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Dans un prem ier tem ps, j 'a im erais  aborder cette notion 
d 'espace dont se pare de plus en  plus fréqu em m ent notre 
d isco u rs .  A in s i  o n  passe  a l lèg rem en t de l 'e sp a ce  aér ien  à 
l 'e s p a c e  rural, de l 'e sp a ce  de l ib erté  à l ' in é v ita b le  esp ace  
lu d iq u e , ju sq u 'au  s lo g an  d 'u ne  c é lè b r e  m arqu e fra n ça ise  
d'automobiles : « On n'a jamais été si bien sur terre que dans 
l 'E sp a c e  » ! Bref, l 'hom m e de ce X X e  s iè c le  crépusculaire , 
con q u éran t de l 'espace  et p ié ton  des astres, s 'au torise  des 
variations qui se jouent du temps, du mouvement et de maintes 
ty p o lo g ie s ,  e x e r c i c e  fu n a m b u le s q u e  q u i  le  c o n d u i t  à 
l'empirisme d'un verbe banalisé auquel, je  le confesse, je crains 
d'avoir sacrifié en proposant d'évoquer cet espace cistercien .

Soulignons que ce terme d 'espace  apparaît dès 1160, c'est-à- 
dire qu'il est contemporain du mouvement qui nous intéresse. 
Rappelons pour mémoire que le spa tiu m  latin était le champ de 
course ou l'arène. Les contours en sont depuis plus ou moins 
flous, selon l'objet à définir. Aussi, afin de situer tant que faire se 
peut notre propos, vous me permettrez d'évoquer brièvement ce 
qui, traversant au cours des âges cet espace, en fixera, pour un 
tem ps, les l im ites ,  ou, prises dans le prism e de l 'h isto ire , 
autorisera la lisibilité de strates à l'émergence souvent cryptée, 
localisée ou fragmentaire, émergence qui constitue l'épaisseur 
m êm e de l 'h isto ire  et la va lid e , ind ép en d am m en t de toute 
interprétation. L'histoire, nous le savons, évolue en fonction du 
d iscours  qu 'elle  suscite , e lle  n 'ex is te  pas en tant que telle, 
l ' interprétation de l 'événem ent l'em portant sur sa réalité. Il 
n 'em pêche que nous ne pouvons pas en  ignorer les aspects 
tangibles sans lesquels toute approche serait impossible ; à cet 
égard, nous savons le rôle que joue le m onum ental, sa sur
vivance, même partielle, en tant que repère et, bien entendu, 
se lo n  les  cas ,  sa c o n se rv a t io n .  Il e n  re sso r t  une l is ib i l i té  
matérielle ou symbolique, voire une conjugaison du matériel et



du symbolique quand ce symbolique se trouve nécessairement 
engendré par des formes et des tracés qui répondent à  des règles, 
à des contraintes, à des lois, en particulier dans la constitution 
des Etats ou dans la seule reconnaissance de la propriété, du 
d o m a in e ,  e n  u n  m ot de ce  q u i  c o n fè r e  à  c e s  e s p a c e s  une 
matérialité reconnue par l'administratif et le juridique -  jusques 
y  compris le droit coutumier.

P r e n o n s  p o u r  e x e m p l e  l 'o r g a n i s a t i o n  d es  v o ie s  de 
c o m m u n i c a t i o n  l a q u e l l e ,  d u r a n t  l e s  p é r i o d e s  de h a u te  
civilisation, m e semble le plus pertinemment structurer l'espace 
p h ysiq u e  d'un territoire où se reco n n a ît  et s 'im plante  assez 
s o l i d e m e n t  u n e  c o m m u n a u t é  p o u r  y  é d i f i e r  u n  h a b i ta t .  
J 'emploie sciem m ent ce terme d 'h a b ita t  e t  non  point celu i de 
village  car les historiens, d'une manière générale, s'accordent à 
nom m er h a b ita t  ce qui relève d'une activié humaine sans que 
c e l l e - c i  s o i t  a c c o m p a g n é e  d 'u n e  o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  
h iérarchisée . E n  effet, jusqu'au X° s ièc le ,  pendant la période 
carolingienne et postcarolingienne, on parlera plus volontiers 
d 'h a b ita t  par opposition au v illa g e  qui présente précisém ent 
tous les caractères de l'organisation sociale à  laquelle je  viens de 
faire allusion. C'est ainsi qu'autour de certaines abbayes édifiées 
en  terrain vierge ou qu'autour d'un château construit en « dur » 
-  c a r  i l  s ’agit p lu s  a lo rs  d e  la  s im p le  m o tte  fé o d a le  - ,  se 
d é v e lo p p e ra  et s ’o rg an isera  le  v i lla g e  à p artir  d 'un  n oyau  
c e n tr a l .  I l  y a u ra  e n  q u e lq u e  so r te  g o m m a g e  de l 'h a b i ta t  
précaire, voire migratoire.

Faut-il rappeler que les Romains seront parmi les premiers 
en  O c c id e n t ,  et m êm e au -d elà ,  à s tru c tu re r  l 'e sp a ce  et les 
e s p a c e s  q u 'i ls  o c c u p e n t  par d es  v o ie s  de c o m m u n ic a t io n  
terrestres et maritimes ? Ainsi apparaît le premier réseau routier 
auquel s'ajoutent les aqueducs -  militairement gardés — destinés 
à alimenter les villes en eau. Durant les périodes de troubles le 
puits, individuel ou collectif, parfois la fontaine, remplaceront 
l'aqueduc trop vulnérable.

Ce prem ier schém a conducteur, si j 'ose dire, irriguera le 
territoire relevant de l'autorité im périale , en déterm inera les 
limites, les contours, favorisera l 'éclosion de vastes domaines. 
Par la suite, les villes et les villages qui apparaîtront entre le X° 
et le XIV" siècle, et en particulier au XII0 siècle, période calm e et 
prospère qui lui vaut le qualificatif de Renaissance — on parle en 
effet de la R e n a issa n c e  d u  X IIe s iè c le  -  c e s  v illes  et villages, 
donc, ne seront pas éloignés d'un tracé prim itif qui perdure sans 
modifications notables jusqu’à la fin du règne des Valois avec 
l'apparition, au XVI0 siècle, d'un réseau plus dense qui couvre



l'Ile de France jusqu'à la vallée de la Loire, quand l'image royale 
se doit d'être saltimbanque en  m êm e temps que l'effigie du roi et 
cela  depuis longtemps -  y  com pris sous l'Antiquité - ,  c ircule de 
m ain  en  m ain  au travers des m onnaies présentes à tout m om ent 
dans l 'é co n o m ie  d o m estiq u e  et les éch an g es  m arch an d s. La 
r o u t e ,  l e  c a n a l ,  n e  s o n t  p a s  s e u l e m e n t  u n  m o y e n  de 
c o m m u n ic a t io n  m a is  la  v e in e  in d is p e n s a b le  d an s  la q u e lle  
circule le pouvoir, veine qui irrigue tous les organes vitaux de 
ce pouvoir, qu'ils soient civils, militaires ou religieux. La voie 
d e  c o m m u n i c a t i o n  e s t  l e  l i e u  où  s e  d i s t r i b u e  e t  s e  m e t  
ré g u l iè re m e n t  en  s c è n e  le co rtèg e  ro y a l ,  ses  œ u v res  et ses 
pompes. M ais auparavant, n'omettons pas ces grandes routes de 
la sp iritualité , s 'entend  ce l le s  des pèlerinages qui, durant le 
M oyen Age, véritables autoroutes de la foi — qu'on m e pardonne 
la métaphore — traverseront l'Europe et à la faveur desquelles les 
r iv e ra in s  b é n é f ic ie r o n t  d 'éch an g es  s p ir i tu e ls ,  in te l le c tu e ls ,  
économ iques. L'ostension des reliques de saints locaux, reliques 
c o n n u e s  p o u r  le u r  v e r tu  à  g u é r ir  c e r t a in s  m a u x ,  d o n n e n t  
é g a le m e n t  l ie u  à  des p è ler in ag es  qui o u v re n t  l 'e sp a ce  d'un 
réseau som m e toute secondaire.

Il conviendra  d'attendre la fin  du XVII° s ièc le  et toute la 
première moitié du XVIIIe pour que se dessinent les routes des 
fermiers généraux, routes pavées bordées d'arbres (les canaux 
subissant le m êm e traitement) ancêtres de nos routes nationales. 
Nouvelle structure qui perm et une réelle  accélération pour se 
déplacer d'un point à un autre et, par conséquent, réduire un 
espace de ce  fait plus étroitement contrôlé.

L 'app arition  du c h e m in  de fer, so n  d év elop p em en t sous 
Napoléon III, imposera un nouveau réseau qui limitera la route 
à u n  rôle d'échanges de proximité et c'est dans des temps très 
r é c e n t s  q u e  la  r o u t e  -  et d a v a n t a g e  l 'a u t o r o u t e  - ,  e n  
concom itance avec l 'exploitation de l'espace aérien, contribuera 
à  u n  n o u v e a u  d é c o u p a g e  d e  l 'e s p a c e  q u i  r e n d  c a d u c s  les  
ré se a u x  an tér ieu rs  a b a n d o n n é s  à  la  n o s ta lg ie  et n o n  m oin s  
roborative promenade dominicale. Rappelons qu'en ce domaine 
les pays fascistes , l 'Ita lie  et l 'A llem agne en  particulier, nous 
avaient d ev an cés  dans ce tte  en trep rise  d e s t in é e  à parcourir  
l 'espace dans un m inim um  de temps.

A c h e v o n s  ic i  ce tte  p h ra se  l im in a ire  qui, sans  de prim e 
abord devoir s'imposer, nous aura permis d'appréhender dans sa 
c o m p le x i té  un c o n c e p t  qui a varié  au  c o u rs  des s iè c le s  en  
fonction des instrum ents ou  des m oyens dont o n  disposait et 
sans  q u 'au jou rd 'h u i c e  c o n c e p t  se  trou v e  ré d u it  au x  seules  
habitudes ou aux seules m odes du langage.



T o u te  p r é c a u t i o n  p r is e ,  j e  n e  s a u r a i s  p o u r s u iv r e  s a n s  
re tra ce r ,  le  p lu s  b r iè v e m e n t  p o s s ib le ,  l e s  c i r c o n s t a n c e s  qui 
présidèrent à la n a issan ce  de l ’ordre c isterc ien .

Origines de l'ordre
S i  l ’ère  c is terc ien n e  n e  co m m en ce  véritab lem ent qu’à partir 

des années 1 1 2 9 -1 1 3 0 ,  il n 'est pas inu tile  de rappeler que l'ordre 
s 'insère dans u n e  chrétienté  e n  p le in e  m u ta t io n  avec un pouvoir 
f é o d a l  d e  p l u s  e n  p lu s  a f f i r m é  q u i  j o u e  u n  r ô l e  m o t e u r ,  
c o n q u é r a n t  e t  d om in ateu r .  La p o s s e s s io n  fo n c iè re  s e  trouve 
d'une m anière  presque exclu siv e  entre  les m a in s  des seigneurs 
et , n a tu r e l le m e n t ,  d es  g ra n d s  fe u d a ta ire s .  S o n  e x p lo i ta t io n  
d é s o r d o n n é e  n 'e s t  p as  e n c o r e  to u c h é e  p a r  l 'e s so r  u rb a in  et 
com m ercia l .  A  l 'esprit de supériorité  qui an im e la noblesse face 
au x  gens du co m m u n , s 'oppose une ré f lex io n  pour d én on cer  les 
a b u s  et l e s  d é fa u ts  d 'u n  s y s t è m e  c l o s .  C e t t e  r é f l e x i o n  est  
c o n d u i t e  p a r  u n  c l e r g é  q u i  r e f u s e  d ' ê t r e  d o m i n é  p a r  
1 aristocratie, ce  qui se  traduit d 'une m an ière  quasi tactique par 
u n e  volonté de rom pre avec  le siècle.

A  la  s u i t e  d e  R o b e r t  d e  M o l e s m e  ( 1 0 2 9 - 1 1 1 1 ) ,  m o i n e  
réform ateur b én éd ic t in ,  fondateur de l 'abbaye  d e  M o lesm e en 
B o u r g o g n e  ( 1 0 7 5 )  e t  d e  C î t e a u x  ( 1 0 9 8 )  g r a n d m o n t a i n s  et 
c h a r tre u x  d én o n c e n t  la  c o l lu s io n  p ré e x is ta n te  entre  le  clergé
— qu 'il  so it  régu lier  ou  s é c u l ie r  —, et la  c la s s e  se ign eu ria le  et 
fo n d e n t  de v é r i ta b le s  in s t i tu ts  r e l ig ie u x  a v e c  u n  re to u r  au x  
valeurs originelles, e n  tout cas à u n e  observan ce  plus stricte de 
la règle bénédictine . Cette dynam ique, antérieure à  la création 
de l'ordre c isterc ien  fera dire à  Robert F o ss ie r  que les c isterciens 
« ont pris  le tra in  e n  m arch e  », c e la  so u s  l ' im p u ls io n  en core  
p lu s  radicale  de Bernard  de Clairvaux, p lu s  rad ica le  pour n e  pas 
dire carrém en t « réactionnaire  quand il s 'agit de revenir  à un 
état des ch o ses  qui n 'existe  p lus »(2), c o m m e  le souligne encore 
Robert Fossier.

Bernard  de C lairvaux n aqu it  e n  B ou rgogne au ch âteau  de 
F o n t a in e  e n  1 0 9 1 .  Il m e u r t  à C la ir v a u x  e n  1 1 5 3 .  M o in e  de 
C îteau x  en  1 1 1 2  i l  fut le p rem ier abbé  d e  C la irvau x en  1 115 . 
P lu s  h o m m e  d 'a c t io n  e t  d e  s p i r i t u a l i t é  q u e  th é o lo g ie n  ou  
p h ilosop h e, à la  dem ande de so n  d isc ip le  le pape Eugène III, il 
p r ê c h e r a  à  V é z e la y  la  s e c o n d e  c r o is a d e .  L e s  T e m p l ie r s  lu i  
d o iv e n t  é g a le m e n t  la  r e c o n n a i s s a n c e  d e  l e u r  o rd re  d o n t  il 
rédigera les statuts. La ré féren ce  au  m o d è le  q u ’offre la  nature
-  m odèle  stable par ex ce l len ce  com paré au  m odèle  culturel - ,  
n ’e s t  p as  sans  ré v é le r  u n  c e r ta in  c o n s e rv a t is m e .  A in s i ,  n o u s  
verrons saint Bernard  s ’opposer au  ra t io n a lism e d'Abélard dont 
il o b tien d ra  la  c o n d a m n a tio n  au  C o n c i le  d e  S e n s  (11 40 ) .  Par



ailleurs est-il besoin  de rappeler le rôle des cisterciens qui, dans 
leurs serm ons, n 'eurent cesse  de con d am ner l 'hérésie cathare ?

E n  cette fin du XIe siècle , on assiste à  u n e  m obilisation des 
clercs pour assurer une plus grande in d ép en d ance  de l'Église et 
ro m p re  a v e c  les  co m p ro m iss io n s  p o l it iq u e s  et éco n o m iq u es  
d é n o n c é e s .  R e s te  à c o n ju g u e r  a s p i r a t i o n s  é r é m é t iq u e s  et 
cénobitiques. Pour cela, l 'accent est m is  sur l'esprit de pauvreté 
e t  d e  p é n i t e n c e  e n  s ' i s o la n t  du m o n d e  e x t é r ie u r  e t ,  pour 
r e p r e n d r e  l 'a n a ly s e  d e  R e n é  L o c a t e l l i ,  « e n  s u b s t i t u a n t  à 
l 'ex p lo ita t io n  d om an ia le  de type se ig n eu ria l ,  fon d ée  sur des 
redevances et des corvées, le recours au  travail m anuel »<3>. La 
ch a r ité  re m p la c e  les p riv ilèges  et d éso rm ais  les  pères  abbés 
veillent à  prévenir toute déviance, con scien ts  d'être porteurs de 
valeurs fondamentales et de représenter u n  m onachism e rénové 
qu 'on  o p p o se , par trop sch ém a tiq u em e n t peut-être , à  l 'esprit 
c lu n is ien  co m m e e n  témoignent de vives controverses, le tout 
stigmatisé sans m énagem ent par Bernard de Clairvaux.

De ce  m onachism e rénové, fleurissent nom bre de fondations 
: pas m oin s  de 3 5 0  abbayes en  1153 . U n  siècle  plus tard l'ordre 
en  com ptera  le double. F il les  aînées de Cîteaux, Clairvaux, la 
Ferté , Pontigny et M orim on d  auront a insi,  se lon  l 'expression  
c o n s a c r é e ,  « e s s a im é  » et r e p r o d u i t  p a r to u t  e n  E u ro p e  u n  
m odèle  structurel et sym bolique constant qui n'autorise aucune 
« fantaisie » susceptible de distraire les m oines de la méditation 
et du travail manuel.

Le domaine cistercien
E n réalité cette éclosion  conduira les  m oines blancs, parfois 

au travers de s im p le s  re la t io n s  fa m il ia le s ,  à traiter a v e c  les 
se ig n e u rs  p o u r  é ta b l ir  leu rs  m o n a s tè r e s .  L e  c h o ix  du l ieu , 
souvent repéré d 'avance, tenait aussi à la générosité  de leurs 
bienfaiteurs. Des dons in itiaux souvent m odestes ont très vite 
exigé d'importants apports com plém entaires propres à modifier 
la p h y s io n o m ie  in i t ia le  d 'u n e  c e l lu le  de d ép art  à p a r t ir  de 
laquelle  se  constituerait u n  véritable dom aine. En outre, dans 
les  co n trées  élo ignées sep ten tr ionales  ou  orienta les ,  i l  fallait 
com poser avec des conditions clim atiques et/ou géographiques 
s p é c i f i q u e s  q u i  n é c e s s i t a i e n t  l ' a d o p t i o n  d e  s o l u t i o n s  
appropriées.

C ela  n o u s  é lo igne q u elq u e  p eu  d e  l ' id ée  co m m u n é m e n t 
r é p a n d u e  o ù  l 'o n  i n s i s t a i t  s u r  la  v o l o n t é  d e s  m o i n e s  à 
r e c h e r c h e r  des e sp a c e s  v ierg es  et p a lu d iq u e s  à fe r t i l ise r ,  à 
d o m e s t iq u e r ,  à h u m a n is e r  e n  p a r t i c u l ie r  g râ ce  à l 'a c t iv i té  
m a n u e l le  d ép lo yée  par c e s  frères co n v e rs  qui, rap p elon s-le ,



n 'a v a ien t  pas « v o ix  au  ch ap itre  » et , q u o iq u e  jo u issan t de 
certains avantages matériels, assuraient une m ain d'œuvre à bon 
com pte, aidés dans leurs tâches par des domestiques laïcs et 
célibata ires  vivant e n  dehors de la clôture. Ces la ïcs  étaient 
souvent des enfants abandonnés ou orphelins en  cette période 
de croissance démographique, tant dans les villes que dans les 
c a m p a g n e s ,  q u i  e n g e n d r a i t  d e  la  m is è r e  e n  r a i s o n  d e  la  
mauvaise répartition des richesses et des denrées.

M aintenant, reportons-nous à  V E xorde d e  C îte a u x  rédigé 
entre 1123 et 1124  et repris dès 1134 dans le S ta tu t  d it. Voici ce 
que nous y lisons : « Les m o in e s  d e  n o tre  O rdre d o iv e n t tirer 
le u rs  su b s is ta n c e  d u  tra va il d e  le u r  m a in s , d e  la  c u ltu re  d es  
terres e t d e  l'é leva g e  d e s  tro u p ea u x . D ès lors i l  n o u s  e s t p e rm is  
d e  p o ssé d e r  p o u r  n o tre  usage p e rso n n e l d e s  étangs, d es  fo rê ts , 
d e s  vignes, d e s  pâ turages, d e s  terres à l 'é c a r t d es  terres h a b itées  
p a r  l e s  h o m m e s  q u i  v i v e n t  d a n s  l e  s i è c le ,  a in s i  q u e  d e s  
a n im a u x , e x c e p té  c e u x  q u i d ’o rd in a ire  su sc ite n t la cu rio sité  et 
é ta le n t la  va n ité  [...] te ls  q u e  cerfs, g ru es  e t a u tres  b ê tes  d e  ce  
g en re  ».

Cet exorde, qui traduit la volonté de l'ordre pour organiser 
sa vie matérielle, à y regarder de près, est moins anodin qu'il n'y 
paraît. Dans quelle mesure l'inventaire des activités évoquées ne 
dépasse-t-il pas les préceptes relevant de la stricte autarcie ? N'y 
peut-on  pas subodorer u n e  tentation  d 'échange dépassant la 
possession pour le seul usage personnel, quand bien m êm e le 
travail se trouverait être un choix et non pas une contrainte et, 
de ce  fait, échapperait, comme* le souligne M ireille  M ousnier 
« aux schémas habituels de la société rurale »<4>, avec toutes les 
charges qui pèsent sur elle ?

Voyons com m ent s'organise le travail de l'abbaye, ce qu'il 
recouvre au-delà de l'œuvre spirituelle. Les terres exploitées ne 
sont pas n écessa irem en t des terres de proxim ité. Il s'agit de 
développer une activité qui se déploie sur un territoire de plus 
en plus étendu, structuré par l'espace plus réduit de la grange, 
ces  granges qui représentent les points d'ancrage du domaine 
cistercien.

Ces fameuses granges cisterciennes ne sont pas de simples 
greniers où rem iser les réco ltes , e lles  représentent en  réalité 
autant d'exploitations agricoles distribuées dans la périphérie 
du monastère, chacune devant recueillir le produit de cultures 
(grain, raisin, orge, olive, etc.), servir d'abri au bétail (étables, 
laiteries, laine des moutons, fourrage, etc.). Il s'agit donc bien 
d'un véritable com plexe qui, dans bien des cas, aura absorbé les 
é ta b lissem en ts  re lig ieu x  plus m od estes  déjà  im p lan tés .  Ces



petites com m unautés relevant antérieurement d'autres ordres 
profitent de la dynamique c istercienne et y  adhèrent, si j'ose 
dire, sans se faire prier ! On peut en  l'occurrence, comme en 
linguistique, parler d'un véritable effet agglutinant. Ainsi les 
activités singulières s'inscrivent dans un schéma planificateur 
irrésistible  qui transforme le paysage, réduit ou annihile  les 
limites naturelles, en tire profit, bref, modifie fondamentalement 
un espace peu cohérent avant l'implantation de l'abbaye. Dans 
un temps assez court et, com m e je le disais tout à l'heure en 
ra ison  de l 'accro issem ent des fondations représentatives de 
l 'o r d r e ,  a p p a r a î t  u n  é c o s y s t è m e  in é d i t  a u q u e l  p a r t i c ip e  
am plem ent la gestion des moulins et des forges. Cette gestion 
exige un tra item ent hydrologique c o m p le x e ,  à la  fois pour 
utiliser la force motrice de l'eau (forges et moulins) et alimenter 
les viviers et les étangs puisque les cisterciens, exclusivement 
ic h ty o p h a g e s ,  se  v o y a ie n t  in te rd ire  to u te  au tre  fo rm e de 
consommation carnée. Ajouter à cela qu'autour des granges, en 
raison du beso in  de m ain  d'œuvre, se  développe u n  habitat 
variable selon l'importance de la grange, dirigée par un m aître  
d e  grange. D'une manière générale, ces granges ne devaient pas 
être distantes de plus d'une journée de marche de l'abbaye afin 
de perm ettre à ceu x qui y  travailla ient de prendre part aux 
offices du dimanche et des jours fériés. Une journée de marche 
donne une idée assez juste de l'étendue du domaine abbatial, 
a fo rtio ri quand ce domaine compte, selons les cas, plus d'une 
vingtaine de granges.

Quant aux forêts, considérées à l'origine com m e une espèce 
d'écran protecteur pour garantir l'isolement de la communauté, 
e l le s  sero n t fo n c t io n n e l le m e n t  e x p lo i té e s  et fo u rn iro n t  le 
matériau de base nécessaire à la construction des maisons dans 
les v illes  et les bourgs, en  cette  période de stabilité et, je  le 
rép ète , de cro issan ce  dém ographique, avec  un rapport non 
négligeable pour le monastère.

S 'exercera peu à peu une véritable com pétition  entre les 
abbayes elles-m êm es. Ceci ne sera pas sans causer quelques 
problèmes à un ordre que nous verrons, par la force des choses, 
se  ra llier  à  un tem porel dont, à sa naissance , il récusait les 
formes. Les échanges puis les rachats non déguisés pour assurer 
le rem em brem ent des terres, les nom inations épiscopales ou 
cardinalices qui deviennent une promotion courante pour les 
a b b é s  des fo n d a t io n s  le s  p lu s  im p o r ta n te s ,  l 'a c c e p ta t io n  
d 'inhum er les  la ïcs ,  généreux donateurs, dans le ch œ u r de 
l 'ab b atia le ,  les  in v estissem en ts  en  v il le ,  son t dès la fin  du 
X II I°  s i è c l e  a u ta n t  d e  f a c t e u r s  q u i  c o n t r i b u e n t  c e r t e s  à 
l 'enrich issem ent de l'ordre m ais le con d u isen t à son appau



vrissem ent spirituel et, peu à  peu, à son  déclin . D eux sièc les  
après son  instauration, force est de constater qu'il n'y a  pas eu 
a d é q u a t io n  e n tre  u n e  c o n d u ite  s p ir i tu e l le  et sa  t r a d u c t io n  
physique. L 'espace c isterc ien  n 'échappera d on c pas aux effets 
p e r v e r s  d 'u n e  r é u s s i t e  d o n t  va s 'e m p a r e r  l e  t e m p o r e l .  Il 
n 'em pêche qu'il aura participé à  l 'éclosion d'un nouveau m ode 
d 'e x p l o i t a t i o n  a g r i c o l e ,  p lu s  p r o d u c t i f  et  p lu s  r a t io n n e l ,  
princip e dont la  form idable dynam ique est indissociable  de cet 
état de h a u te  sp ir i tu a l i té  q u 'o n  n e  saurait  négliger, faute  de 
com prendre ce  qui régit la société du M oyen Age.

A v ec  le  c o n c o r d a t  de 1 5 1 6  et la n o m in a t io n  p a r  l e  ro i  
d 'a b b é s  c o m m e n d a t a i r e s ,  le  d o m a in e  e s t  t r a i té  c o m m e  u n  
dom aine seigneurial dont le produit profite non plus tant à  la 
com m u n au té  qu'à l'abbé. L 'enquête entreprise  en  1 7 6 8  par la 
c o m m iss io n  des régu liers  afin  de faire u n  état des l ieu x  des 
différents établissem ents révélera l 'indigence de la plupart de 
ces établissem ents : pour prendre l 'exem ple de Beaulieu, il n'y 
restait p lus que quatre m oines avec un revenu annuel de 3485  
livres (5).

Après cela , peut-on  en core  se  dem ander si les c isterciens 
furent écologistes à u n e  époque où  cette préoccupation n'avait 
aucune signification, s in on  ce l le  qui nous importe aujourd'hui ? 
Je m e garderai b ien  de répondre ! Je rappellerai seulement, — et 
ce sera la con clu sion  de c e t  exposé  —, que le mot E co lo g ie  est 
formé à partir de Y o ïk o s  grec qui signifie m a is o n  et que nous 
som m es ic i ,  au m oins dans son  enveloppe, dans la m a iso n  d e  
D ieu.

* A d m in istra teu r  de la C aisse  n a t io n a le  des m onum ents 
historiques et des sites, chargé de l'abbaye de Beaulieu, du château de 
Gramont et de la chapelle des carmélites de Toulouse.
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