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Julien Thery: Lieux sacres et espace ecclesial (IXe-XVe siede)

Les contributions au 46e Congres de Fanjeaux entendent comprendre comment le christianisme medieval a
modele l'espace en faisant de l'eglise le lieu de rencontre oblige de toutes les composantes du corps social.
Ces travaux participent du renouvellement historiographique qui touche depuis quelques annees l'etude de la
territorialite et de la gestion de l'espace ecclesial. Us completent les resultats issus de rencontres recentes
traitant en particulier de l'environnement des eglises (Aix-en-Provence, 1989), de la naissance de la paroisse
en Gaule meridionale (Toulouse, 2003), de l'espace du diocese (Rennes, 2004-2005) ou encore de
l'amenagement du sanctuaire (Porec, 2008).

Michel Lauwers montre en introduction (13-34) comment les rites de construction et de consecration, les
interventions pontificates et le dynamisme des ordres nouveaux parviennent ä agreger autour des eglises et
de leurs desservants les etablissements religieux, les communautes d'habitants et les detenteurs du pouvoir.
Ce processus commence par une mise en valeur des lieux de culte qui s'affirment progressivement comme des
poles essentiels dont l'influence s'exerce sur des territoires plus ou moins bien delimites. Les contributions
abordent successivement ces trois themes directeurs.

L'approche des lieux de culte se fait ä tres grande echelle et se prete particulierement ä une exploitation
croisee ou complementaire des sources ecrites et archeologiques. Ä la suite de l'etude de Geraldine Mallet
(37-57) portant sur deux eglises romanes catalanes, Pascale Chevalier (59-78) montre les difficultes et les
limites du travail de restitution materiel de l'espace du choeur, un lieu fragile en constante mutation et de ce
fait, rarement preserve dans sa configuration primitive. Didier Mehu (79-114) souligne le decalage entre les
descriptions de monuments que laissent les lettres et la realite au terme d'une critique implacable du Guide
du pelerin de Saint-Jacques de Compostelle, trop longtemps utilise dans un sens litteral. Alain Rauwel
(115-130) et Cecile Caby (131-171) se penchent sur l'organisation des lieux de culte. Le premier montre qu'ä
l'epoque scholastique, les liturgistes comme Guillaume Durand defendent une theologie universelle de l'eglise
et accordent une importance capitale au rite consecratoire. La deuxieme pointe le paradoxe des freres
precheurs qui revendiquent une deterritorialisation en meme temps qu'ils affectent de mettre en valeur leurs
couvents ä l'interieur d'espaces nettement delimites.

Les contributions qui traitent de la polarisation se concentrent davantage que les precedentes sur le Midi de
la France aux XIle et Xllle siecles, conformement ä l'esprit des rencontres de Fanjeaux. Ä l'exception de celle
d'Alessia Trivellone (175-227) consacree au decor des facades catalanes, toutes s'interessent aux relations
des edifices religieux avec leur proche environnement. Florian Mazel (229-276) met ainsi en scene
l'obstination des moines de Saint-Gilles ä construire autour de leur abbaye un espace sacre comparable a
celui de Cluny, ä la faveur de la reforme gregorienne et contre les interets de l'aristocratie comtale. Damien
Carraz (277-312) propose un premier bilan sur les eglises et les cimetieres des ordres militaires, qui relevent
en theorie de l'autorite episcopate mais ne disposent pas d'un Statut canonique bien defini. Ce flou juridique
permet aux eveques de s'immiscer dans les affaires des templiers et des hospitaliers par le truchement de la
legislation synodale sur la prise en charge des morts, ce qui provoque de nombreux conf lits et entraine une
clarification des territoires ecclesiastiques. Dans le meme ordre d'idee, Isabelle Carton (313-330) releve
qu'au XIle siede, les chanoines de la collegiale Saint-Seurin de Bordeaux organisent et mettent en valeur leur
cimetiere pour le soustraire aux ambitions episcopates. Nelly Pousthomis-Dalle (331-366) souligne
parallelement qu'en Languedoc, les pouvoirs religieux et civils coexistent parfois sans aucune difficulte dans
les bourgs monastiques.

La reflexion sur les territoires prend place dans un vaste champ geographique et chronologique. Pierre-Eric



Pöble (369-393) met ainsi en evidence la difference de configuration et de maturite entre la vicaria et la
parochia ä partir de l'exemple du Massif central pour conclure que la premiere se confond avec la seconde au
moins jusqu'a la fin du Xle siede. Fabrice Delivre (398-419) montre pour sa part comment le provincial
romain sert d'abord les ambitions universalistes de la papaute puis les desseins de la monarchie capetienne.
Uwe Braun (421 -464) revient sur une autre vision du monde, celle de Gervais de Tilbury, resolument
anti-dualiste. Les deux contributions suivantes s'interessent aux mendiants. Celle de Paul Bertrand (465-486)
explique comment les Dominicains se partagent les territoires urbains avec leurs concurrents, definissent
leurs espaces de predication hors des villes et installent dans les zones de confins des maisons terminaires
destinees au preche, au recrutement local et ä la quete. Celle de Clement Lenoble (487-509) met en evidence
I'ambivalence de la quete franciscaine, une activite mouvante et incertaine organisee en fonction des
marches locaux et de la circulation des richesses. Dans une derniere contribution, Rosa Maria Dessi (511-542)
decrypte les enjeux politiques d'une f resque programmatique de Matteo Giovannetti mise au service d'une
papaute tout juste installee en Avignon.

Dans sa conclusion, Dominique logna-Prat (543-561) insiste sur l'imperieuse necessite de clarifier le
vocabulaire destine ä decrire l'inscription du divin dans I'institution ecclesiale par I'intermediaire de l'eglise
comme lieu de culte federant, ä l'issue du haut Moyen Äge, le batiment qui abrite l'autel, le baptistere et la
chapelle martyriale. A partir du Moyen Age central, chaque eglise exerce une domination radioconcentrique
sur trois zones: d'abord le cimetiere Chretien, puis l'asile et la sauvete et enfin la paroisse. Cette
organisation hierarchique se retrouve ä l'echelle de la Chretiente dans laquelle se multiplient et s'empilent
les structures intermediaires appelees ä relayer l'autorite pontificale. De facon transversale, les diverses
interventions du 46e Congres de Fanjeaux revelent l'interet d'articuler de conserve les problematiques de la
fixation, de la creation territoriale, du flux et de la mobilite.
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