donation ait ete confirmee en l'an Mille et en
1040, et que l'empereur Frederic Ier, en 1160, ait reconnu ä l'eveque
le droit de collation des benefices ecclesiastiques. II passe comme chat
sur braise sur le fait que, dans un livre des fiefs de la fin du XIIle
siecle, le prevot se soit reconnu le vassal de l'eveque pour l'adminis-
tration de la justice. La bulle confirmative du pape Leon IX [en 1053]
attire ä peine son attention. » 5

Dans un article de journal, M. A. Membrez, archiviste experi-
mente, s'etonne d'apprendre que la donation de 999 devait etre con-
sideree comme nulle et non avenue, le chapitre de Moutier-Grandval
etant reste completement independant de l'eveque de Bale jusqu'en
1430, alors que « cette donation a ete consideree jusqu'ici par nos

1 Les Origines de la principaute episcopate de Bale et la donation de 999, dans le
Bulletin pedagogique de la Societe des instituteurs bernois, XXIII, 1933, p. 63.
Voir aussi : La Bible de Moutier-Grandval, dans les Actes de la Societe juras-
sienne d'emulation, an. 1933, p. 167.

2 ANDRE RAIS, Un Chapitre de chanoines dans I'ancienne principaute episcopate
de Bale, Moutier-Grandval, Bienne, 1940, p. 163.

3 Ibidem, p. 24.

4 En 1948, dans le Jura Neuchdtelois; article repris dans le Jura libre du 18 juin
1948, et dans 1 'Echo illustre, du 9 avril 1949.

5 TH. MAYER-EDENHAUSER, Die Territorialbildung der Bischöfe von Basel,
dans la Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, Band 52, Heft 2/3, Karlsruhe,

1939 ; p. 229, note 1.
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plus grands historiens comme l'origine du pouvoir temporel des eve-

ques de Bale. » 1

En 1949, dans ce meme journal, un jeune ecclesiastique jurassien,
M. l'abbe Andre Chevre, medieviste accompli et historien sagace, est

meme alle plus loin : « Plus que d'une decouverte sensationnelle, c'est
d'une meprise sensationnelle qu'il s'agit pour un historien. L'applica-
tion que l'auteur fait de l'immunite ä l'abbaye de Moutier-Grandval
en 999 est anachronique et insoutenable : ä cette epoque, l'immunite
ne pouvait plus paralyser les droits de Rodolphe III. » 2

Dans une revue historique3, M. A. Chevre avait signale «le
caractere contradictoire et insoutenable des vues de M. A. Rais » qui,
attribuait arbitrairement une valeur fixe et normative 4 ä la notion
juridique de l'immunite, et d'en faire une application litterale aux
documents des VIIIe, IXe et Xe siecles. Les rois merovingiens et caro-
lingiens ont accorde effectivement et ä diverses reprises des diplomes
d'immunite ä l'abbaye de Moutier-Grandval : «Au debut et aussi

longtemps que les rois furent ä meme de faire respecter le privilege
concede, celui-ci garda toute sa valeur. Dans la suite, l'immunite de-
vient toute relative... Vers la fin du IXe siecle, au Xe siecle en tout
cas, un diplome d'immunite n'engage plus guere que le roi qui le
decerne et pendant le temps de son regne, si toutefois le document a

conserve une valeur bien problematique. » 5

A cette epoque la clause in perpetuum ou de concession perpe-
tuelle n'est plus qu'une formule sans realite et ä caractere purement
formel : « Les memes rois qui continuent de conceder l'immunite
« perpetuelle » ne se font pas faute de distribuer en fief ou en benefice

les terres d'Eglise, avec ou sans privilege, et ceci en dit long sur
la valeur qu'on attribuait encore ä la chose. » Des le Xe siecle, l'immunite

ecclesiastique devient plus efficace que l'immunite royale.
Cependant une terre d'Eglise reste du domaine royal, meme si

l'autorite politique du roi sur l'immunite s'amenuise jusqu'ä l'ex-
treme : « Meme vide en grande partie de son contenu, le mot souve-
rain ne change pas de sens, surtout dans les territoires des rois et
empereurs d'AIlemagne. Un diplome d'immunite du Xe siecle ne para-

1 Dans le journal Le Pays, du 27 mars 1941 ; article intitule La pretendue falsi¬
fication du role de la Prevote de Moutier-Grandval.

2 ANDRfi CHfiVRE, Le 950e anniversaire du Jura, dans le journal Le Pays, du
18 octobre 1949.

3 ANDRfi CHEVRE, A propos des orgines du pouvoir temporel des princes-eve-
ques de Bale, dans la Revue d'histoire ecclesiastique suisse, an. 1949, fasc. Ill ;

p. 161-171.
4 Normatif, se dit des sciences qui formulent des preceptes (morale, droit).
5 A. CHfiVRE, op. cit., p. 162 et 163.
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lyse pas le droit de souverainete, ni ne confere absolument un carac-
tere incessible ä la terre immuniste. » 1

Ainsi done, les propositions de M. A. Rais ne resistent pas ä

l'analyse. Sans l'avoir cherche, nous les avons refutees par avance
dans notre etude. Elles sont infirmees par les faits. Resumons-les, afin
d'avoir une vue d'ensemble.

Vue d'ensemble

Notons au prealable, — et ce fait est d'une importance capitale,
— que l'abbaye de Moutier-Grandval, situee dans le duche d'Alsace,
circonscription administrative du royaume franc, a ete fondee vers
l'an 640, sur une terre fiscale ou royale, ce qui veut dire que cette
terre dependait directement du roi. Son fondateur fut Gondoin, due
d'Alsace. Ses descendants, les comtes d'Alsace, puis du Sundgau, res-
terent les patrons ou les protecteurs du monastere de Grandval. Au
IXe siecle, ils en furent meme les abbes laiques.

Les rois francs, de qui dependait l'abbaye, avaient fixe une fois

pour toutes leurs principes de gouvernement. Leur conception de

l'Etat n'a jamais varie. Qu'ils fussent Merovingiens ou Carolingiens,
ils consideraient le royaume ou l'Etat comme une propriete privee,
comme un bien propre. Le roi etait parfois reduit ä l'impuisssance
par une hierarchie compliquee et par une aristocratie turbulente et
indiciplinee. II n'en restait pas moins que la royaute, paralysee en fait,
etait absolue dans son principe et souveraine en droit. Le roi
avait la faculte de disposer ä son gre du domaine fiscal. Son droit
eminent — jus eminens — l'emportait sur le droit utile — jus utile —
de ses vassaux. Les rois de Bourgogne, qui regnerent de 888 ä 1032,
continuerent la politique des rois francs, avec cette difference toute-
fois qu'ils n'accorderent ou ne confirmerent le privilege de l'immunite
lai'que aux monasteres qu'avec parcimonie.

Une abbaye etait une puissance temporelle, une seigneurie fon-
ciere et justiciere, incorporee dans la hierarchie feodale. Son chef,
l'abbe, ne la tenait pas en pleine propriete : il l'avait regue ä titre de

1 En fait, il est fort douteux que le monastere de Grandval ait encore pu se pre-
valoir, en 999, du privilege de l'immunite. Ni l'acte de 968 ni celui de 999, —
les seuls qui comptent ici, — n'en font mention. Dans le document de 968, il est
simplement question des biens ou domaines que le roi Conrad Ier a repris au
comte d'Alsace pour les rendre au couvent, — heac sunt loca et villae ad eundem,
locum perlinentes. Ainsi toutes les disputes greffees sur cette question de l'immunite

du monastere de Grandval en 999 seraient vaines et sans objet.
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benefice ou de fief, ä charge de foi, d'hommage et de service ä l'egard
du suzerain dont il etait vassal. Un benefice etait viager et toujours
revocable.

En accordant le privilege de l'immunite lai'que ä une abbaye, le

roi n'abdiquait nullement son pouvoir. II avait le droit d'executer lui-
meme ce qu'il avait interdit de faire ä ses agents ou officiers royaux.
Quand il le voulait, il pouvait venir en terre d'Eglise, y requerir Ies

fonctions publiques et les exercer. Une abbaye ne pouvait done pas
se prevaloir du privilege de l'immunite ä l'egard du roi. La volonte du
souverain etait la loi supreme, la suprema lex.

En vertu de la regle de Saint-Colomban, qui exigeait l'affran-
chissement des maisons religieuses ä l'egard des pouvoirs publics et
de la juridiction ecclesiastique, le monastere de Grandval dut jouir,
des le debut de son existence, d'une autonomic si large qu'elle equiva-
lait ä l'independance. Les rois merovingiens lui accorderent le privilege
de l'immunite dans toute sa plenitude. Ce regime de faveur fut con-
firme par les rois carolingiens. En 849, ä la demande de Liutfrid Ier,

comte d'Alsace, l'empereur Lothaire prend l'abbaye de Moutier-
Grandval sous sa protection.

En 888, le Welf kodolphe se fait elire roi de Bourgogne. II echoue

en Lorraine et en Alsace, et enleve l'abbaye de Moutier-Grandval ä

Liutfrid II, comte d'Alsace. Le second roi de Bourgogne, Rodolphe II,
la restitue en benefice ä un descendant de ce meme Liutfrid II. En
968, Conrad Ier, fils de Rodolphe II, declare que, par la faute de feu
son pere, le monastere de Grandval fut cede ä Liutfrid, comte d'Alsace,

d'abord en benefice, puis, peu de temps apres, en propriete ;

mais les fils de celui-ci se sont partage ledit monastere « non comme
un benefice qu'ils tenaient du roi, mais comme un bien propre ». En
vertu d'une sentence rendue par la justice royale, et avec le consen-
tement unanime de ses vassaux, il a repris cet etablissement religieux
aux comtes d'Alsace et en a fait sa propriete privee.

En 999, son fils Rodolphe III donne l'abbaye de Moutier-Grandval
ä l'eveque et ä l'eveche de Bale. Cette donation etait parfaite-

meiit legale, et sa validite est incontestable. De toute faqon, le dernier

roi de Bourgogne avait le droit de disposer librement de cette
abbaye, qui etait son bien propre, et de la donner en benefice ä qui
bon lui semblait, dans le cas particulier ä l'eveque de Bale.

L'acte de donation de l'an 999, complete par celui de l'an Mille,
a ete renouvele ä plusieurs reprises, confirme et sanctionne par d'illus-
tres princes de la Chretiente, lai'ques et ecclesiastiques ; en 1040, par
l'empereur Henri III le Noir ; en 1053, par le pape Leon IX ; en 1146,

par le pape Eugene III, et en 1160 par l'empereur Frederic Barbe-
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rousse, qui confirma ä l'eglise de Bale la possession de l'eglise de Mou-
tier-Grandval et son droit de collation des benefices ecclesiastiques
de ladite eglise. 1

Parvenu ä la fin de notre etude dans les limites que nous avions
fixees, il nous reste a dire en quelques mots dans quel esprit nous
avons entrepris de la rediger. Nous avons toujours ete surpris des

incertitudes qui planaient autour des origines de notre petite patrie
jurassienne. Nos devanciers les ont etudiees avec art, science et
conscience ; mais il y a dans leurs ouvrages beaucoup de lacunes et d'in-
coherences, de contradictions et d'erreurs d'interpretation. II en resulte

que notre histoire jurassienne, ä ses debuts, n'est pas assise sur
des bases solides et que tout son developpement ulterieur s'en trouve
fausse.

Malgre toutes leurs qualites, nos auteurs jurassiens n'ont pas
toujours traite I'histoire avec la serenite necessaire et, selon l'expres-
sion de Tacite, sine ira et studio, c'est-a-dire sans ressentiment ni
faveur. II arrive parfois qu'ils se laissent egarer par leurs passions
politiques ou confessionnelles. lis ont trop souvent considere I'histoire
comme tin instrument de polemique ou de propagande, qui devait
servir ä des fins partisanes 2.

Nous n'apportons pas au debat des documents nouveaux. En
revanche nous avons soumis ceux qui ont ete publies, — et ils sont
nombreux, — ä une severe critique, ä la lumiere des ouvrages les plus
recents. Nous nous sommes efforce de reunir en une synthese les

elements essentiels qui, au premier moyen age, ont contribue a former
dans nos vallees l'Etat connu dans I'histoire sous le nom d'Eveche
de Bale ou de Principaute de Porrentruy. Si nous avons reussi ä jeter
plus de clarte sur ses origines, nous aurons atteint notre but.

1 TROUILLAT, Monuments, I, p. 168, 181, 295, 355.

2 C'est precisement un cas de ce genre qui vient de se produire dans le Jura. Une
vive polemique a ete provoquee par la question de savoir si, oui ou non, l'ancien
Eveche de Bale avait forme un Etat. Dans le seul dessein de servir la verite, nous
avons expose notre point de vue ä l'assemblee generale de la Societe jurassienne
d'emulation du 25 septembre 1954, ä Bale. Nous le reproduisons ci-apres en
appendice. (Note de 1'auteur.)
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APPENDICE

L'ancien Eveche de Bale formait-il un Etat

Des esprits mal informes ont pretendu, ces temps-ci, que l'Eveche
de Bale n'avait jamais forme un Etat. Cette maniere de voir est tout ä

fait contraire ä celle que nos juristes et rios historiens ont generale-
ment admise jusqu'ici. II nous a paru necessaire de retablir les faits,
en ne prenant pour guide que la verite historique et en nous plagant
en dehors et au-dessus des factions qui s'opposent actuellement dans
le Jura.

Et d'abord qu'est-ce qu'un Etat Les definitions ne manquent
pas. Nous avons choisi celle qui nous a paru la meilleure et qui se

trouve dans l'ouvrage du professeur G. Sauser-Hall, intitule Guide
national Suisse. « Un Etat, c'est un ensemble de families, etablies sur
un territoire fixe, obeissant ä une autorite commune et ayant un but
social. »

Reprenons l'un apres l'autre chacun de ces quatre elements
constitutifs de l'Etat, sous la forme d'une question qui sera suivie de

la reponse.

1° L'ancien Eveche de Bale fut-il habite en permanence par une
population stable

Des les temps prehistoriques et les hommes des cavernes, le territoire

qui devait devenir l'Eveche de Bale fut habite par une population

stable. De nombreuses families jurassiennes, — et j'appartiens
ä 1'une d'entre elles, — dont les noms apparaissent dejä dans les

parchemins du moyen äge, sont restees fideles ä la terre ancestrale
et n'ont cesse de l'aimer, de la servir et de la defendre. A travers les

siecles, le peuple jurassien est parvenu ä maintenir sa personnalite,
sa langue et ses traditions historiques. En un mot, il a sauvegarde
son äme et son entite nationale. Vigoureux, plein de seve et d'une
vitalite peu commune, le peuple jurassien a toujours reussi ä absorber
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et assimiler les families d'origine alemannique ou etrangere, — les

anabaptistes exceptes, — qui s'etablirent sur son territoire en nombre
parfois considerable, comme il arrive dans les pays situes aux confins
des nations et au carrefour des races. Ainsi que l'a dit, en termes
excellents, M. Camille Gorge, bourgeois de Moutier :

« Le Jura n'est pas sorti du cerveau des poetes, mais du creuset
meme de l'histoire. II n'est peut-etre pas d'un metal homogene ; mais
c'est un amalgame dont les experiences de tous les laboratoires poli-
tiques ont fait ressortir la densite et la resistance. »

2° L'ancien eveche de Bale avait-il un territoire jixe

A la fin du XVIIIe siecle et dejä bien auparavant, les limites de

l'ancien Eveche de Bale etaient tracees, sur tout leur circuit et de la

fagon la plus nette, par des bornes frontieres. De bonne dimension
et bien taillees, elles portaient, sur leur face anterieure, la Crosse de

Bäle et, sur l'autre face, les fleurs de lys de la couronne de France,
ou les armoiries de la principaute de Neuchätel, ou des cantons limi-
trophes de la Suisse, Berne, Soleure et Bäle. Beaucoup d'entre elles

ont resiste aux injures du temps et aux mefaits des hommes. II s'en

trouve encore sur le Plateau de Diesse, au sommet du Mon'toz et
ailleurs. Celle de la Montagne de Diesse est marquee aux armes de

la republique de Berne et du prince Philippe de Gundelsheim, qui a

regne de 1527 ä 1553. Une autre pierre portant les armoiries de
Soleure et du prince Guillaume Rinck de Baldenstein a ete transportee
de la Fontaine des Oies (Gänsbrunnen), pres de Saint-Joseph, au
pied du Weissenstein, dans le pare du musee des beaux-arts de Soleure.
Une autre pierre, que l'on a fait descendre du sommet du Montoz,
se dresse fierement ä l'entree des gorges de Court, non loin du village,
au bord de la route cantonale.

A l'ouest, du cote de la Franche-Comte, la frontiere de l'Eve-
che, — qui devait devenir celle de la Suisse, — etait jalonnee au

moyen äge par les chateaux forts de Milandre, Roche d'Or, Montvoie,
Saint-Ursanne, Chauvelier, Franquemont et Muriaux. Vers le sud,
cette frontiere etait verrouillee par le Schlossberg et par la petite
ville forte de Bienne, fondee au commencement du XIID siecle par
un prince-eveque de Bäle pour en faire un point d'appui de sa
puissance contre les comtes de Neuchätel et leur chäteau de Nidau, situe
en face.

D'autre part, sur toutes les cartes historiques, la Principaute
episcopale de Bäle est figuree, du XU au XVIID siecle, comme un
Etat ecclesiastique et, comme tel, teintee de violet, au meme titre
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que les archeveches, independants et souverains, de Mayence, de
Treves et de Cologne.

3° La population de l'ancien Eveche de Bale obeissait-elle ä tine
autorite commune

La Principaute episcopale de Bale ou, comme on dira au XVIIIe
siecle, le Porrentruy, n'etait, il est vrai, qu'une province ou une
mouvance du Saint-Empire romain de la nation germanique ; mais,
des ses origines, eile acquit le precieux privilege de l'immediatete
imperiale, et l'immediatete imperiale, c'etait la liberte. Depuis la
paix de Westphalie, l'Eveche de Bale etait l'un de ces trois cents et
quelques Etats de l'Empire qui jouissaient d'une autonomie si large
et si complete qu'elle equivalait en fait ä l'independance pleine et
entiere.

Prince de l'Empire et grand vassal de l'empereur, le prince-
eveque de Bäle etait investi de la puissance publique et de la souve-
rainete. En 1783, la formule d'investiture conferee par l'empereur
Joseph au prince Joseph de Roggenbach et ä son eglise portait « la
confirmation pleniere des fiefs, regales et pouvoir temporel, avec les

hommes, les seigneuries, les fiefs ecclesiastiques et seculiers, les mines
et minerais ; les pays, gens, bourgs, chateaux, villes, villages et ha-
meaux ; haute et basse justice ; le droit de statuer dans les cas de

peine capitale ; les droits de chasse et de pacage ; les dignites, hon-

neurs, droitures, offices, biens, rentes, cens, revenus, redevances et
dependances, comme ils lui sont parvenus de ses predecesseurs, les

eveques de Bäle ».

Le prince-eveque etait assiste dans son gouvernement par le

haut chapitre ou chapitre cathedral, et par une cour nombreuse, for-
mee de seigneurs, de hauts fonctionnaires, d'officiers et de juristes.
A la fin du XVIIIe siecle, la cour de Porrentruy comprenait les

grands officiers, — chambellan, ecuyer-tranchant, echanson et maitre
d'hotel, — le conseil aulique, le conseil des finances et la chancelle-
rie, le tresorier, le procureur fiscal et les receveurs, sans compter la
maison privee du prince avec son nombreux personnel de chirurgiens,
de barbiers, de cuisiniers et de lingeres, de valets et de laquais pour
le service de la table et le service des equipages.

Chef de l'Etat et son incarnation, le prince-eveque, investi de la
puissance publique et de la souverainete, avait le droit de haute
justice, le droit de frapper monnaie, le droit de prelever des impots et
de lever des troupes, le droit de faire la guerre et de signer la paix. II
avait son sceau, son drapeau et ses armes, qui etaient d'argent ä la
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Crosse episcopate de gueules. II pouvait se faire representer ä l'etran-
ger par des agents diplomatiques.

4° L'ancien Eveche de Bale avait-il un but social

En ce qui concerne le bien-etre du peuple et la prosperite du

pays, les princes-eveques de Bale n'ont fait ni plus ni moins que les

autres monarques, leurs contemporains. En revanche, pendant huit
siecles, ils ont reussi ä maintenir l'independance de l'Eveche. Pendant
huit siecles, ils y ont assure l'ordre, la securite et la paix publique.
Iis ont cree des forges et des manufactures, et surveille de pres
Sexploitation des forets. Le college qu'ils ont fonde et les edifices qu'ils
ont fait construire temoignent encore aujourd'hui que leur regne ne
fut pas sans eclat.

Ainsi done, reunissant tous les elements constitutifs de l'Etat, —
population stable, territoire fixe, autorite commune et but social, et en
plus, independance et souverainete, — l'ancien Eveche de Bale etait
un Etat dans la pleine et entiere acception du terme. Pretendre le

contraire, e'est nier l'evidence meme, e'est porter une grave atteinte
ä la verite, et e'est commettre, inconsciemment ou de mauvaise foi,
une erreur historique de la plus grossiere espece.
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