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UN DOCUMENT DU IXE StEeLE.

NOTES SUR l'ANCIENNE LITURGIE DE METI
par TH. KLAUSER

ET SUR SES EGUSES ANT£RlfURES A rAN Mll
Jltlr R. S. B 0 UR

.. "'...
Nous devons a }'obligeance des editcurs de l'Annuaire de pou-

'l'Qi~ faire eonnaitre ici un document qui, reste inconnu jusqu'ä
ee Jour, est d'une importance considerable au point de vue de
J'histoire locale messlne. Un hsureux hasard nous I'a fait tomber
entre les mains, lorsque, I'annee derniere, nous compulsions Ies
evangcliaires de la Blhliotheque Nationale, a Paris.

PREMIER E PARTIE

Le texte dont nous voulons parler se trouve it la fin du ma-
nuscrit 268. C'est un volume en parchemin qui mesure 210 mm
sur 320 mm. Ecrit en minuscules moyennes. if renferme dans sa
partie principale (fol, 13r- 144r) les <luatre cvangiles precedes des
prefaces correspondantes de saint Jerörne et des sommaires bien
connus, nppeles • Capitula s . Dans les premiers folios (lr:13r),
on lit l'Exultet pascal, I'explication des expressions h~brluques
employees dnns Ies th'angiJes et Ies avant:propos habituels- ~
partir du folio 145r nous trouvons S<lUS !e titre usuel d~ « Capr-
tula lcclionum evangclii de circulo antu » un calendner eccle-
siastique, qui indique Ies evangiles it lire aux diffcrents jours de
l'anncc. Le rnnnuscr'it mentionne ensuite - c'est generalement
le cas pour des livres de ce genre - sous le titre de « statio 'I>

l'eglise de Rome ou le pupe ceIebrait la liturgie aux jours en ques_
tion. Sur le folio 152\'0 sont marquees en appendice les (c Lee-
tiones evai1geliorum de divers is causis ), C'est une suite ou se-
rie d'cvangiles en usage aux messes dUes dans des circonstances

Nou" donnons e(-apres le doeumpnt du IX' J(t.de dont nous avorls annonce la

f
ubllaltion dans Je! CAIIU!RS LOIlI\AII .. du mob d·not'.t )\Y.lß. M. Klnu"u qul en a {(lit
heureuse deeouverte It bien \,olllu sur notre demande liOUS en donner J8 primeur; 11
a droit. nOI bien slnceres nmerdemenl'. N. d. I. R.
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speciales: temps de guerre, temps de secheresse , jours d'ordina-
tions, etc. Vers le milieu du folio 153r, eette serie se termine d'une
maniere absolumcnt identique a celle que nous avons relevee,
I'annee derniere, dans un manuscrit de la Bibliotheque Vati-
cane (1), savoir : par les titres ou inscriptions : c in scruiinio
primo > - c item in secundo >. Le titre e in iertio scrutinio :.
qu'on s'attendait a y lire d'apres ce qui se constate dans le manus-
erit preeite de la Vaticane ne s'y trouve pas. A sa place figure.
ecrile de la möme main, quoique d'une maniere singuli ere et par
suite inattendue, une liste des egllses messines oil l'evöque devait
suceessivement celebrer la sainte messe depuis le premier jour
du caröme jusqu'au samedi avant le dimanche de Quasimodo. Ces
deux pages, pour employer un terme technique, renferment done
une liste des stations quadragesimales de l'eglise messine.

Cette liste est tres ancienne. Ce qui le prouve, e'est d'abord la
paleographie du texte: tout le chapitre qui va du folio 145r jus-
qu'au folio 153vo, par consequent aussi la liste - a ete ecrit au
plus tard vers la fin du IX· slecle (2). Ce qui le prouve encore ou
plutöt ce qui confirme cette date, ce sont Ies donnees fournies par
la Iiste meme, Ainsi on y ehercherait en vain des egltses de Metz
qui ont eM erigees, soit a la fin du IX' slecle, soit un peu plus
tard (S). Par eontre, on y trouve d'autres dont il n'est plus ques-
tion dans les documents a partir du milieu ou de la fin x· sie-
eIe (4). Enfin, notre Iiste presente encore certains noms de titu-
laires d'eglises messines qui cessent d'etre en usage au x· et au
xr siecle (5).

(1) Codex Palatinus Lat, 46 ; cfr. Römische Quarta7schrift, tom. XXXV,
1927, p. 132. - Sauf indication contra ire, tous Ies manuscrits cites ici se
trouvent II la Blbl'lotheque munlclpah; de Metz.

(2) Pour plus de süretö, nous avons eonsultä des hommes tres eompe-
tents dans la matiöre : Dom Donatien de Bruyne, O.S.D., le collaborateur
bien eonnu de la Commission de la Vulgate, qui nous a signaM le caractere
liturgique du manuscrit en question; Dom Cunibert Mohlberg, O. S. B.,
un des mellleurs connaisseurs des manuscrlts liturgiques de la Valicane;
Charles Sllva-Tarouea, S.J. Apr~s avoir ~tudi~ la photographle de notre
texte, Ils on:lj declare unanimement qu'it Hait du IX· si~cle. M. Omont,
membre de l'Institut, que nous avons ~galcment consulte, s'est range it
leur avis. En outre', n a eu la grande obligeance de nous faire photogra-
phicI' les deux feuilIes en question. Volet, du resile., ce qu'il ~crit a la
date du 17 novembre 1928: • Le manuscrit a MI! lnserit sur les registres
d'acquisition de la Bibl'lotMque Nation'ale par l'abM de Targny qui fut
garde des mss. de 1726 a: 1737. C'est tout ce qu'on pent dire sur l'origine
du volume qui ne porte aucune marqqe de provenance aneienne J. Quant
1 la dat~, en part.icnlier. M. Omont c'st d'avis que «tout le mannscrit - saut
les derßl~res fculUes - semble bien de merne main et on peUltrapporter
I'witDre au IX· s'i~cle,peut-Mre mt!me premi~re moiti~, au temps de Dro-
gon ., ~v~que de Metz (823-855).

(3) Par exemple: Saint-Gorgon, Saint-Sauveu'l",Sainteo-Marie..aux-Champs
(voir la partie hisllloriquede ce t'l"avail).

(4) Par exemple : Saint-Epvre (nO26), Saint.Andre in xenodochio (nO 52).
(5) Par e-xemplie: Saime-Marie in ~enodoc1aio (nO 40), Saiute-Muie-

hors-la-Ville (n° 33), Saints-ApOtres (n° S5), Saint-F~lix (nO 30), Saint.
Pierre (n· 24).
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La suite du manuscrit, du folio 154r it 156vo, qui renferme des

prieres et des documents divers, est manifestement posterieure,
c'est-ä-dire date du Xl· au xm· siecle et ne nous interesse pas au-
trerncnt ici.

Voici maintenant, reproduit aussl fldelement que possible, le
texte de la Jiste des stations. Pour plus de tacilite, nous avons nu-
merotö les differents titres. Les lettres onciaJes de l'original sont
remplacees par des majus.cules. Apres c~aque aI.inea, no?! avo~s
mis un point: le manuscrtt y place, tan tot le point, tantot la VIr-
gule caracteristique, surmontee de deux points.

Pour des raisons ujpoqrapbiques et aussi dans l'Interet de nos
lecteurs, nous developperons les abreviatlons en iialiques et nous
les mettrons entre parentheses; les Jettres qui manquent et qui,
du reste, sont laciles a supple er seront rendues en caractöres
ordinaires et placees egalement entre parentheses, Ics phrases
separees par des traits, les fautes d'orthographe marquees d'un
point d'exclamation (I). Les deux planches donnent une idee
de l'original; le texte ne commence qu'au milieu de la premiere.

1. FER(ia) Y. infra quinquagissima(!) caput de icluniis.collecta
ad s(an)c(lu)m petru(m) Intra ep(iscopi)o(l) - statlo ad s(an)c(tu)m
stephanutm) - ibi fiat p(rae) dicatio populi.

2. FER(ia) VI Infra lmo(!)( =quinquagesima) statio ad s(an)c(tu)m
marcellu(m) trans musella(m)( I).
uincentiu(m) martyrum(l).

3. sabb(alo) infra lmo(!) (=quinquageaima) (statio) ad s(an)c(lu)m
.(. DO:\I(ini)C(a). I. In xLmo (=quadragesima) statio ad s(an)c(tu)m

petru(m) infra ep(iscopi)o (I).
5. FER(ia). 11. (h)ebCdomada) I .statio ad s(an)c(lu)rn polioclu(m)

martyru(m)( I).
6. f(e)r(ia) Ill. (h)eb(domada) I statio ad s(an)c(lu)m medardutm)

confessoreün).
7. F(e)R(ia) nIl (h)eb(domada) I statio ad s(an)c(t)am maria(m)

infra ep(iscopl)o (l).
8. F(eria) V. (h)eb(domada) I statio ad s(an)c(tu)m georglu(m)

martyre(m).
9. f(eria). VI. (h)eb(domada) I statio ad s(an)c(ta)m sigolinam.
to. Sabb(a(o) IN XII LECT(ionibus) statio ad s(an)c(lu)m petru(m)

infra ep(iscopill)m.
11. DOl\I(ini)C(a) II In xlmo(1) (= quadragesima) uacnt uel ubi

pontifex tune uolucrit.
12. F(eria). n. (h)eb(domada) lI, statio ad s(an)c(lu)m benignu(m).
13. F(eria). III (h)eb(domada) 11, statio ad s(an)c(tu)m ferriolu(m).
14. F(erla) IIlI. (h)eb(domada). H. statio ad s(an)c(lu)m helarium.
15. F(eria) V. (h)cb(domada) 11 statio ad s(an)c(lu)m juUan um.
16. F(eria) VI (h)eb(domada) II.statio ad s{an)c(tu)m aequariu(m).
17. Sabb(ato) (h)cb(domada II statio ad s(an)c(tu)m maximinum.
18. DOM(inica). Ill. statio ad s(an)e(l)am maria(m) inrra epls-

copiu(m).
19. F(eria). II (h)eb(domada) III q(uae) p(ro) scrutiniis eJecloru(m)

celebratur - tunc denuntiandu(m) est scrutiniu(m) ad ineoandu(m)(f)
sicut in saeram(tn)toru(m) (libro) continetur _ statio ad s(an)c(la)m
crucem iuxta column as.
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20. F(eria) III statio ad s(an)e(lu)m stephanu(m) cis saUa(m).
21. F(eria) UIl statio ad s(an)e(lu)m sulpicium in uieinioIo.
22. F(eria) V. statio ad s(an)c(tu)m petrum in arenam.
23. F(er/a) VI statio ad s(an)e(tu)m marUnu(m) in muro ciul-

tatis,
24. sabh(ato) st(atfo) ad s(an)c(lu)m petru(m) qui subiacet ecc-

J(esia)e s(an)e(l)i martini.
25. Dom(inica). IIII. in xlmo{l) (=quadragesima). st(alio) ad

s(an)c(lu)m petru(m) infra ep(iscopi)o(!) - tunc eaclebrandu(m) est
serutiniu(m) sed sicut in sacramentor(um) (libro) eontinetur.

26. f(eria) 11 sHaUo) ad s(an)e(lu)m abru(m) usq(ue)( I) subiaeet
eccl(esia)e s(an)e(t)ae mari(a)e.

27. f(eria) III st(atio). in titulo s(an)c(l)i am anti.
28. f(eria) 1111.st(atio) ad s(an)e(lu)m Iaurentiu(m) martyru(m)(I).
29. f(eria) V. st(atio) ad s(an)c(lu)m iohannem.
30. ((eria) VI. st(alio) ad s(~)e(lu)m felieQ(m) marlyru(m)(I).
31. sabb(ato) st(atio) ad san)c(lu)m genesiu(m) martyru(m)(I).
32. DOM(inica). V. in xImo(1) (=quadragcsima). st(atio)ad s(an)e-

(tu)m petru(m) infra ep(iscopi)o( 1)- eadem eaeIebrat(ur) scrutiniu(m)
. tertiu(m) sicut in saeramentor(um) (Iibro) continetur.

33. (eria) n. st(atio)ad s(an)e(l) am maria(m) Ioras civitate(m).
34. f(eria) III st(atio) ad s(an)c(/u)m priuatu(m).
35. f(eria) IIII. st(atio) ad s(an)c(l)os apo(slolo)s.
36. (eria) V. st( alio) ad s(an)c(lu)m eusebium.
37. (eria) VI. st(atio) ad s(an)e(lu)m simphorianu(m).
38. sabb(ato) uacat.
39. Dm! IN PAUIAS (I). colIeeta mane prima ad s(an)e(t)am sigo-

lina(m) - st(atio) ad s(an)c(lu)m petru(m) infra ep(iscopi)o (I)
40. (eria) 11. st(atio) ad s(an)c(l)am maria(m) in slnodochio (I).
41. f(eria) Ill. st(atio) ad s(an)c(tll)m uietorem.
42. f(eria) IIII. statio mane prima ad s(an)e(tu)m petru(m) infra

ep(iscopi)o (I) - tunc eaeIebrand(a)e i(unl) orationes sollempnes et
tUlle cOlluenicnt d.m(ne)s pr(es)b(iter)i ciTitatis in eadc(m) cccI(esi)a
aut quomodo tunc pontifex agit oratiol1cs sollempnes sic et ipsi
pr(es)b(iter)i sexta feria faeiant unusquisq(ue) ad uesp eru(m) in titu-
lo suo - statio ipsa die ad missas in eade(m) ccel(e-si)a ad non(am).

43. f(eria) V. eacna d(omi)ni. stCatio) ad s(an)e(lu)m stephanu(m)
et tunc conficitur chrisma.

44. f(eria) VI. sClatio) ad s(an)e(/)am maria(m) infra ep(iscopi)o(l).
45. sabb(ato) s(an)cCl)o. statio ad s(an)c(tu)m petru(m) infra

ep(iscopi)o (!).
4G. Dml(inica) s(an)e(l)a. st(atio) ad s(an)e(tu)m petru(m) infra

ep(iscopi)o (I).
47. f(eria) II st(atio) ad s(an)e(tu)m stephanu(m) infra cp(lsco-

pi)o (I).
48. (eria) III st(atio). ad s(an)c(l)am maria(m). infra ep(isco-

pi)o( I).
49. f(eria) lIIl. st(atio). ad s(an)c(lu)m petru(m). infra ep(isco-

pi)o(I),
50. f(eria) V. st(atlo) ad s(an)c(lu)m stcphanu(m) infra cp(isco.

pi)oW.
51. f(eria) VI st(atio) ad s(an)e(t)am maria(m) infra ep(isco-

pi)o( I).
52. sabb(ato). statio ad s(an)e(lu)m andream in sinodochio(l).
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Une autre plume fera connaltre au lecteur I'importanec du
texte qui precede all point de vue de l'histoire de la ville. Nous
pouvons done nous contenter dans cette premiere partie de faire
voir brievement son importance au point de vue de l'histoire de
la Iiturgie.

Sous ce rapport, I'Interöt partieulier du texte que nous pu-
hlions ici pour la premiere fois ne consiste pas en ce qu'Il nous
revele l'existence d'une liste de stations en dehors de Rome. Car
il est avere depuis longtemps que les stations .- c'est-ä-dire .la
celebration de la liturgic, gencralement par l'evöque, dans les dif-
ferentes öglises d'une möme ville, selon un ordre strictement de-
termine a I'avance et pour ainsi dire fixe une fois pour toutes, -
ne formaient pas une particularitö locale de I'öglise rornaine, mais
etaient entrees dans les usages de beaucoup d'ögllses episcopales.
Leur presence a partir du IV· siede est constatee pour des endroits
tres eloignes les uns des autres (6). N'est-ce pas pröcisement
l'ouest de la Gaule qui nous a fourni ce calendrier des fetes dont
s'est servi Perpctuus, eveque de Tours au v· siecle, et qui nous a
eM conserve par I'historicn Gregoire, un de ses successeurs
(+ 594) ? (7) Le titre des fetes y est toujours suivi d'une indica-
tion qui designe l'eglise de la viIle oil devait se faire l'offlce litur-
glque preside par l'eveque. Ce fait a Iui seuI permet de conelure a
I'existence d'une organisation analogue dans d'autres villes epis-
copales de la Gaule merovingienne, Aussi, des le XVIII· siecle, un
historien, S. A. Wurdtwein, a vu dans certaines coutumes me-
dievales des egllses de Mayence, 'I'reves et Cologne des reminis-
cences d'un ancien systeme stationaal (8). Des eludes faites de-
puis ont abouti au meme resultat pour d'autres eglises, au nom-
bre desquelles se trouve celle de Metz (9).

L'existence au IX· siecle de stations rcsu1i~rement organisees
dans l'cglise de Mctz ne doit done pas nous surprendre. Le grand
interct de notre trouvaille consiste pIutot en ce qu'eIIe nous four-
nit pour la premiere fois une liste complete, integrale des stations
suh'ies pendant la partie la plus importante de l'annee litur-
gique, le careme.

On nous demandera sans doute a quelle epoque I'usage des
stations a fait son apparition dans notre vilIe episcopale. On vou-

(G) A. BAUMSTARK, dans K. MOHLBEnaet A. BAUMSTARK, Die dlloesfe erreich-
bare Gestalt des Liber Sacramentorum anni circuli der rremischen Kirche
(LittJrgiegesc1lichtliche Quellen, 11-12, Munster, en Wcstpbalic 1927) p. 16*.

(7) Historia Franeorum, 1. X, c. XXXI; M. G., Scr. f·er. M;row.; tome I,
p. 445; MIGIIF., P. 1·, ·t 71. :al. 566, 567.

(8) S. A. WUHDTWEIN, Comentatio historico liturgica de stationibus eccle-
,iae Jioguntinae._ addito ecclesiarum Tret-i!"ensis et Colonien Ris rill!
Mayence, 1781.

(9) J. Dom~. Sfafionsgottesdienste in früllmittelalferlichen Rischof~
sfäcIten, dans Futgabe (ar Alois Kn6pfler, Fribourg-en.-B., 1917, p•. 43
sqq. efr. aussi D. U. Biml.lEHE, Les stalians lilur!Jiques dans les ancieane,
villes ~pi8copaCe., dans Revue liturgique et monastiqll'f', t. V, 1920, p. 213-
216, 2-18 s1}q.
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dra probablement aussi savoir si elIes ont ete introduites sponta-
nement ou bien si elles nous sont venues d'ailleurs. Ces ques-
tions sont d'autant plus justiflees que les eglises du nord-ouest
de la Gaule, en particulier ceIle de Metz, ont subi pendant les pre-
miers temps de leur existence l'influence preponderante de l'Egli-
se romaine. Par ailleurs nous savons que le systeme ou l'usage
de ces (c offices ambulants :., - c'est le nom qu'on a pu donner
aux stations - a selon toute probabilite, pris naissance vers la
fin du Ill- siecle de notre ere (to). En rapprochant ces faits, on peut
admettre sans grande difficulte que I'introduction des stations a
Metz est due a l'influence romaine, par consequent remonte pro-
bablernent aux premiers siecles de I'eglise messine.

Toutcfois, vu le nombre assez restreint des offices et celui bien
plus restreint encore (dans la mörne ville) des lieux de reunions
Iiturgiques, dans ces siecles ecoules, nous pouvons supposer que
la liste stalionnale messine a, comme ceIle de Tours que nous
connaissons, ete peu longue a l'origine. Faut-il admettre que ses
döveloppements ulterieurs aient Cte pour ainsi dire parallelas aux
developpements que prirent le cycle des fetes et le systerne sta-
tionnal de l'egllse romaine ? Pour qui connait I'independance re-
lative, mais toujours assez considerable, dont jouissaient les gran-
des eglises de notre pays a I'epoque merovingienne, et plus lard
encore, cette hypothese ne paralt guere probable. On pourrait
plutöt admettre que, originairement, les stations a Metz presen-
taient un caractere plus ou moins particulariste, mais qui a dis-
paru dans la suite grace aux efforts faits par quclques souverains
ou evöques de cette epoque, notamment par saint Chrodcgang,
evöque de Metz (742-766), pour se conformer le plus possible aux
usages et pratiqucs de la grande Eglise romaine dont la Gaule
avait recu ses premiers missionnaires.

Nous vcnons de nommer l'evöque Chrodegang. Nous savons
par Paul Diacre, son contemporain, et parI'abbe Jean de Gorze,
son biographe an x· siecle, quels efforts il a fait pour se mettre
d'accord avec Rome, dont il avait pu etudier sur place les institu-
tions liturgiqucs, disciplinaircs et. autres, lors du double voyage
qu'il y.fit en 753 et en 765 (11). Or, du temps de Chrodegang, le

(to) J. P. IÜRscH, Die Stationskirchen des Missale Romanum (n> 19 de
l'c Ecclesia-Oral'" ~) Fribourg-en-B., 1926, p. 4 sqq.

(11) Paul DlAcn&, Gesta episcop. Mett. (M. G., t. H, p. 267, 268; CALMET,
l1!Btoi!e de la Lorral"ne, t. I, pr. col. GO; MIGNE, P. I., t. 95, col. 709 :
Hie ... Ipsumque clerum abundanter lege divina Romanaque imllUturn cnn-
tilena, morern atque ordinern Rornnnae Ecclesiae scrvare praecepit. quod
usque ad id tempus in Metcnsi Ecclesia factum minime fuit. - Dans sa
RegIe, il revient avec insistance sur le cl.;atumier de Rome, p. ex. c. 33: sicut
mos est Romane eeelesie i... sIcut ordo eceIeslasticus hnbetur; c. 7 : seD
condum quod Rom'\-n "celesia tenuit; c:. 8: ...sicut habetur ordo Roma~
nus; c. 2:. SCCllllU;; ••• constitutionem sanetae ccclesiac sedis apostolicae.
(cfr. GRIMME, Die Kanonil:erregel des hI. Chr')d!'gan(/, dnns l'Annuaire de la
Societ~ cl'hi8toire et c!'arcll~ologie lorraine. t. XXTII_XXV1l1. Met%, 1915-191G~
p. 83, 19. 14, 9.
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systeme stationnal figure parmi Ies usages de I'eglise romaine. La
Rög!e du saint, composee vers la fin de sa vie; en parle, Sans doute,
elle ne les mentionne pas au chapitre XX qui traite de quadraqin-
simls (!) obseruationibus, oü iI n'est expressement question que
du jeüne et de l'abstinence que devaient observer pendant le ea-
röme Ies clercs vivant en communautö pres de Ieur eveque, mais
elle en parle au chapitre VIII, oü il est question de la conduite
que le clerge urbain devait tenir aux stations qui se faisaient le
dimanche et les jours de fete des saints d'un rang plus eleve (12);
elle en parle encore nu chapitre XXXIV, oü il est question des
matriculorii .. c'est-ä-dire des employes Inf'erteurs des eglises, qui
avaient besoin d'ötre röformes. Ceux-ci, en effet, avaient pris I'ha-
bitude de se dispenser de la confession et de l'assistance it la pre-
dication et ne se rendaient plus ni a l'eglise eptscopale pour en-
tendre la parole de Dieu it I'occasion de la station pubIique (c sta-
tio publica »), qui s'y faisait, ni aux autres stations de la ville,
rnais reslaient bel et bien a la maison. Pour deraciner cet abus,
Chrodegang leur indique a tous le jour et l'heure oü ilsuuront
it prendre part aux instructions donnees, soit par l'evequc, soit
par son remplaeant (13).

Si d'apres ce qui precede, il n'est pasperrnis d'affirmer que
Chrodegang ait institue les stations dans sa ville episcopale, on
peut toutefois supposer qu'Il leur a donne un developpement qui
doit se rapproeher beaucoup de celui que nous atteste le ma-
nuscrit 268 de la Bibllotheque Nationale. Ceci nous paralt d'au-
tant plus probable qu'avant lui le clerge de la ville episcopale
n'etait pas organise comrne il l'a ete par lui (14) et qu'en outre
jusqu'au VII· siecle, le nombre des eglises, soit en ville, soit dans
les faubourgs, a certainement ete peu considerable •

•Tusqu'oil remontent en rcalite les plus anciennes attestations
positives de la presence it Metz d'un systeme stationnal ? Nous
en trouvons une pour les premieres annees du vu· siede. L'auteur
de la vie de saint Arnould nous raconte que eet cvcque a gueri une
femme possCdce du demon, a I'occasion des Rogations, quand, se-
Ion I'usage de son eglise, il sortit de la ville en procession et ne-
compagne d'une multitude de fideles pour c prier:. (15) ••En rap-

(12) GmM)IE, loe. cit., p. 14 : Et ...Ipsis dicbus Dominicis vel festlvitalibus
sanctorum preclaris omols Ipse eleru~; ".qul foras claustra erit, ad noc-
turnas et ad matutinas veniant, et ipsis dicbus stationibus suis paraU cus-
t,,:~ It unusquisque in officio suo stct. done" missn perngatur.

;.3) GRI!IIME, loc eif., p. 53: (Matrienlarii) ..• ncque ad domum, in stationem
publieam, ad audiendum yerbum Dei "eniebnnt, neque in reliquis statio-
uibus, sed erant omnes sedcntc! unusquisque in Ioea sua ...

(14) Cfr. la fin du texte de Paul Dincre, plus haut, note (11).
(15) Cfr. Saneti Arnolfi Vita: Eo tempore, quo triduanum ieiunium uni-

versaUs celebrare consuevlt Ecclesia, vir sanctus extra civitatem cum cm-
cibl'· 'ttque promiseua populi multitudine o;.·andl gratia secundum morern
urbis processit (MIGNE, P. I., t. 95, col 734; M. G.. Ser. rer. MeroIO., t. 11,
p 435.
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prochant ce qui est dit des donnees que nous fournissent sur les
stations aux Rogations les documents Iiturgiques des siecles pos-
terieurs (16), nous sornmes bien autorises, ce semble, a faire re-
monter leur usage non seulement a I'episcopat de saint Arnould,
mais encore quelques vingt annees plus tot, puisque, ainsi que le
fait observer son blographe, le saint, en sortant ainsi en proces-
sion, n'a fait que suivre un usage de sa vilIe episcopale.

Peut-etre trouverons-nous une attestation plus ancien ne en-
core dans Gregoire de Tours. Cet historien nous rapporte com-
ment les domestiques du due Boson Gontram profanereut la tombe
d'une parente de sa femme qui avait trouve sa söpulture dans une
basilique de Metz, Pour executer leur noir dessin, ils profitereut
de l'absence de J'cvcque et du due de l\Ietz qui, accompagnes de
beaucoup d'habitants, etaient partis de la vilIe pour prendre part
it la fete de saint Remi. C'etait le It• octobre 585, comme I'in-
dique encore le möme historien (17). Ne pourrait-on pas adrnet-
tre que ce jour-la, il y avait station a l'eglise de Scy (pres de
Metz), dont saint Remi etait le titulaire ? La question.idu moins,
se pose et une röponse affirmative ne nous paraitrait pas trop
hasardee, d'autant plus .que cette möme eglise figure a la tete des
stations qui nous sont attestdes un peu plus tard pour les jours
des Rogations (17 bis).

(16) Cfr. Mgr PELT. Les processions des Roqution« a Metz au Xl' et au xn'
aiecle, dans Almanach de Marie Immaeulee pour 1926, Metz, 1926, p. 25-
46. - :\OU5 aurions prMcn\ volr cet article allleurs que dans un alrrranach
ou 11 ne sera jamals apprecie 1 sa juste valeur, '

(17) Hist.Fr.,l.vllI,c.21: M. G., Sero rer, Meroui, t. 1, p. 339; MlGNE, P.l.,
t. 71, col. 4G3.

(17 bis) Pour Ies sleclcs aprös Chrodcgnng les donnöes fOIll'nics pnr les
documents sont plus explicitC'S. Toutefois, le' premier qui se presente apr~s
le manllscrit de Paris, le sacramentalre de Dro!ton, spccialement ecrit pour
eet cvcque (823-855), ne renfel'lne que peu de chose qui Moil d'ull carae-
the sj>ccifiquemcnt messin, I)r050n, comme son pere Charlemagne,. etait
c romain :t, son c misscl :t mllrque les stations romaines

Le Lcctionnaire de la clIthedrnle du xl" siede (ms. 329) ne marque pas
seulemcnt les stations des Rogations, mals encore (f. 31-40) les t\pitres, evan-
gilcs, etc. pour les fetes des saints : Eucaire. Polyeuetc, Georges, Maximin,
Mcdard, Scgolcne, Euscbc, Lnurent, Privat, Gcnes, .luHen, ~Iarecl; de meme
pour l'invention de la Kin.t~ Croix et la dMicaee de Salnte-.Marie (au Sa_
blon) : ce qui suppose qu'on faisait nussi la station dnns les eglises res-
peetives. - Le meme Lectionnairc donl1e nussi (f. 42\'0 sqq.) les litanies avec
Iocsorahon., alors en USJls-e- IlUX jours dC3 st:lUons qui prcscntent, clles nussi.
un Ic.!~r~t particulier au point de vue du culte des saints lo.ooux~ Tous ceux
qui c\ta:ent titul.aires d'une c!glbe avant I'an mil y figurent it I'exception
des saints SiznpIice, Etienne (pape), Vrbiee Eus~be Victor ct sainte Sego-
lene. - Voir le texte deS! litanieS' dans Re~ue eccU~astique de ltIetz, 'to XII,
1901, p. 270 sqq.

Pnsson·s au cerc!monlal de la eathedral.e (de 1105 TeSp. 12i6). Le ealen_
drier qui $e ~ro\lVO • la t~te du manurcrit (82) marque pour une epoque
bien posUriellre de.st·atlons aux f~tes des &ninb Thicbau~ Vi~tor. Seg<>-
lene, Arl1oul~ Laurcnt (Octav.l). Symphorie-n, Clement, Lucie. - Celles qui
sont marquees dans le texte meme remontent au moins it I'annee, ou le
manuscrit a ete compose ou copic. Volci les f~tes auxquellcs cll~ sont
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Mais revenons a notre manuscrit.
Un coup d'ceil sur la table des epttres et evangiles des VIII· et

IX· siecles nous apprend qu'ä la base du document en question se
trouve l'annee liturgique teIle qu'elle existait it Rome vel'S le mi-
lieu du vnr' sieclc, telle aussi qu'elle avait ete gcncralement adop-
tee par Ies eg1ises des Gaules aux environs de I'annee 800 (18).
D'oü il suit que la date Indiquee (fin du IX· siecle) est la plus re-
culöe qu'on puisse nssigner a la Iiste tel1e qu'eHe nous a ete con-
servee par le mariuserit de la Bibliotheque Nationale. L'anaIysc
ou etude de son contenu devra nous apprendre si la date reelle ou
exacte se rapproehe ou diff'ere beaucoup de cette epoque,

Comme il est certain qu'originairement la liste stationnale dont
nous traitons id «Hait complete, c'est-ä-dire qu'cllc embrassait
taute I'annee liturgique, on peut se demander pourquoi le manus-
crit 268 qui la contient n'en a reproduit que la partie relative nu
careme et au temps pascal. La: reponse n'est pas facile. Toute-
Cois on pourrait peut-ötre supposer que la reduction de notre evan-
göliatre coincidait avec une repartitlon nouvelIe des fetes ou sta-
tions liturgiques 'quadragesimales aux differentes egIises de
Metz, tandis que pour le reste de I'annee on aurait garde l'ancien
ordre de choses,

•••
Rclevons maintenant certaines particularites de notre texte

qut dcmandcnt a ötre expliquees, Nous suivrons en cela l'ordre de..
nurneros.

N° 1. ~ A en juger d'apres ce passage, on pourrait croire qu'ä
Metz le caröme n'aurait pas commence le jour du mercredi des
Cendres, mais seulement le lendemain. Ce fait nHhiterait d'ctn
marquees: Ste Lucie (f. 10 r); S. Vincent (f. 45 r): S. FClix (f. 36 vo, 37 vo);
s. Geor-ges (f. 99 r); S. Thiebaut (f. 1:!2 ,"0: on renvoie n la fete de S. Fell~;
la station n'est pas formellement nomrn~e); Ste Segolcne (f. 126,r): Ste
Glossfnde (C. 126 vo); S Lnurent (f. 131 r et 131 vo); S. Arnould (c, 135 vo);
S. Symphorien (f. 136 ~o); S. Julien (? f. 137 r); S. Clement (f. 145 r).

Le Ceremonial de S:lInt-Arnould, de 12·10 (ms. 132), nOl2s :l conserve sur
Ies stations ues details Interess:mts qu'il est inutile de rapporter l~l. ~on-
nons senlernent I'Cs noms does ~glises ou elle9 se faisaient aux trOIS Jours
des Rogations (t. 60-62) : Sainte-Mnric-aux-Nonna1ns, chapelle des Tern-
pliers, Sain.ft-PletTc, ~glise des Dominicain!!, Saint-Victor, entMdrnle, Saint_
S~uvenl' et Sainte:..Glossinde; _ Saint-Eu~ebe, Snint-Symphorien. Saint-
VJ?ccnt S."int-Gcorges, Sainte-S~gol~ne. Sainte-Crolx; _ Sn int- Thi~bnu1>.,
Samtc-Mane-aux-Ch:unps, Saint-Pierre-aux-Ar~nes, Safnt-Andr6, Saint-
CIemen4 Sain.t~LaureDt. NOtoD3 cnfln une indication conce'l"flllnt l"s ~gliscs
stationn:tlcs .et Ies offices qui s'r faJsalent. qui est rna'rquee dans les Regis.
tre! du t'hapltre (t. I, f. 39).. b. I annee 1367; I{RAUS, Kunst und Altertum in
Elsass..Lothringen, t. Ill, p. 495-

l18) Cfr. Th. KLAUSI!R, Ein vollstäncli!Je. Evangelillmwer:e;ohni. der r/S-
mischen Kirche an. dem 7. Jahrhundert, dans R/SmiBOhe QuartalBChrift,. t.
xxxv, 1927, P. 11S sqq.
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signalc, car autantque nous sachions, il n'a pas encore ete cons-
tate ailleurs. - Ou bien faut-il admcttre une faute de copiste et
Jire « feria IV , au lieu de « feria quinta ~ ? Si cette derniere hy-
pothese etait vraie, il faudrait, en outre, coricIure que chez nous
le premier jeudi de caröme (qui suit le mercredi des Cendres),
ötalt un jour sans office special : unomalle Iiturgique, qui se ren-
contre efTectivernent dans quelques autres eglises Iranques (19).
Toujours est-iI qu'au XII" siecle le caröme commencait comme ail-
leurs le mercredi des cendres et avait egalement son office le len-
demahl (20).

Le möme texte du N° 1 nous apprend que ce möme jeudi on
tenuit it Metz une c eollecta » dans I'eglise Saint-Pierre infra epis-
copio, c'est-ä-dire a Saint-Pierre-le-Majeur, qui touchalt a la cathe-
drale (voir la partie historique de ce travail). Le terme c collecta ~
designe l'assemblee du clergö et des fideles qui avait lieu dans une
eglise situee it proxirnite de celle Oll devait se faire la station ou
office liturgique proprement dit. On y disait une oraison (=col-
tecta), puis on se rendait processionneIlement it l'eglise station-
nale (21).11 est a noter que le sacramentaire gregorien mention ne
egaIement une « colleete :. pour le debut du careme (22). Notre
liste indique encore une autre c collecte :., pour le dirnanche des
Rameaux (23).

D'apres le passage que nous expliquons ici, on donnait a la
messe de ce jour, celebree a. Saint-Etienne, c'est-ä-dire a l'eglise
episcopale, un sermon - « fiat praedicatio populi » - il l'effet
d'inspirer aux fideles qui y etaient reunis I'esprit propre au temps
de penitence dans lequel on venait d'entrer. Cette pratique rcpond
a une ancien ne coutume de l'Eglise. Pour le prouver, il suffirait
de rappeler les sermons prononces au debut du careme par saint
Leon (+ 461), saint Pierre Chrysologue (+ 450), saint Maxime
de Turin (+ fin du v" s.), et d'autres evcques. - En Orient, on
suivait un usage analogue : le premier lundi de carcme,l'ernpe-
reur de Dvance adressait, lui aussi, un sermon a. son peuple (24).-Notol1s encore, avant d'aller plus loin, une autre particularite.
La liste des stations messines et celle <.les evangiles qui la pre-
cede dans le manuscrit de la llibliothCque Nationale ne concordent

(19) Cfr. Th. KLAUSER, loco cit, p. 120. D'apres notre liturgiste Amalaire. De
ecdf.sia8tici8 officiis, 1. J, c. vu (1rhGNE, P. 1., t. 105, col. 1002-03), le carcmc
commen~ait A 80n epoque le iucrcredi des cendres. - Le terme «c.'lput M
ieiunii8» est emprunte au sacramentaire Gelasien, dont depend l'auteur de
notre liste.

(20) efr. ms. 82, f. 55 vo, 56 r. - Voir, pour le d~tail, BASTIEN, La liturgie
du car~me ci la calhedrale de Melz au XII" siecle, dans Revue eccUsiastique,
t. XVII, 1906, p. 432 sqq.

(21) Voir des! details dans K1RSCH, op .. cif. (efr. note 10), p. 11 sqq.
(22) H. LIETZHANN. Das Sacramer.ff7."'um Gregorianum nach dem Aachener

Urexemplar, dans Liturgiegeschi-chtljl';.".'" Quellen, t. Ill, Hl21, nO 35.
(23) Voir le nO 39 de la liste ph.s haut
(24) CONSTANTIN PORPHYROGENETE, De cerim. aulae El/zl1r.t., t. J. p. 28

(communication dUG A I'obligcance du P. Thomas Michels, 0.5.8.).
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pas pour Ies quatre premiers jours du careme, Celle des evangiles
designe la c feria IV, feria V, feria VI :., c'est-ä-dlre le mercredl,
jeudi etvendredl, comme jours Iiturgiques et jours de station,
tandis que le samedi n'y figure pas, comme c'est aussi le cas
dans tous les documents liturgiques anterieurs a l'an 800 ou it
peu pres.L'autra liste, par contre, marque la « [eria V (lV?), feria
VI, sabbato :., c'cst-ä-dire le jeudi, vendredi et samedi : elle est
done posterieurs a celle des evanglles.

N° It. - D'apres le texte du n° 11, le deuxieme dimanche de
caröme ne comporte pas un service religieux regulier ou fixe a
une eglise determinee, Nous retrouvons la möme chose dans les
anciens documents de la liturgic romaine. 11 en est de möme de
Ja Iiste des evangiles donnee par notre manuscrit qui n'indique
aueun office pour ce dimanche.

N° 19. - Par scrutins - « scrufinia ))- il faut entcndre les
reunions qui avaient lieu pendant le caröme, pour pröparer plus
direetemenl au baptöms les cntöchumenes ou encore pour se ren-
dre compte du degrä ou de I'etat de leur preparation. A en juger
d'apres Ies plus anciens documents, les c scrulinia )) avaient lieu
a Rome les 3·, 4" et 5" dimanches de caröme (25). Par contre, les
sacramentaires qui ant subi I'influence de la liturgie gallicane
placent l'annonce des divers serutins au lundi qui suit ces mömes
dimanches. Le scrutin Iui-möma est fixe pour chaque cas particu-
lier a un jour quelconque de la semaine. Dans le premier scrutin
marque sur la liste messine, les deux usages se conf'ondent. Les
mots « quae pro scrutinio electorum celebratur :. se Iisaient cer-
tainement dans le texte primitif, aprös le 3· dimanche ou c Domi-
nica 111 :. (Ne 18), tandis que la suite du texte denote une origine
galllcane. - Le renvoi au sacramentaire (- sicut in sacramen-
torum continetur :. -) rappelle l'annonce du serutin telle qu'elle
se trouve au Gelasien gallican (2G). - Le terme c electi , est regu-
Iicrement employe a Rome pour designer les calechumenes (27).

N" 25. - Le texte de ce numero rappelle indubitablement l'or-
ganisation ancienne des c scrutinia )) teIle qu'elIc existait a
Rome (efr. N. 19).

N° 26. - Le mat « usque » doit tres probablement elre rem--
place par c quae :..

(25) SI!NNARlUS. Epi~tola ad JollQnnem Diaconum. dans 'tthGNE, P. 1., t. 69,
col. 401; Sacramentarzum Gelasianum. edit.WILSON. n° 34, 38, 42; err. F. DIl
PUNlBT. art., Catechumenat, dans C.lBROr-LECLEilCQ ,Dictionnaire d·arch~ol()oo.
(lie chr~tienne et de liturgie, t. D, 2 p. coL. 2605 sq.

(26) Sacramentarium Gelasianum, edit. WILSON, LXXIX, p. 45.
(27) F. DB PIDIIET, loco cit·, col. 2602 sq.
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N° 27. - Notons pour ce numöro ainsi que pour le N° 42,
le terme caractöristique c iilulus » qu'on employait reguliere-
ment a Rome pour designer les eglises parolssiales ou autres en-
core.

N° 32. - Meme rernarque que pour le numero 25.
N° 38. - L'absence pour ce jour d'un office regulier est con-

forme aux listcs plus anciennes des övangiles, en particulier, a
celle du manuscrlt parislen dont nous traitons. En void l'expli-
cation. A Rome, le samcdi avant les Ramcaux etait reserve it la
distribution des aurnönes Iaites par le pape. Dans les egllses Iran-
ques, eette möme raison n'existant plus, on introduisit des le IX·
siecle une liturgic spöciale pour ce jour (28). Comme ceIIe-ci fait
def'aut dans notre Iiste, son absence est une nouvelle preuve en
faveur de sa haute antlquite.

N° 42. - A en jugcr d'aprös le texte de ce numero, I'evöque
de Metz faisait avec tout son clergö des priöres solennelles le
mercredi de la semaine sainte c mane prima :t, de tres bon ma-
tin, dans I'ögtlse Sainl-Pierre-Ie-Mnjeur. Le soir du Vendredi-
Saint, les prötres röpetaient ces priöres dans leurs öglfses respec-
lives. De quelle nature etaient ces c prieres solennelies :t ? Repon-
daient-elles peut-Ctre a nos c mornes ienebres :t ? Nous n'oserions
l'affirmer. - La partieule c aut :t estcertalnerncnt it changer en
« et :t.

•••
Un mot encore, avant de finir eette premiere partie, sur I'or-

dre suivi dans les stations quadrngesimales messincs. Cet ordre
n'est pas nrbitraire, S'i1 n'est pas possible d'y voir une influence
meme trcs eloignce de celui qu'on suivait it Rome, nous pouvons
cependant le rnpprocber de eelui qui Hait suivi a Metz pour Ies
trois jours des Hogations, au plus tard des Ic Xl' sieclc. Dans les
deux, c'esl l'ordre topogrnphique qui prectomine. II suffit pour le
tIOnstater de jeter un coup d'reil sur les deux listcs placees
ci-apres : it gauche, celle des stations quadragcsimales ; a droite,
eeIJe des Rogations (29). La juxtaposition indique deja le dhelop-
pement qui se constate a deux siecles de distance. Les parenth~-
ses placees aprl's les noms d'une des deux listes, indiquent les nu-
mcros correspondants de I'autre liste. Les noms·imprimes en ita~
liques ne se rencontrent que dans l'une des deux listes.

(28) Sacramentarium Grtgorianum, <!dit. LIETZMANN, nO 92.
(29) Cette liste nO'Us est fournie par deux manuscrits de la DibUolh~quc.

mnnlcipale de Mctz dont l'un, n° :129, e~t un Processionllal ou Lection-
naire du U' si~cl~ (voIr note 45), l'autre, n· 82, est 10 CA:rc!moni.:tlde la
eathc!drale qui date de 1105, mais qui ne lIOUS est conserve que dnns une
oople de 1246. Elle a ~t~ publice avre commentaire par :rAbbc! E. PAULUS,
L.es Procession. des RO!1ations ä !tItt: all XII~ :ri~cle, danS! Revue ecclllsias-
"que d~ AIel:, 1901, p. 3·HI-330; 375-385, et par Mgr PELT (c1r. plus haut,
noto 16).
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I. LISTE STATIONNALE DU CARtME

(IX· siecle),

1. (St Pierre cinfra episcopio :..
(= St Pi-le-Majeur).
St Etienne (cathCdrale).

2. St Marcel (n" 5).
3. St Vincent (n" 6).
4. St Pierre cinfra episcopio :..
5. St Polyeuete (n" 8).
6. St Medard (n" 9).
7. Sie- Marie cinfra eplscopio 10

(= Ste M. pres de la eathe-
drale).

8. St Georges (n" 10).
9. Ste Segolene (n" 13).
10. St Pierre « inira episcopio :..
11. Vacal ou ad libitum.
12. Sf Benigne.

13. St Ferroy (n" 14).
14. St Hilaire (n" 15).
15. St Julien (n" 16).
16. St Eueaire (n° 18).
17. St Maximin (n° 17 ou n· 201).
18. Sie lIlarie «inira episcopio :..
19. Ste Croix (n" 11).
20. St Etienne n" 19).
21. St Sulpice (Sirnplice) (n· 21).

22. St Pierre-aux-Arenes (n· 23).

23. St Martin (n" 26).
24. St Pierre (pres de St Martin)

(= Ste Glossinde).
25. Sf Pierre cinfra episcopio :..
26. SI Epure (prcs de Ste Marie).
27. St Amand (n· 29).
28. St Laurent (n· 28).
29. St Jean (n· 33).
30. St Felix (= St Clement) (n· 32).
31. Sl Genes (n· 31).
32. St Pierre cinfra episcopio :..
33. Ste Marie (n· 30).

11. LISTE STATIONNALB

DES ROGATIONS
(XI· siecle),

1. St Symphorien (n" 37).
2. St Remi (a Scy).
3. si Quentin.
4. st Martin (abbaye).

5. St Marcel (n" 2).
6. St Vincent (n" 3).
7. Sf Aoit,
8. St Polyeucte (n" 5).
9. St MCdard (n" 6).

10. St Georges (n" 8).
11. Ste Croix (n" 19).
12. St Gorgon.
13. Ste Segolene (n" 9 [39])
14. St Fcrruce (= St Fer-

roy) (n° 13).
15. St Hilaire (n" 14).
16. St Julien (n" 15).
17. St Maximin-aux-Vigncs

(n" 17).
18. St Eucaire (n" 16).
19. St Etienne (n' 20).
20 St lIfaximin (n" 17?)

21. St Simplice (n° 21).
22. Sie 1IIarie-aux-Champ:t.
23. St Pierre-aux-Arenes

(n° 22).

24. Ste Glossinde (n° 24).
25. St Sauveur.
26. St Martin (n" 23).
27. Si Thiebaui (cfr. nO 26

28. St Laurent (n· 28).
29. St Amand (n° 27).
30. Ste Marie (n· 33).
3t. St Gen~s (n· 31).
32. St Clement (=St Fclix)

(n· SO).
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34. St Privat (n" 35).
35. SS. Apötres

(= St Arnould) (n" 37).
36. St Eusebe (n° 38).
37. St Symphorien (n° 1).
38. Vacal.
39. (Ste Segolene),

SI Pierre cinfra episcopio :to

40. Ste Marie c in xenodochio :t
(n" 39).

41. St Victor (n" 41).
42. SI Pierre « infra episcopio :to

43. St Etienne (= cathedrale)
(n° 42).

44. Sie :Marie cinfra episcopio :to

45. SI Pierre «Intra episcopio » ,
46. SI Pierre c infra episcopio :to

47. SI Etienne cinfra episcopio :to

48. Sie Marie cinfra episcopio :to
49. SI Pierre cinfra eplscopio ».
50. St Etienne cinfra episcoplo :to

51. Sie Marie cinfra episcopio :to

52. Sf Andre c in xenodochio :to

33. St Jean (n" 29).
34. SI Andre
35. St Privat (n° 34).
3G. SI Ladre.
37. St Arnould.

(= SS. Apötres) (n° 35).
38. St Eusebe (n° 36).

39. Ste Marie (abbaye)
(n° 40).

40. SI Pierre (abbaye).
41. St Victor (n° 41).

42. St Etienne (cathödralej
(no 43).

Plusieurs eglises de la liste 11, tout en existant deja ä cette
epoque, ne figurent pas dans la liste I ; eUes etaient evidemment
trop ölolgnees de la ville pour etre visitees durant le caröme, oil il
y avait station tous les jours. C'etait le cas pour eelles de Sey, de
Saint-Martin et du Saint-Quentin. Cette derniere n'existait peut-
ötre pas encore lors de la redaction de la premiere liste, it laquelle
sont egalement posterieures les egllses Saint-Avit, Saint-Maximin
(en vilIe?), Sainte-Marie-aux-Champs, Saint-Sauveur, Saint-Thie-
baut, Saint-Andre (au Sablon), et d'autres. - Saint-Pierre et
Sainte-Marie, trop rapprochees de la catbedrale pour permettre
aux. grandes processions des Rogations de se deployer suffisam-
ment, n'cntraient plus en ligne de compte au XlI- sieeIe.

DEUXIEME PARTIE

Dan.s les. notes qui ~recMent. on a surtout envisage l'impor-
tance hturglque de la hste stationnale du manuscrit 268; celles
qui vont suivre presenten:t un caraetere purement historique. Ob-
servons toutefois -: en y insistant - que ce ne sont que des
«notes), c'est-a-dire des observations particuli~res, intentionneI-
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lement et necessairement incompletes, ayant pour but de faire
mieux connattre, a l'aide du document public ci-dessus, surtout
les commencements des eglises de Metz dont il nous atteste l'exis-
tence pour le IX· siecle. - Par ailleurs, nous avons juge apropos
d'elargir quelque peu le sujet et nous avons ötendu nos inves-
tigations a toutes les eglises anterieures it l'an mil.

A cet effet, no us Ierons d'abord quelques observations gene-
rales sur I'ensemble des anciens sanctuaires de la ville et de ses
faubourgs ; nous rapporterons les attestations les plus anciennes
de leur existence; nous essayerons d'expliquer leur origine; nous
noterons sommairement leur emplacement, leur groupement et
la disparition du plus grand nombre d'entre eux. - Nous indi-
querons ensuite pour chaque eglise ce que nous avons pu re-
cueiIlir sur les premiers temps de leur histoire ; nous releverons,
en les corrrgeant, les erreurs qui s'y sont glissees; nous reduirons
A leur juste valeur certaines legendes qui entourent leur origine;
enfin, DOUS apprecierons certaines theories qu'on a proposees au
sujet de plusieurs d'cntre elles.

Loin de nous la pretention de ne dire que du neuf; touteCois,
nou.s croyons fournir, dans les pages qu'on va lire, une eontrl-
bU~I~n d'une. certaine importance it un chapitre de notre histoire
religieuse qUI est encore it ecrlre et qu'il faudra bien cntreprendre
tot ou lard.

Les plus anciennes attestations. - Les documents qui attes-
tent l'existence d'eglises, soit it Metz, soit dans les faubourgs, ne
sont nl aussi anciens, ni aussi nombreux qu'on le voudrnit. Par
allleurs, ils se trouvent disperses dans differentes publications
peu accessibles it la plupart de nos lecteurs. 11 ne sera done pas
inutile de les reunir iei, sauf a y revenir plus au long, quand nous
parlerons des differentes öglises en particulier (30).

L' « oratoire ) de Saint-Etienne est mentionne pour I'annee
451 par Gregoira de Tours <+ 594), et, dans la suite, par d'autres
auteurs. En relatant sa conservation prötendue miraculeuse, l'his-
torien des Francs parle aussi de pretres massacres devant les au-
tets du Seigneur: il nous autorise par Ja it admettre, soit en ville,
soil en dehors de l'enceinte, quelques autres eglises dont le clerge
est tombe victime de la fureur des Huns (31). Ce lemoignage de
J'cveque de Tours est confirme plus lard par le Petit cartulaire

(30) Cest amn ~galement que nous preciserons davanhge Dos !OUr0e5;
id nous ne donnerons que celles Jlur lesquelles DOUs nous proposow de no
plus reverur.

(31) H. Fr., 1. n, c. 16; M. G., Scr. rer. }[erow. t. I, p. 677; ?thONB, P. I.,
t. 71, col. 198 : Ipsos sacerdotes ante Sllcrosancta altaria perimeotes. Loc.
eil. - Naturellement, le clerg6 de Saint-Etienne y avait trouv~ un reruge
assure contre les barbares ; probablement 8uu1 les autrea pr~tres de la
villa.
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de Saint-Arnould qui ne rapporte pas seulement la devastation
de l'egltse des Saints-Apötres (-Saint-ArnouJd) rnais encore
celles des autres eglises suburbaines alors existantes (32).

Vers 570, Venance Fortunat, evöque de Poitiers (mort peu
apres 600), complimente ViIlicus, eveque de Metz (552-577), d'a-
voir renouvele les faltages des temples (33). Ce compliment, pris
a la Iettre, presuppose I'existence de plusieurs egIises dont l'erec-
tion a dü remonter a un certain nombre d'annees, puisqu'iI en a
Iallu renouveler le faitage, le to it.

Dans une lettre adressee a l'evöque Pierre .de Metz, un cer-
tain Gogus (+ 581), haut personnage de la cour, envoie des
salutations non seulement a des membres du clerge de l'eglise
eplscopale, mais encore a plusieurs c ahbes :. ou superieurs de
comrnunautes de clercs ; d'oü nous concluons qu'il y avait aussi
plusieurs eglises, situees, du moins en partie, en dehors du mur
d'enceinte et desservies par des clercs vivant en communaute,

L'eglise Saint-Remi de Scy, si toutefois il faut en parIer ici,
existait tres probabJement deja en 587; sinon, on ne comprendrait
ni la procession, ni la solenritte dont i1 est question dans Gregoire
de Tours (34). Pour les premieres annees du vrr' siecle, on nomme
comme existant deja ä cette epoque : Sainte-Croix, Saint-Sym-
phorien, Saint-Pierre-aux-Nonnalns, Sainte-Glossinde (- Saint-
Pierre ou Saint-Sulpice), une cgIise dediee a la Vierge et situee
vis-a-vis a I'exterleur du mur, l'eglise des Saints-Apötres qui est
certainement plus ancienne, car saint Patient, 4' evöque de Metz,
en est regarde comme le fondateur (35). Quelques annees plus lard
fut ölevee I'egllse de Saint-Pierre-Ie-Majeur, qui touchait pour
ainsi dire la cathedrale ; son pendant, Saint-Pierre-le-Vieux, est
une egIise encore plus ancienne. Vers Je milieu du siecle fut ~ri-
gce, nu pied du Saint-Quentin et a la place d'une eglise deja exis-
tante au moins depuis la fin du VI' siecle, I'abbaye de Saint-Mar-
tin : son f'ondateur, le roi Sigisbert, y fut enterre en 656 (36). Le
roi Dagobert a fait une grande fondation pour assurer le lumi-

(32) Il est dit des Huns : Omnes etiam eccleslas, quae extra urbem ernnt,
dantes incenrl'io, praeter ecelesiam sanetorum apostolorum. quam funditus
destruxerllnt; cf. PROST, Legendes, !\letz 1365, p. 290, 482 sq. j le Petit cartu-
laire est le ms. 64; sur son age, voir Anmzaire, t. XIII, 1901, p. 164.

(33) Culmina templorum renovasti, ViII ice, eultor; VENANT. FORTUNATUS,
Carrnina, I. Ill, c. XIV. MIGNE, P. 1., t. 8B, col. 139; M. G. Epp. lome III
p. 134. - n n'est pas probable que le poete <Ilil employe 10 phll'<iel A In place
du slngulier; son compliment peTdra1t sa valeur: r~pM"er une I!glise D'est
pas chose extraordinalre.
(34) H. Fr., I. VlJI, c. 21 ; MIGNE, P. l., t. 71, col 463 ; M. G., Script. rer. Me-

row., t. I. P. 839.
(35) A propos de sainte Glossinde, Jean, abb~ de Sninl-Arnould, men-

tionne : Cetera circa urbem basilicae: MIGI'IE, f. I .. t. l1r1, col. 221.
(36) SIGEBERT DE GEMBLOUX, Vita brelJior 11. Sigisberti; MIGNE, P. 1., t. 160.

:>01. 730; GUIS1t, Saint Sigisbert, Paris, 1920, p. 142 sqq.
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naire « des basiliqucs de Metz :) (:J7). La RegIe de saint Chrode-
gang (+ 766) mcntionne en plusieurs endroils,mais sans donner
d'autres details 11relever ici, des eglises qui se trouvalent, soit a
I'interieur de la vilIe, soit dans ses environs immcdiuts ; elle nom-
me en particulier : Saint-Etienne, Sainl-Pierre-Ic-:M"ajeur, Saint.
Paul, Sainte-Marie (3S). Le biographc du saint ev~quc, l'abhe Jean
de GOTze, qui vivait all x· siede, rapporte qu'il a inaUgllre son
pontifical par Ja visite canonique des eglises et des monastöres
faisant partle de Ja ville dont la charge lui avait Cte conflee (39).
Dans un diplöme du 22 janvier 775 adresse it I'evöque Angelrum
(768-791), Charlemagne aceerde l'i~munite' non sculemen~ ä
l'cglise eplscopale Saint-Etienne, mms encor~ aux autres e~hses
situees dans Ja ville, etc. (40). En racontant d aprös une nncienne
relation un fait mervellleux arrive sous Ies murs de l'eglise Saint-
Clement, au Sablon, 11un hommc qui y faisait ses devotions, Paul
Dlacre nons dit, vers 783, que ce personnage avait I'habitude de
visiter frequemment les differents sanctuaires situes en dehors de
l'enceinte de la ville .(41). Le mörne auteur nous rapporte, a la
mäme date, l'erection par saint Clement de Saint-Pierre a ram-
phitheätre : son interpolnton- du x· siede attrihue nu möme pon-
tife Ies egIises S~int-Jean, qui servait de haptistcre et Saint-Pierre,
egnJetnent nu SubIon, .qui scrvait de mausolce a nos premiers
evcques et que nons connaissons deja (12). Au IX· siec1e parais-
sent dans les documents anterieurs a 875 (43): Saint-Gall, Saint-

(37) BF.!'(EI}.op. cif., t. J, Jl. 385, note (8).

(38) Reg. Ch rod. c. 20, 30, 34. - Le texte non Interpole do ccttc R~gle
est puhlic, entre autrcs, dans Annuaire de la SocieU d'his/oire et d'arch~{)-
logie lorraine, t. Jl:XVIJ_XXVUI, Metz, '1915.1916; efr. plus haut, note 11. _
C'cst a ces sanctualres prh de la cathedrale que fnit allusion un pas-snge
dans la Vie d'Adalb«!ron II au iI est dit que son corps, expose devant I'nutel
Saint-Etienne It la cathCdrale, fut porM dans les aut'res eglises de la mal-
son epi~copale : post cuncUs ora!9riis damus dcduclns provehitllr (l\IIGNB,
P. 1., t. 139, col. 1571). - Le chapitre 30 de la RegIe parle aussi des Cf abba_
tias in ista civitate vel foras in propinquo _, ou le clerg~ se reunissait.

(39) Vita 8. Chrodegangi, c. 2J: M. G., t. x, p. 564: eeclesiae et monasteria
ut-bi sibi commisslle appcndentia.
(40) Basilicali infra !psam urbem const'TUetas vel infra ipsam p~!'ochiQm;

B~NEO.• Histoire de Metz, t. Ill, Metz, 1775, pr. p. 15 ; SAUERLAND, nie Immu-
nität von Metz von ihren Anfdngen bis zum Ende des XI. Jahrhunderts,
Met.ll, 1877, p. 14 sq.
(41) De epi8cop. l/etfens.; r.f. G., t. Il, p. 260; CJ.LHET, Histoire de la Lor-

,.nin~, t. J. Nancy, 1728, pr. col. 55.

(42) CALJofRT, op. cif., t. I, pr. col. 55 i MIGNE, p. I., t. 95, rol. 713.
(43) Le manusct'it! ou Codex de Berne (n° 289 de la bibllothcque de cette

ville) est nn manyrologe du JX- sicclc avee beaucoup d'additions qui con_
cernent I'histoire locale. 11 a eie public en 1893 pal' les BoIlandistes aq
L XIII des Acta Sanetarum du mois d'octobre. Sur son Importance al)
point de vue de l'histoire de Metz, voir RIWM(l~T, Le plll$ ancien marturolog.
&t, la cathMrale de Met:, dans ReVile eaxUsiastique de Met:, t. XIII, Metz,
1902, p. 183'-192, 258-266, 305-313.
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Gorgon. Sainte-Marie (au Sablon), Sainte-Marie (in xenodochio),
qui au x· siecle est dite c tres ancienne :., Sainte-Croix (pr cs de la
porte Serpenoise) : puis: Saint-Julien (en 848; 720?), Saint-Euse-
be (a. 880) ; Saint-Sauveur (a. 882), Saint-Privat (a. 893). Saint-
Nicolas (44). Pour Je x· siecle, au plus tard, sont altestees : Sainte-
Segolene (a. 911), Saint-Victor (a. 927), Saint-Eucaire (a. 944 ;
711 ?), Salnt-Marcel (a. 944), Saint-Andre (a. 953), Saint-Vincent
(a. 968); Saint-Quentin (a. 977); Saint-Polyeucte (avant 984);
Salnt-Laurent (vers 980).

Enfln, au xr siecle (45). nous trouvions : Saint-Benigne (avant
1031 T), Saint-Etienne. Saint-Medard, Salnt-Avit, Saint-Ferroy,
Saint-Georgcs, Saint-Hilnire, Saint-SimpIice, Ies deux ögüses Saint-
Maximin, dont rune remonternit a I'episcopat de suint Urbice;
Saint-Martin (en ville), Saint-Genes, Saint-Gury (?).

Une double remarque reste a faire. Les eglises mentionnees
remontent, en general, (beaucoup) plus haut que Ies dates indi-
quees qui, la Iiste de Paris en est une nouvelle preuve, n'ont
qu'une valeur relative.

(44) On n'cst pas d'accord sur la date de Safnt-Nicolas ; Dorvaux, dans
son Aper(u historique sur .. Saint-Martin, p. 7, met le IX' siecIe ; d'autres
la placent dans les premieres annees du xl'. - Un certain nomore d'~g1ises
figurent dans le poerne de \Vindric anter-leur n 1005 et dans celut de Sige-
berl de Gemhloux. - Ll'l p:\r£le qui nous Interesse du premier se trouve
dans KRAUS, Kunst und Altertum in Elsass.Lctbrinqen, t~ Ill, Strasbourg,
1888, P. 353. L'E[oge de la ville de },[etz Oll De laude urhis Metensis du se-
con!}. w-{f'ODv&-dans.M._G., t. VI, p. 268 sq.; MIGXE, P. T., t. 160, col. 717-719;
KRA.US, op. oIt., t. JII. p. 3S4, 355; E. DE UOlJ1"EILLf:n, Eloge (le M~tz par Sig~
bert de Gembloux. Paris; 1881 (texte, traduction et commrntaire), elc.

(45) Cfr. ms 329 de la DibliothCque munieipale de Mctz. Ce manuscrit
est un ProC'essionnat ou Lectionnaire, c'cst-a-dire iI renferme les prieres
quI eVaicnt dites, Ies ICl;ons qui I\taient lucs et Ies ~Rants' qui etaient exe-
cut~s pendant la procession des Rogations. La date en aete dinrsement
fixee. Le grand catalogue de M. Quicherat lui assiglle le XIll' siecle, d'autres
le XI"; en re alite, il est du x~ lIiecle. CeUe assignatloD est bas~e:'l) sur
Ies caractm-cs paleographiques qui, compares k ceDX d'autres mauuscrit.
dates, ne permcttent pas de desccndre pI.us bas; - .2) sur la presence de' la
notation neumatique sans clef et sans hgne51 qui disparalt avee l8J reforme
Introdulte par Guy d'Arezzo (mort vers 1050) et adopte tres rapidement non
seulempnt en Italic, mais encore de ce cote-ci <les Alpes, iI Rc!chenau nu
XII" sieeIe, en Uelgique dans les premieres annecs de ce m~me siccIc ; -
3) sur eerllaines donnCeS (oumles par le manus.crit. Ainsl des ,eglises fon-
d~es au XI" sieeie, p. ex. Saint_Thiebant (vers 1160), Sainte.-Marie-aux-
Champs (vers 1125), n'y fIgurent pas encore. Saint-Pierre est encore dans
l'amphithc!ätre m~me (cfr. f. 18); or, en 1093_1094, cette cg1ise est recons-
b'uite en dehors de son enceinte. L'~ilise Saint-F~lix,au Sablon, ne p()rte
pas encore le nOmi de Saint-Clcment qui est 1'egü1i~remeut employ~ dcpuis
la:. fin du xl" siCcle. - Par ailleurs, nous ne pouvons pas dater le manus-
crit avant l'an roil parce que, a la station qu'on fait a l'eglise Sainte-Marie
A la Cite.tl~lie, on: n'lnvoque pas encore sainte S~rl!De dont le corps n'y a
ctc transport~ que sous l'episcopat de Thierry 11 (1006-1047); crr. Annuaire
de la SocUU d'hiatoire et dfarchlologie lorraine, t. IV, 1892. p. 169, 170.
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Ensuite, il faut signaler un terme topographique collectif qui
dans les anciens documents figure assez souvent a cote du nom
de certaines eglises situees au ban Saint-Clement, au Sablon: c Ad
(infra) basilicas », Ce terme, qui se trouve du xe au XIV· siecle,
rappelle evidcmment le grand nombre d'öglises rennies sur une
partie peu etendue du ban du Sablon ayant comme centre I'öglfse
Saint-Clement (46).

Complötons ces ternoignages par des constatations tres inte-
ressantes que nous permet de faire la « Vita :. de saint Aldric,
evequc du Mans, mort en 856 (47). Eleve it Metz Oll il devint prin-
eier de la cathedrale, Aldric fut promu a l'eveche susdit par Louis-
Ie-Debonnaire, Son activitö comrne evöque rappelle bien des sou-
venirs de notre ville. Il construisit un aqueduc, dont celui de
Gorze a dü lui donner I'Idee, et, pour ne parler que des choses
qui nous interessent ici, il hätit, entre autres, une eglise dediee a
Saint-Etienne (patron de notre cathedrale) ; de möme, un magni-
fiquc cloltre qui rappelle celui auquel saint Chrodegang a attache
son nom. Les quatre autels qu'Il y placa furent consacres: le pre·
mier, a saint Vincent et it saint Privat; le second, nux. saints
Amant, Martin, Clement, Arnould et Paterne; le troisieme, it
saint Paul; le quntrierne, a saint Julien. Il eleva une eglise au
Saint-Sauveur - tout ccla avant 835. - Il Y avait egalemcnt dans
sa ville episcopale une basilique dödiee aux saints Vincent et
Laurent, qui remontait au regne de Chilperic (561-585); on
y venerait des rellques du saint dlacre espagnol. D'autres autels
ont ct~ eonsacrös par lui en 835 a des saints trös connus dans no-
tre ville : it saint Hilaire et'll. saint Martin; a saint Pierre et it tous
Ies apötres ; it saint Laurent, a saint Rerni et it saint Mcdard ; it
saint Georges, it saint Felix, it suint Symphoricn, nux saints Pierre
et Marcellin ; a sainte Lucie et sainte Loderinde (= Glossinde),

(46) Void quelques documents qui le pr~sententl le manusCri~ 289 .de
Berne, anterieur a 785· le poeme de 'Vindric (fin du It • slccle) ; KnAus, op. Clt.,
t. 111. p. 353; la charte de l'ev(!que It&ritnan, de 1090, en ~aveur de Saint-
Clement; CALWET,op. cif., t. J, pr. col. 394; MBURISSE,op. Clt., p. 379; le ne·
crologe de Saint-Clement (= ms. 307 ; du XII' siec!e), f. 13 vo : Pridie non as
martil: f. 27 r.: V. non. mal ... ; f. 38 r.l lI: Knl. Julll...; f. 47 r: VI KaI. Aug;
f. 74 vo: IX. KnI. Dec.; le martyrologe de Saint-Sauveur (= ms. H, Xlv" sic-
eIe) : VI. Idus Mal, etc. - Ce tcrme a une originc, ehretienne, commc l'in·
dique Windric dans san poeme : Campum mctcnsem bCllcdixit praesuI et he-
ros (:= saint Clement), quem basilicas lamque sacrato nomine dicunt (KI1AUS,
1. C., p. 353). C'est done par crreur que, recemment encore, on a voulu Iul
attribuer une signification profane. Dom Jean Fran~ois se trompe egale.
ment dans son llistoirc manllscrite de Saint-Clement (ms. 63, n° 2, p. 2)
en raIsant deriver cette denomination topograpbiquc de la coexistence au
temps de saint Urbioe de trois eglises au m~rne endroit: la crypte primi.
tive. l'oratoire de Saint-PieITe conslMlit par saln.t! CUment et l'~glise de
saint Urblce en I'honneur de saint FeHlt.

(47) POllT ce qui suit, voir sa Vie dana. MlGNB,P. I., t. 115, col. 31, 3U8,
39, 75 ; M. G., t. xv, p. 310-313; 320-322.
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11Y avait deja de son temps nu Mans uno abhaye de Saint-Vin-
cent. Enfin, il y fonda deux höpitaux, dont l'un tout prös de la
ville.

En Iisant cette nomenclature, 011 est frappe de la ressem-
blance qui existe entre les saints titulaires d'autels ou d'eglises
honores dans Ies deux villes episcopales. Metz etant certainement
la partie donante, il nous est permis de tirer des conclusions par
rapport a ce qui a existö dans notre ville, lors du sejour- qu'y fit
le futur evöque du Mans.

Origine. - Parmi les titulaires d'eplises. nomme~ dans notre
Iiste stationnale, it en est, comrne samt Pierre, samt Laurent,
saint Martin, etc., qui etaient honores depuis longtemps dans toute
la chretiente. A cote, i1 en est d'autres dont on peut se demander
par quelles voies leur cuIte s'est implante. chez nou.s et comment
nos ancötres ont pu leur clever des eghses en SI grand nom-
bre (48).

L'esprit de foi des sieclcs passes est un argument tres reel,
mais un peu vague pour 9u'on puisse l'~nvoq~er plus parti.e?lie-
rement ici. Insistons plutot sur des considerations plus positives.

IJ y aurait d'abord a mentionner le culte des reliques. Nos an-
cötres avaient pour les reliques des saints, en particulier des mar-
tyrs, une veneration sans bornes, qui souvent devenait une vraie
passion et pouvait möme dcgencrer en cleptomanie : ]'histoire
nous en fournit des preuves nombreuses. Mais des qu'ils etaient
entres en possession de ces restes tant desires, ils se sentaient par
le fait merne obliges de les traiter avcc le plus grana respect pos-
sible.

A cet eff'et, rien ne fut epargne; tous les arts Iurent mis a con-
tribution: poesie, peinture, sculpture, architecture, Les ecrlns,
reJiquaires, chässes, chapeJles et eglises qui doivent leur existence
a ce culte des reliques sont legion (49). Citons seulement l'un ou
l'autre fait. La döcouverte, en 415, de la tombe de saint Etienne,
a Jerusalem, a provoqua la distribution de qunntite de cendres
et de reliques de ce sacre depot, raite a de nombreuses eglises de
I'occident et de l'Afrique, qui prirent le nom du protomartyr. 11
en est de meme de la dccouverte de la sainte Croix au IV· si~-
eIe (50).

(48) On a parU. de Met%• la charitable .; en tenant compte du grand
nombre de ses eghsca au moyen äge, (ID pourralt par1er avee bien plus de
raison! de Metz • la ~alnte ••
(49) Cfr. BEITZ, Das heilige Trier, Augsbourg-Cologne-Vienne, 1927, p. 14.
(50) Cfr. CABROL-LECLERCQ, op. cit., t. JII, col. 1104: t. v, col. 6:14 sqq..

6~2 sq., 637, 645, 646-649 (5. Etienne) ; t. ur, col. 3135 (Ste-Croix).
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Qu'on ajoute ensuite a ce culte des reliques l'influence des l~-

gendes hagiographiqucs, des Vies des saints. Vers la fin de I'anti-
quite chrctienne et durant les premiers siecles du moyen age, cette
litterature avait pris une extension considerable, qui, loin de di-
minuer, devait encore se developper dans la suite. Et alors quoi
de plus naturel que d'honorer .par I'ere~tion d'eglise~ des saints
dont la puissance aupres de Dieu attestec par des miracles reels
ou non, eta it censee Illlrnitee? (61).

A eette double consideration se rattache une autre: l'influence
des dioceses ooisins, par exemple, de Toul et plus encore de
Tröves, Entre Metz et Tröves existaient des rapports commerciaux
tres anciens et tres suivis. Treves etait notre metropole eccle-
siastique depuis les temps les plus recules, Plusicurs de ses eve-
ques etaient apparentes a nos prelats. Ceux-ci assistaient Ire-
qucmment nux solennitös particullöres de la metropole et vice-
versa. Tel ou tel convent trevirois avait des biens nMetz ou dans
les environs. Des moines de Metz etaient places a la töte de cer-
taines abbayes de 'I'reves, des dignitaires de notre chapitre deve-
naient archeveques de la mötropole. Il en est plus ou moins de
möme des autres dioceses voisins. Tout cela nous explique com-
ment des saints messins ont He recus dans les calendriers litur-
giques de nos volsins, tandis que plusieurs de leurs saints, surtout
les plus celebres, ont ete honores a Metz [usqu'ä y rccevoir des
auteIs et möme des eglises (52).

Emplacement et qroupement. - Le christianisme n'a penetr~
que lentcment dans I'lnterleur des villes. Les apötres de la nou-
vellereligion commencörent regulierement leur oeuvre evangeli-
satrice dans ',~s faubourgs, oü ils gagnörent les premiers adhe-
rents,. Une salle plus ou moins spacieuse d'une maison privee, un
oratOlrc, une chapelle, un souterrain quclconque, surtout aux.
temps des persecutions, leur servait de lieu de reunion. C'est ainsi
que les choses se passerent a Rome, a Treves, a Verdun, it Reims,
a Tours (53) et ailleurs. A Metz, la sitltation n'etait gucre difTc-

(511 QUllnd ~aint Chrodegang rapporta de Rome le! corps de, trois mar-
t:rrs Gor~on, Nnbor et Nazaire, on les d~po:sa daDS des tgllses quI prirent
presque Ilualt&t lenrs noms.

(52) rOUT plus do lMtails, voir p. ex. R."ue cccU.ia.tique de .Yet:, t. XVI,
1905. p. 605 sqq. (pour Tr~vcs): ibid., p. 6~4 &qq. (pour Toul). - Quant
BUX rela!ioDs rommcreiales, DotODS Id un detall qui, autant que nous sa-
chions. n'a pas encore ell- utilise dnns Dotre histoirc: la plus ancicnna
mention !l'un pant !;Ul' la Moselle it Metz dans GREGOIRE DE TOURS (mort en
.594), Dc miraculi, (t'irtutibIlS) S. Martini, I. IV, c. 29 ; MIG~m, P. I., t. 71,
col. 1001; M. G., Sero rer. Merow., t. I, p. 2, p. 656.

(53) Gregoire de Tours. pour ne eiter que ce seul exemple, DOUSrapporte
que le premier ch"~que de ceHe villc faisait l'offke • per cryptas et lati-
bula rutn pauei3 ellristianis :). Apr~s une vaeanee de 37 ans, le deuxicme
~v~que bAllt la premi~rC' ~g1ise A l'inlJt!rieur de la vlUe dans la malson
d'un senateur (convcrti); efr. 11. Fr., 1. x, C. 31: MIGNß, P. I .. t. 71, col. 663
sq. ; M. G., Script. rer .• Uerow., t. I, p. 1, p. 443. - A Metz, pnreille choso a
pu arrlver cgalcment pour Saint-Etienne.
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rente. Nos premiers apötres venant du sud (54), c'est Saint-Pierre
dans l'amphitheätre, et aussi la crypte de Saint-Clement dediee
e~!lleme~t nu pri~ce des apötres et lieu de sepulture de nos pre-
rruers evöques, qUI furent temoins des reunions de nos pc res dans
la foi chreticnne. Puis on s'approcha de la ville et, favorise par la
perrode de paix inauguree par Constantin le Grand, on essaya de
penetrer peu a peu dans les diüörents quartiers,

Dans quelles conditions parficulieres a He eleve le plus ancien
sanctuaire messin que nous connaissons? (55). Nous Ies ignorons.
Pour d'autres, d'une date postcricure, on nous dit que des per-
sonnes riches ant prete leur propriete, leur demeure ou se sont
charges des frais de construction (56). Dans tel cas rare, on a pu
clever une eglise sur l'emplacement d'un monument profane ou
möme d'un temple paicn (&7). Ccttc pratique etait toleree, pour ne
pas dire recommandee par l'Eglise (58). Toutefois, iI f.uut bi.en se
garder des exagerations et de che~cher dans. une c~rtame orIe~ta-
tion de nos eglises une preuve qu elIes auralent PrIS la place dun
temple paien eleve au meme endr~it. Ce qui a pu ar~iver en ~el ou
tel cas particulier ne nous autorlse pas a generahser et Je me
refuserais toujours a souscrire it l'application de cette theorie,
pour laquclle l'histoire locale ne nous fo.urnirait pas d'autres preu-
ves positives. Disons encore que parf'ois leur emplacement a He
determine soit par des ecclesiastiques qui voulaient imiter cc qu'ils
avaient vu et admire ailleurs (59), soit par des communautes reli-
gieuses qui avaient soin de faciliter l'accomplissernent des devoirs
religieux, tant it leur domesticite qu'aux habitants des faubourgs
dont leur couvent etalt le centre.

(54) La mission de saint Patient par saint Jean est une lögcnde Inventce
par'Tes moines 'd;e Salnt-Arnould dans un hut doublement interesse. Il en
sera question alllcurs. Toutes lu tMories häties Ill-dcssus par Prost et
d'autrcs 1Jombent par le faill m~me II reau.

(55) 11 s'agit evldemmenl de 1'oratolre de Saint-Etienne. - Peul-clre
nous trouvons-nous en presence d'un cas analogue a celui de Tours (cfr la
note 55) et d'autres villes qu'on pourrait eiter encore.

(56) C'est le cas pour la premiere eglise erigee par sainte Glossinde;
c'est encore le cas, croyons_nous, pour l'abhaye de Saint-Pierre. Le due
Eleulhere n'est pas un personnage aussi lcgcndalre que KRAUS, op. cit .•
p. 430, ct d·autrcs oul voulu }'affirmer; cfr. PAllISOT, Les originell de la
Haute-Lorraine, Paris, 1909, p. 50. lI1uus a\'ons deja rencontre plus haut
(note 17) un >due de Metz.

(57) Voir plus loin Saint-Pierre A l'amphithCAtre el Sainte-Croix.

(58) Cfr. BEISSEL, Umwandlung heidnischer Ku1tuutätten in christliche
dans Stimmen aus llaria-Laach, Supplements 6 et 7; "oir Gregoire I:
Regest., It, D. 56, dnns ~hGNE, P. I., t. 77, col. 121.

(S9) C'est probablement le cas pour le sanctnnire du Salnt-Quentin et pour
Sllinte-Maric-aux-Martyrs, an S11110u.
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Cette derniere consideration nous amene a parler d'un autre
phenomene que präsente la topographie ecclesiastique de notre
ville et de ses environs immediats. En jetant un coup d'oeil sur la
carte de Metz au moyen age, teIle qu'elle se trouve dans le travail
de Wichmann sur les bans de tretonds ou dans I'Almanac11 de
Marie Immaculee (60), nous POUVOllS facilement constater que nos
anciennes eglises forment certains groupements plus ou moins
prononces dont iln'est pas toujours facile de se rendre compte -
faute de documents remontant assez haut. Sous ce rapport, il y
aurait it citer le graupe de la cathedrale, celui d'Outre-Moselle ou
de Saint-Vincent, celui de la porte Serpenoise tant a l'interieur
qu'ä l'exterieur du mur d'enceinte, celui de Saint-Clement .ou du
quartier des basiliques, enfin, pour un pen plus tard, celui de la
porfe Salnt-Thiebaut,

Sort des egliscs. - Que devinrent dans la suite toutes ces cha-
pelles et eglises dont l'existence nous est attestee pour le milieu
du IX· siecle, on mörne [usqu'ä l'an mil?

Plusieurs, apres une duree plus ou moins longue, disparurent
sans que I'on sache au juste ni comment ni dans quelle circons-
tance (61). Pour d'autres, la cause de leur disparition est peut-ötre
a ehereher dans leur vetuste ou dans la negligence des hommes a
les entretenir. - D'autres furent sacrifices nux exigences de la
guerre, soit offensive, soit defensive. Ainsi quand, en 1444, Rene
d'Anjou, due de Lorraine, et Charles VII, roi de France, firent la
guerre a notre ville, les Messins eux-mömes abattirent plusieurs
sanctuaires des faubourgs, afln d'enlever a l'ennemi tout point
d'appui dans son entreprise hostile (62). Tout le monde sait corn-
bien ro~cupation de !\_fetzen 1552, le siege de la ville et les me-
sure~ prIs,es dans la SUItepour en assurer la possession a la France
o,nt ete dcsa~treux. Plus de 30 abbayes, collegiales, eglises et cha-
pelI.es, pa~ml lesquelIes Ies plus anciens et les plus illustres sane-
tuaires, dlsparurent du sol. En voici la tres simple,mais d'autant
plus eloquente nomenclature donnee par Ies auteurs (63): Saint-

(60) Annuaire de la Societe d'hist'oire et d'archeologie lorrain<e',t. xx""
1909, pl, I; A!manach de Marie lmmaclllee POIlT 1926, p. 32, pI.
(61) Par exemple: Saint-Avit et Saint-Epvrc.
(62) La Relation du Siege de Metz en 1444, publice par MM. DE SAUJ,CY et

HUOUENIN (Metz, 1835),. nomme (p. 196): Saint-Symphorien, Saint-Thie-
baut, Saint-Louis, Notre-Damc-aux-Champs, Saint-Goery (?).

(63) Par exemple: HUGUENIN, Ch:onique de la ville de M~%, Metz, 1834,
p. 870-871; J. BAUCHEZ, Journal, edIt. ABEL-DoUTEILI.ER, Metz, 1868, p. 15-17:
Memoires sur Metz, t. lII, fol. 2t5 (ms. 159 de la DibliothCque munieipale
de Metz) ; DENEn., op. cit., t. Ill, p. 38, 39; Memoire de tOllt ce qlli B'est
passe d h demolition cIe la citadelle, edit. CHADERT,Metz, 1864, p. 2, note"
et ailleurs ; DORVAUX, Les anciens Pou:mes du diocese de Metz, Nancy. 1902.
p. 47-48. '- Lcs eglises Saint-Christophe et Saint-Eutrope (peut-etre est-CB
Saint-Euscbc) ne ~":1t. pas encore iricntifiees.
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Martin (abbaye), la chapella du Saint-Quentin, Saint-Privat, Saint.
Andre, Saint-Jean, Saint-Clement, Saint-Genes. Notre-Dame-aux-
Martyrs, Saint-Amand, Saint-Laurent, Salnt-Plerre-aux-Arenes,
N.-D.-aux-Champs, Saint-Ladre, Saint-Arnould, Saint-Eusehe,
Saint-Benigne, Saint-Gury, Sainte-Madeleine, Saint-Fiacre, Saint-
Louis, Sainte-Marie et Saint-Pierre, it la Citadelle, Sainte-Elisa-
belh, Saint-Hilaire-le-Grand, Saint-Eloy, Saint-Julien, Saint-Ur-
bice, Saint-Christophe, Saint-Eutrope, la chapelle du Saint-Esprit,
Saints-Cöme-et-Damien, la chapelIe du Pre, Notre-Dame des Car-
rues, la 'I'rinite, Saint-Jacques- Saint-Sauveur, Sainte-Catherine,
les Pucelles, I'abbaye du Pontiffroy, les convents de I'Observance
et des Seeurs Collcttes.

D'autres eglises furent sacr iflees, quand au XVII' et au XVIII·
siecles on se mit a agrandir la place d' Armes et it elargir les rues
qui y conduisaient : Saint-Gall (en 1612), la chapelle .des Lorrair:s.
Saint-Paul (N.-Dame de Lorette) et les deux Saint-Pierre (en 17a4
et 17(5), Saint-Gorgoll (17(j() (64).

D'autres, enfin, Iurent dötruites durant la tourmente revolu-
tlonnaire ou y rc~urent une destination profane. On Iaissa it peine
subsister une demi-douzaine de ces monuments dont les noms
figurent duns la Iis.te ~u manuscrit 268 ou dans des documents
nnterieurs a l'an nul (Ca).

Denominalions(66). -::- Oraturium b. stefani: GREG. Tun. Hist, Fr.,
1. 11, c. G; :\1. G., Sero rer, Meroui., t. I, n, 67; PAULUS DIACONUS, Gesta
episc. Mclt.; CALM ET, op. cit., t. I, pr, col. JU, etc. - Casn S!l:lCU Ste-
phani: Cart. de Gorze, ed. D'HEnDO~IE7., Paris, 18GS, p. 2; BBNED., op.
cii., t. 1Il, pr. p. 7 (a. 745 (748). - Oraculum beati (sancti) Stephani:
P. DIACO~US, op. cit, (n. 783) ; :\1.. G., t. If'Jl. 2.G2; CADlET. I. c., col. 55.
_ S. Stephanus (S. Istefanus): Vrta S. Tru oms (fin vu's.); BENBD.,Op.
cif., t. I, p. 417, note a}; Regllla Chrodegangi, c.4, 24 (vers 750); An-
nllaire, t. XXVH-XX\"I!TJ 1!!17, p. 11. 2·l; C:1:lr.le de l.a fondation tIe Gorze
n. 745 (748): Cartularre, 1. c., p. 1; BBNED., op. cd., t. Ill, pr. p. 6, 7.-
S:H1ctusStcphanus ecclesia .~Ietensis, a. 7~5 (748): Ca!,tulaire, 1.c., p. 1;
Bö:fo., 1.c., p. 6. - EcclesIa S. Stcpham (S. Istcfam): I}eg. Chrodeg.,
C. 4,5; Galiia Christ., t. XIII, pr. col. 376 (a. 770); Annuazre, 1.C., p. It,
12.- Ecclesia S. Stephani Metensis: Charte d'Adalberon I, de 944 (945);
CAL!04ET, op. cit., t. I, col. 359. - Ecclesia domni Stephani: Dipl. de

({i.1-) B.\LTUS, Annales, Mit. P.tULUS, Metz. 1904. 1 l'annile 1754 et 1755. -
Pour Snlnt-Gorgon, voir plus loin I'article oonsacr6 1 cette 6glise.

(65) Saint- Eueaire, Snint-Maximin, Saint-Mar tIn, Sajnte-Stlgol~ne, S.lint-
Etienne (cathcarale), Saint-Vincent.

(66) Ohscl"vons encore une rois que nous ne pr~sentons It nos lectenn
que des notes el que nOU$ n'avons nulIemcnt la pre.tention d'Hre corn.
Jl'let.
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Charlcma"ne de 775; Bb.ED., op, cit., p, 16; Annuaire, t. IX, 1897, p. 88.
_ Ecclcsi~ s~nior s. StephaJ;li: Ms. Berne 289 (milieu .du IX· s., it la .date
du 25 septcmhre). - Ecclesia mater: CONSTANTDH, Vita Adalberoms lI,
c. 35 (vers 1115); MIG:-m, P. I., 1.139, col. 1573. - Maler ecclesta.Srous
GE~tBLAC. Vita Deoderici I, c. 5; M. G., t. IV, p. 466; MIGNE, P. I., t. HiO
cor, !i08 (maior ecclesia proto martyr ls Stcp!lal.ü); ms. 82 (Ceremonial
de la Cathedrnle), r. 47, 63, 103, etc.- Ecclesia In domo: Reg. Chrodeg.,
c.34· Annllaire, 1.C., p. 33.":'_ Domus, domus s. Stephani: Vita Joan.
abbe 'Gorz., n. 20; ~hGNE, P. 1., t. 137, col. 252; ALPERTUS, De episeop.
Metens, (a. 984); M. G., t. IV, p. 700 ; MIGNE, P.I., t, 14~, col. 449 (domus
s. Slephani protomartyrtsj ; ins. 82 (cfr. PROST, Ope cit., p. 68 sq) XU· s,
- tDomus ' sanctae sedis IJ. Slephani: Vita J?an. abb, Gorz.; l\IImm, P: 1.,
t 137 col 243 - Domicilium b. Stephanl (Ievitae et protomartyrts),P. DI,\CON~S, l:e.; CAJ.!lIET,1. c., col. 55 sq. - Ec~lesia S. StcI?hani, quae
dicitur domus episcopH: JOAN. (abb. S. Arnulphi), ~ranslallO s. Glade-
sindis (vers 8(9); MIG:;JE, P.l., t. 137, col. 233. - Prhnas Stepham pro-
tomartyris aedes: SIG. GEMBL., I. c., n. 17; M. G., t.IV, p.478; MIGNE,
P.I., t. 160, col. 718. - Basilica beatissimi Stephani: JOAN. (abb. S. Ar-
nulphi), Vita s, Glo -iesiruiis ; ~hGNE. P. I., 1. 137, col. 71-1; Vita Joan,
abb, Gorz., n. 20; Mlmm, P. I., t. 137, col. 252.- Basilica s. Stephani:
P. DIACONUS, I.c.; 1\1. G., t.I1, p. 263; CALMET, 1. c., col. 56. - TempIum
bcati Stcphnni: Eplstola Adventii episc, ad Nicol.l (858-867); ?lEU-
nrssE,lIisloil'c des eoesqucs de stetz, Metz, 1634, p. 21-1.--11onasterium
s. Stcphani : S.\UEP.LA:-<D, Sancti Clementis uita, etc., Treves, ISnG, p. 14
(avant 10no); ms. 82, f. 10. - Mouaslcrlum protomartyr is Stc:phani:
Charte d'Etienne de B:1r, de 1130; DENED., 1. C., p. 111; a'rch. dep. 1110 s
G. 1112. - ~lona'sterium urbis principale: Gesta episcop. Mett., C. 48
(entre 1132-1142); M. G., t.x, p.543; CALMET, I.e., col. 62.- Ecclesia.
cathedralis ~felensis: Docllments de l'Histoire de la Lorraine, t. I, Metz;
1901, p. 51 (a. 1303), p. 365 (a. 1342), etc. - Ecclesia Metensis: An-
nllaire, t. I, p. 192, n° :1 et 6 (a. 1128 ct 1136); ms.S2 1; Documents,
t. H, 1!}O?,.p. 1.64 (n. 1357). -- n est it rcmarqucr que' le terme « 110-
mus:., dcslg.nalt d'abord If! mnison on residence cpiscopalc; plus tard
on I ell1p!O!c ~s~e7. rrcquclllmcnt pour designer l'i·glisc eHe-merne;
cCr. PROST, op. elt., p. 69 ~tlJ\ not"S4,. De la le terme allemnnd « Dom :..

1L'cglise de Mes (~Ietz) avec differentes variantes orthographiques:
la "rant (~ranu!2 eghse de l\Ies: WICm.IA~N, Metzer Banrollen, t. 1Il,
l\Ietz, .191-, p. ;);)7 sqq. (XIII s.). - Le moutier le moustier' le grant
lll0l!stIcr (o.u mostier) : ~,VlcmIA~N, I. c., p. 557' (xme s.). Cc~ rlcllomt-
11.~hon~rCVlcnncnt frequcmment dans la suite, en particulier dans les
.'lromqurs des xV" et XVI· sieeies. - L'Eglise de S. ßtienne de Mets:
la grant f:glise S. :f:tienne : Ht;GUENIN, Ope ell., p.759 (a. 1521); etc.
- La Cathedrale : HUGUF.:-1lx. ap. cif., p. 759; eIe. - L'Eglise Cathe-
drale : Plan de ~Ietz, de 1575 ; etc.

J. o. Emplacement. - L'egIis
place a travers les siecles.

20
Hist~ire. - Un eveque espagnol contemporain, Idatius,

e~t le prenlJ?r ~ nOllS parle,r. ~u sac de Metz par les Huns en
4a1 (57). MaIS c est dans GregOlre de Tours que nOllS rencontrons
la premiere mention de I'cglise S.-E. (68). Comme celle de plusieurs

(67) M. G.. Auct. ant., t. XI, p. 2, p. 26.
(6B) llist. Fr., 1. 11, c. 6 ; ~.IIGNE, P. 1., t. 71, col. 198; M. G., Script. rer.

ltIerow., t. I, p. I, p. 68.
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autres eglises eplscopales dediees au möme saint, son origine pre-
miere doit se rattacher a I'invention des reliques du protomartyr
en 415 et a Ieur diffusion rapide dans les differenles regions du
monde catholique (69).

En effct, a la suite de cette invention, le culte du saint diacre
se repandit pour ainsi dire partout. Sa fete entra dans les calen-
driers Iiturgiques; ceIle de l'invention möme fut fixee au 3 aoüt.
Des eglises en grand nombre furent erigees pour honorer le pre-
mier martyr et surtout les rcliques qu'on avail pu en obtenir.
A Constantinople, on re~ut la main et on construisit aussitöt une
öglise pour l'y deposer. A Rome, le pape Simplice (mort en 483)
transforma un monument profane en eglise et la dcdia it saint
Etienne dont on venait de rece\'oir des reliques (G9 bis). Ailleurs
on fit la rneme chose.

Nous sommes done en droit de nous demander si nous ne
devons pas attribuer a la cathedrale de l\Ietz la möme origine,
d'autant plus que Gregoir.e de Tou.rs nous .y ~tteste la presence
de reliques pour 451, que 1 clruiention » en etall le patron (69 ter:
et que, par consequent, sa construction semble devoir etre places
entre 415 et 451. - D'ailleurs, les cathedrales de. Toul, Chfllons-
sur-Murne, Meaux, Bourges, Beauvais, etc., dont I' c Invention de
saint Etienne :. etait ögalemcnt le titulaire, sont de la möme
epoque.

Toutcfois, si plausible que soit eette hypothese, nous man-
quons de temoignages Cormels pour la corroborer (70). D'un autre
cöte, DOUS saVODS par ce qui est arrive ailleurs qu'unc cglise
n'a pu etre ölevee a l'intdrieur de la ville avant le deuxierne, pout-
Ctre meme le troisieme tiers du IV· siede ..

(69) GnM. Tuft., De flloria martyrum, c. 34 (al. 33); l\hGNE, 1. c.• col. 7S5
et note; M. G., C. c., t. 1, p. 2, P. 508 sq.

(G9 bis) Cfr. CABRoL-LEcLEncQ,op. cit., t. v, col. 648, note 7 (pour Constan-
tinople) et MAHUCCHI, Les basiliques de Rome, Paris-Rome, 1902, p. 220 (pour
Saint-Etiennc-lc-Rond) •

(69 ter) DURAND ct MARTFNP., Voyage de deux Benedictins .•• (Paris, 1717.
n p., p. 111) nous attestent formelIement que l'lnvenlion ~tait c le patron
de la cathedrale ~. Leur ttmoignage est confirme pllr les anciens Ihres litur-
giques de ceUe cglisc doni les cnlendriers donnenl It la Ute du S aoat le
meme caraet~re de solennitc - double, double majeur - qu'a la fete de
NoCl ou de la Saint-Etienne, ~u Icndemain ; plusieurs ml!me marqucnt pour
la preml~l'e double majeur et pour la seconde simplement double, p. ex.,
le brc!viau ~ de 1542.- Sous ce rapport, il est tres interessant de consulter
le ~1'6moDlal de 1105, resp. 1246 : son calendrier, dans une addition post~-
rleure, dünne' aux seules f~tes fixes du 3 aotH. du 25 et du 26 Mcembrc
la qualification unique de c triplex :.. Dans le texte! m~me (f. 128 sq.), la
ßolennit6 de 1'Invention est pnrticullhement grande.

(70) Une tradition quelque peu oonrus~ qui s'y rapporte nous a cU con-
serv~e parPhilippe de Vigneulles, Chronique, t. I, Metz, 1927, p. 86, 87, et
par la source It laqucllc 11 fait allusion. savoir: les Gesta episcop. AIett.; M. G.,
t. x, p. 637, D. 17.
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Voici Ies grandes dates de I'histoire de S.-E. teIles qu'on les ad-

met göneralement aujourd'hui (71) :

1. En 451, S.-E. n'etait qu'un c oratoire-oraiorium ,.
2. La prise de l\fetz par les Huns a eu comme suite la transla-

tion a S.-E. du siege episcopal place [usque-la dans un des Iau-
hourgs au sud de la ville,

3. Sous les cvequcs Villicus (552-577) et Pierre (578(1)-587).
}'cglise a ete enl ierement reconstruite.

4. Cette construction recoit des amönagements et embellisse-
mcnts par Chrodegang, evöque de 742-7ü6.

5. Les evöques Advence (858-875) et Rohert (883-917) conti-
nuent a I'cmbellir et a l'enrichir.

6. Thierry I (9f.5-984) abat I'ancien edifice et commence une
construction nouvelle qui est achevee par Thierry 11 (1005-
1046) (72).

Exarninons de plus pres ces donnees (73) ou plutöt Ies preu-
ves dont on se f ert pour les appuyer et voyons si elles sont peremp-
toires.

1. On s'appuie sur le terme C oratorium-oratoire " employe
par Gregoire Q~ Tours en parlant de S.-E., pour dire qu'en 451
cctte eglise etait t'celIement un oratoire, une egllse de tres pelitcs
dimensions.

L'argument ne no.ss paralt pas bien solide. Non seulement on
peut dire que taute eglis~ est un oratoire, c'est-ä-dire une maison
de prtere, mais il est egaleiocnt certain que les auteurs anciens.
loin de se servir d'une terrninologie constante et exclusive, em-
~loient tres souvent, run pour I'autre, les termes oratoire, basi-
Iique, eglise, temple, etc. Les preuves ne manquent pas. En voici
quclques-unes tirees de notre histoire locale.

Saint Chrodegang appelle S.-E. de son temps C oratoire :to Or
a ce moment, cette eglise Ha it un assez grand edifice. Paul Dlacre
donne le rneme nom it la grande egllse abbatiale de Saint-Ar-

(71) Voir pour le d~tall: FOZDfr. La eaihedrale de Metz depu(s Sell ort-
gines jusqu'au x· siede, dans Bulletin de l'Association dite c Oeuvre de l~
Catb edrole ~. NotIv. sl!rle, fase. 1, ?fetz, 1925, P. 1-87, et Annuuire de la
Societe 'd'1Iistoire et d'archeologie lorraine, t. XXXIV, Mctz, 1925, p. 1-87. _
C'est une etude trb fouillee dont DOUS ne pllrtllgcons pas tout cs les opl-
nion~. mals dont nous reconnalssons volontiers la superioriM a tout ce qui
a paru jusqu'ici sur le sujet qu'elle traite.
(72) Sur la part de ces deux cv~ques, voir SAUI!RLAND dans Bulletin de

"Oeuvre de la CatMdrale, fase. XII-XIII. Metz, 1899, p. 8-is.
(73) Dans les !ignes qui suivent, nous voudrlons examiner eertalnes preu-

ves qlle Prost. KraWl et d'autlres autenn plus recenh ant fait valoJr ~ur·
motiver et rendre plausibles l~ donnhs cl-des-sus,et les rednlre • leur Juste
valeur.
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nould (74). Alpertus, moine de Saint-Symphorlen, fait de möme
pour I'abbatiale de Saint-Vincent (75). La cathödrale du xi' siecle
I'eglise a trois nefs de Gorze et I'abbaye de Saint-Martin-devant-
Metz (76) sont appelees ([oratoircs ».

Du reste, nous trouvons allleurs la möme chose, par exemple,
it Cluny, dont I'eglise, .appelee c oratorium ~, par le moine Jean,
blogrnphe de I'abbe Odon, n'etait nullement un c oratoirc ~ dans
le sens moderne du terme (77).

Enfln, Grögoire de Tours Iui-möme n'est pas consequent dans
sa terminologie. Citons un exemple. Dans SOil livre De gloria mer-
Iyrum, il nous raconte comment du temps du roi Chlotaire C+
561) un certain Platen se präsente it un monastere, dans I' c ora-
toire ~ duquel on conservait des reliques de saint Saturnin. Comme
l'abhe lui reCuse ce qu'il demande, Platen le menace de faire c de
eelte eglise) une maison royale et d'cta.blir dans un de ses angles
une ecurie pour les chevaux du souveram (78).

Ces exemples, faciles it multiplier, nous nutor isent, cc semble,
ä dire qu'on nuralt gra,ndcment tort de ,:ouloir forcer cette expres-
sion C oratoire '. en 1cntendant exclUslvcment dans un sens res-
treint, pour clever ensuite sur un fondement si Iaiblc un echar-
faudage de raisonnements et de deductions qui par le fait möme
ne sont rien moins que peremptoires.

2. La prise de Metz en 451 cut pour consequence (presque) im-
mediate la translation a S.-E. du siege episcopal; cela s'explique.
Les autres eglises des faubourgs etaient ruindes ; la catastrophe
dont on vcnait d'ötre ternoin pouvait se reproduire dans un aye-
nir plus DUmoins rapprocM; senle l'enceint_e fortiflee de la ville .
qui avait souITert. mais sans Ctre complctcment dctruite, prcscn-
tait encore quelque garantie; S.-E:, du reste, ayait fait ses preuves
par sa conservation inattendue qu'on ne tardera pas a attribuer
a une intervention superieure. Ainsi son choix corn me eglise epis-
copate s'imposnit et par la force dcs circonstances et aussi par
mesure de prudence.

(74) Reg. Chrod .• c. 15: err .. innunire, t. XXvlI-xxvm, 1917, 11'. 18. - Le
conlexte montre bien qu'il s'agill de 1'. 4gllse • Sl1int-Etienne. - CAL~~T,

op. cit., t. r, col. 58 (pour P. Diacre).
(75) M. G., t. IV, p. 699; ~hG:'iE, P. 1., t. 140, col. 449: Oratorium s. Vincentii

••.in insula Mosellae fluminis foras muros_.
(76) Vita Deoderici I, c. 5; MIG:-.'E P. l., t 160, col. 698, 699; M. G..

t. IV, p. 46S: - :\'otae GQrzicnses, M. 0..t. xv, p. 976. - err. aussi SAt;lm.
LAND, op. Clt. (c. 43), p. 38 et ms. 33·1 (XI' sieeIe), f 21 VQ., compare avcc
ms. 82, r 70 va, 71, r., ct AA. SS. t. I, Feb!'., p. 238 (a. 1068).

(77) P'GNOT, lIisloire de I'ordre de Clugnl1, t. I, Autun-Paris, 1868, p. 130,
131; JOA:iNIS (monachl) l'ita 8. Odonis, 1. 11 c. S' M'tlNB P. I.. t. 133
col. 62. ' ., ,

(78) C. 4S (al. 47) ; M. G., Serif.t. rer. 1IIerow., t. J, p. 2, p. 521; MIGSB,
P. I., t. 71, col. 750. - Sur les maisons. royales merovlngiennos voir DIGOT
llistoire d'Austrasi0, t. 11, Nau"y, 18G3, p. 335. ' ,
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Mais alors le pretcndu « oratoire » de S.-E. aurnit dü subir un

changement radical : seule une nouvclIe et grande construction
repondalt aux besoins de la situation dans laquelle etait placee
J'cglise de l\Ietz. D'ailleurs,a en juger d'aprcs ce qui se faisait
ailleurs, il semble peu probable qu'on ait attendu cent ans et plus
pour entreprendre cette construction et si on voulait menager S.-:-
E. a cause de l'aureole dont I'avait entouröe sa preservation de
l'incendie des Huns, on n'avait qu':\ clever une nouveIIe cglise II
un autre en droit de la "me. Metz, devenue bientöt capitale de
l'Austrasie (79), ne pouvait se contenter Iongtemps d'une cathe-
drale de dimensions si insignifiantes (80).

3. C'est surtout .M. Wolfram, ancien archiviste de la Moselle,
qui est le grand champion de I'opinion qui attribue aux evöques
Villicus et Pierre (552-587) la construction d'une nouveIIc cathe-.
drale (81). Pour la motiver, il a mis en nvant un document que
nous connaissions deja: line lettre envoyee a I'evöque Pierre par
un certain Gogus (+581), haut employe de In cour, et terrninee
pur des compliments a l'adresse d'un personnage dont il est dit
c qu'ilvisite sans (,;'''5e les sanctuaires des saints et qui, comme
on peut le voir m' .nant, a construit sur les rivcs de la Mo-
selle les cornbles clove. . oarce que tres haut places) d'un temple
et dont la science est un ornement des palais des reis » (82).

Je ne doute pas que, absolument parI ant, on ne puisse inter-
preter ce passage dans le sens d'une construction entlerement !1O~-
velle en donnant au terme c culmina (= cimes, fattes) la sigm-
flcation de l'ediflce tout entier (pars pro toto), rnais pour ccla il
faut de la bonne volonte, Car, en s'cn tenant strictement nux ter-
mes, ce passage indique hien plus, ce semble, le renouvellement de
la partie superieure de I'eglise - larnbris, charpente, toiture, etc.,

(79) En 511, Reims n'ötalt pas la capitale du royaume, comme on l'ad~et
duns Anlllluit'c, t. XXXIV, l!l25, p. 2:J ; efr. PARISOT, IJiblio!}ropltic lorralllc,
t. VIIf. Nancy-Paris- Stk'ashourg, p. 23, 33. '
(80) On peut se demander pourquol eeux quI afßrment q~'en 451 S.-R.

n'etait qu'un oratoire n'ont pas elt6 I'auteur de la Vie de SI11nt Etton q~l
appelle notre sanctunire : • beatl Stcphanl oratoriolllm - un tou~ pellt
oratoire ». Ign<>raient-lIs cc texte si formeU Ou bien ont-lIs trouve d'ans
lee DOLLANDISTE8 (AA .• SS. Julii, t. Ill, p. 58) que cet Iluteur, qui dcpcndnit
6videmment de ~goire de Tours, sur Iequel il rench~rit encore, a YCeu et
tlcrit trop tam pour qu'on pulsse lul attribuer une valeur quelconque dans
la question qui nous oceupe t

(81) Voir son article dans Annuaire, t. IV, P. 2, 1892, p. 240-~50: Di.
ülteste EatlledraTe zu Metz.

182) «. cuius gressilJus indesinenter sanctorum limina \'isitantur et nune
super MoselIae litoribus praecelsa templi cernitur construxisse culmina et
de cuiu~ doctrina rcgum sunt ornata palatia , ; M. G.. Epp., t. Ill, p. 134 ;
err. Annuaire, t. l~, 2 1>., 1892, p. 244 et t. XXXIV, 1[,25, p. 28. - Dans SOil
Eloge sur Metz, Slgebcrt de Gembloux rel~ve la hauteur des 19lises de la
ville: Qui videt aeccIesias, coelcstcs acstimat aulas; ~hGNE, P. 1.. t. 160,
col. 718.
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qu'u~~ reconst.ruction complete. Ce sont precisement ces parties
des cdlflces qUI sont le plus facilement endommaaees et dont les
reparations exigent parfois des transformations ~adicalcs. Nous
en trouvons maints exemples pour les grandes basiliques de Rome
dans le Liber Ponlificalis (83). Du reste, nous en avons un pour la
möme epoque dans l'histoire de l'eveque Nicetius de 'I'reves (527-
566), dont un contemporain, le poete Venance Fortunat, dit qu'Il
a remis en etat les anciens temples de Dieu, en retabltssant, en
particulier, les toits; et que grace a ses travaux de reparation, la
cathedrale - elle avait ete particulierement ablmöe - avait re-
pris son eclat (84).

Et puis, le möme poCte adresse un compliment analogue a
l'eveque Villicus de Metz, le möme qui, d'aprös ~I. Wolfram cl
d'autres, aurait entrepris la construction de la nouvelle cathe-
drale : « Culmina templorum renooastl, Villice, culior :t (85). Ce
qui veut dire, cc semble, que ce pr elat ,. a remis en etat
Ies toits (anciens et ruines) des egllses (au pluricl!) : ses soins ne
se sont pas bornös a un seul edifice. Venance Fortunat, on le voit,
ne fail aucune allusion speclale a la cathedrale S.-E., encore
moins a une reconstruction complete de cet edifice dont le per-
sonnage inconnu eomplimcnte par Gogus aurait acheve (sous le
sueeesseur de ViIlicus) les parties superteures, Il en est de möma
de Paul Diacre qui, deux cents ans plus tard, a ecrit une petite
histoire de nos evcques: en nommant Ies deux prelats susdits, iI
garde le silence le plus absolu sur la nouvelle cathcdrale dont on
leur attribuc la construction. Nons aurlons encore d'autres rai-
sons pour la leur contester.

On a pretendu que le (simple) terme e temple», qui est em-
ploye deux Iois duns la lettre, doit designer duns le passage dont
il est question ici le temple par excellence, l'eglise principale, la
cathedrale.

Or? est-ce "raiment la la signification qu'avait en vue Gogus?
On pent en douter d'autant plus que dans le second passage, oü
i1 est employe au pluricl, iI dcsignc exclusivcment des eglises
abbatiales. - En consequenc(', le ~ temple ~ du premier passage
pourrait bien tire uussi une cglise convcntuelle, dont la construe-

(83) DUCHESNE. Le Libre Pontificali8, t. I, Paris, 1886, p. 418, 419, 420,
500, 505, etc.; t. n, 1892, p. 1, 12, etc.
(84) Cat'mina, I. Ill, n° XI; M. G., Auct. antiq .. t. IV, p. 1, p. 64; ~hGNE.

P. 1., t 88, col. 135: TempIa vetustn dei revoensti in culmine priseo. -
Et floret senior, te reparante, domus. - La c domu! , est le plllais ~plsco-
pal, la r~sldelKe de l't\v~que, mals, dana le cas par16culler, aussl reglise
6pi.copale, dont noul saVODS, par allleurs, qu'il n'en .,J'cshlt plus que les
murs.

(85) Carmina, 1. Ill, n· xm; M. G., 1. c., p. 66; l\hG~E. 1. C., col. 139. -
Dnns sa Vie de saint Chrodcgang, I'llbbt! Jean de Gorze dit de l'ev~que Sigis-
baud de Metz qu'il Hait c per omnia utllitatl eccIcsiae dcditus, .acrorum
quoque culminum sollertissimus restitutor ~ et qu'il a londe deux monas-
t~re8 : SaInt-AvoId et NeuviIler (Bas-Rhin) ; M. G.. t. x, p. 558.
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tion, si toutcfois if s'agit d'une construction proprement dite, est
sur le point d'ötre achevee.

IJ y a plus. Dans la seconde partie de la leUre, Gogus salue
I'archidiacre Mactaricus, dont iI releve, entre autres, qu'il est
c preoccupe de la reparation de l'cglise - inhiantem in repara-
lioncm ecclesiae >.

Id, par centre, il pourrait bien s'aglr de « l'cglise cathedrale >,
non pas tant a cause du personnage qui est saluö et qui, en vertu
de sa charge, devait, entre autres, avoir soin du cote matertel des
edifices religieux, qu'ä cause de la signification plus speciale de
c cathedrale > que presente cc terme (<< egUse » dans les deux
autres cas Oll nous le rencontrons encore dans le texte.

Si done notre interpretation, que nous completerons encore
ailleurs, est juste, ces simples mats « reparation de l'cglise >
excluent la possibllite d'admettrc une « reconstruction de la
cathedrnle » pour la fin du VI' siede.

On a dit que S.-E. c en 451, avail deja un certain äge » et que,
par consequent, « n'a pu subsister [usqu'au XI' siecle sans qu'on
n'y ait touche> (B6). CeUe objection est, en realite, de bien peu .
d'importance. Si, comme ' nous le supposons, la construction de
notre eglise se rattache a I'inventlon des reliqucs de son titulaire
en 415, elle ötait de date tres recente: en suite, c'est it la fin du X,
siccle qu'elle a He demolle. Enfin, il suffira de se rappeler certaines
basiliques romaines qui se sont eonservees bien plus longtemps
encore, gräce aux travaux de remise en etat eff'ectues par les pon-
tif-- romains, travaux dont le Liber Pontificalis fait si souvent
mention. Citons sculcmcnt en passant, Saint-Pierre, qui a dure
jusqu'au XVI' siecle, Saint-Paul, qui n'a disparu qu'il y a 100 ans,
Saint-Laurent, Saint-Agncs, etc. (86 bis).

4. Passons a l'o:!uvre de saint Chrodegang (742-766).
D'apres. Paul Diacre, aulcur contemporain, et qui parle de

visu (87), l'eveque, aide par le roi Pep in, s'est applique, non pas
a la reconstruction de la calh6drale, mais a son amcnagement et
embellissement. Elle lui doit : l' un maHre-autel surmonte d'un
baldaquin : « rebarn et altare:.; 2" un cancel: « cancellos >, c'est-
a-dire une balustrade ou cloture en pierre ornce de reliefs et des-
tinee it separer le sanctuaire reserve aux clercs d'avec la partie de

(86) Cfr. Annuaire, t. XXXIV, 1921:i,p. 23.
(86 bis) Et pour ne pas quitter Metz, on pourrllit eiter comme eglises qui

ont durc des siccles: Saint-Mllrtin-devanl-Metz, Sainl-Arnould (de 1049.
1552), etc.

(87) e'est vers 783 que Paul Diacre a sejourne a Metz; c'est aussi A la de-
mande de l'cv~que d'alors, Angelram, comme il dit lui-meme (Hist. Lon-
gob .. l. VI, c. 16), qu'il a compose SOD petit livre si pr~c1eux pour l'hlstolre
de nos anciens ~v~ques. Il est it remarque.r que s'H rel~ve les travaux d'ame-
nagementb de Chrodegang, il passe enti~rement laus silence la pretendue
• reconstruction. • dcs ev~ues Villicus et Pierre.
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I'ediflce occupce par Ies fideles; 3° un ehn-ur : « preslnjteriam s ,
avec son ameublemcnt (une chaire pour l'övöque et des stalles
pour les clcrcs) et repondant par ses dispositions et dimensions
aux nouvelles institutions canoniales dont iI venait de doter son
öglise : 40 enfin, des arcatures circulaires: (( arcus pcryyrum "
tpresbqteriii (88), c'est-ä-dire des arcatures mdnagees dans le mur
de I'abside, -non pas comme motifs de decoration (arcatures plei-
nes) (88 bis), mais comme arcatures ouvertes (arcades) dormant
accös a une espöce de deambulatoire ou galerie semi-cireulaire,
comme it Tours, au Saint-Sepulcre, etc ... (89), OU plutöt 'il une
piece quelconque servant pour ainsi dire d'agrandissement au
sanctuaire pour les nombreux eleres qui menaicnt la vie com-
mune dans le voisinage immediat de I'öveque.

Voila I'eeuvre de Chrodegang. Le zcle et intelligent prelat ne
s'est pas conterite de prendre modele sur Rome (90) quant a la li-
turgie, au chant et it la discipline du clergö qu'il a organise en
communautö, comme c'etait le eas pour eelui qui entourait le pape,
mais, - consequent en tout, - il aura voulu adapteraussi son
cglisc öpiscopnle ä celles qu'Il avait vues en Italie, et en parti-
culler, a Rome :tOllS Ies 'amenagements que nons venous d'enu-
mörer, jusqu'aux 4: arcus per yyrllm )). sur lcsquels on a tant

I discute (Ill). il lea trouvera dans les ögüses de la Ville eternelIe,

(88) Le mot « presbyterii • ne se trouve pas dans le texte, mais il est
demande par le sens et par Je passage parallele se rapportant iI Saint,
Plerre-le-Majeur (voir plus loin N° 4). - Voir aussl sur ces absides « per-
c(\es •• HOLTZI:'iGt:1\.Dit nlt(!lwisf!icM Architeklltr, Stuttgart 1889, p. 78-81 et
I'art. absic1e, dans CADIIOL-LECLEllCQ,ap. cif., t. I, col. 183· s'l<T.
(8S biB) Par exemple, dans l"absidc de la calh~dralc de Vaison; cfr.

fNLART, Manuel cl'architecture fraßl;aise, t. I, Paris, 1901, p. IoU, fig. 42.
(89) Voir le plan de Saint-Gall. dans CABRor....LEcLlmcQ op. cif., 1. VI,

col. 88, pI. et dans DEmo et DEZOLD,Die 1.irchl. Baukllnst des Abendlandes
t. I, pI. 42, n. 2. lei I'abside n'est pas percee, mais elle est entouree d'un~
double galerie IlcmicycJique servant d'atrium ou de parvis aux fideles qui
de\'llicnt venir de ce cote pour se rendre a l'eglise. - A Metz, les fideles
entrnicnt par le cOte! oppose.

(90) Dans sa R~gle, fl en appelle continueIlement aux usages de la eapi_
talc de J3 ehrc!tiente. A son tour, Paul Diaere reICve cette t>endanoe cons-
tante du pr~}llt de s'en 1enlr aux usages de Rome. en parUeulier encore
ponr les ordinntions aux Quntre-temps ; cfr. CALMET,np. cif., t. I, col. 60.

(01) efr. Annllairc, t. XXXIV, 1025, p. 48-54. - Toute!! les difficultcs du
passqge de Paul Diacre reproduit par Jean de Gorze disparaitraient, ~i.
comm? I'a fa~t Dueange-Favre (Glossarium ...• t. I, Niort. 1883, p. 373). on
pouvalt tradulre « arcus per !1yrum • simplcmcnt par c abside •• Dans ce
cas. le terme c presbyterium • d~signerait I'interieur du chreur, ou sic!geait
I~ clerge. les. c arcus p.er. gyrwn » le mur absidal qui entoure le presbyte-
rIUm. Cette mterprHahon nous parait absolument inadmissible: les excm-
pIes qu'on ci,te ne p~ou~ent nU!l;ment ce q'on. veut leur faire prou\·er.
- Pour le meme motif, 11 faut reJeter al1ssi I'interpretatlon de Burckhardt.
Holtzinger, (op, cit., p. 275) et d'autre •• qui voudraient voir dans Ies «a'·NIB
pt.,. m/Mm,» des colonnes plllcees en li(Jle droite en avant de l'ahside et reliant
.es deux ertre~ites: les expressions «per gyn,m, fJ~· g!".,,," tlu·oni»e'est-a-dire
placees en hemleyele s'y opposent ahsolument. - 11 faut aussi se garder d'inte~
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en particuller, it Sainte-Marie-Majeura, oü il a dü voir le pape
fonctionner en personne (92).

Par ailleurs, on voit sans peine Ies avantages pratiques que
pouvaient presenter ces c arcus per gyrum - ou arcatures dans
l'abside :t au point de vue de la circulation et de la place it mettre
it la disposition d'un clerge nombreux que l'eveque n'aurait ja-
mais pu leger dans un de ces petits eheeurs (ou ahsides) tels que
nos vieilles basiliques en avaient pour ninsi dire, par un principe
d'architecture, jusque bien avant dans le moyen äge (92 bis).
Sous ce rapport, S.-E., notre eglise öpfscopale messine, ne faisait
pas exception, Pour les fideles ordinnires, les nefs de S.-E.
pouvaient suffire; voila pourquoi il n'est question nulle part d'un
agrandissement des autres parties de l'ediüee.

C'est done ainsi qu'il faut expliquer, croyons-nous, I'~uVTe de
saint Chrodegang, Cette explication vaut ausi pour les amenage-
ments que devait recevoir du möme eveque l'eglise Saint-Pierre-le-
Majeur, dont il sera question au numero 4. La situation de eette
eglise etait analogue it celle de S.-E. Suint-Pierre etait pour ainsi
dire I'eglise' paroissiale : avant la construction de la cathedrale
romane, on s'y reunissalt tres souvcnt. Pour les differents offices.
elle joue un röle exceptionnel. Qu'on consulte a ce sujet not re liste
stationaale : les stations qui s'y Caisaient au milieu du IX' slecle,

pröter Ies mämes expressions dans le sens d'un collat~ral on d'une galerie
semi-circulaire qui, sans ~trc en communication avec l'abside, en nuralt fait
le tour pour relier entre eux les bas-cötes derriere le sanctualre, parce
que, d'apres Eulart (op. eil., t. I, p. 145, HG), cette disposition ne semble
pas se rencontrer dans les Gaules avnnt I'öpoque carolingienne tout au
plus. - Enfln, Holtzinger (op. ett.; p. 81, note 4) propose de tradulre
c gyrus » par c abslde », mais Je texte nuquel il renvoie comporte trl!s
probablement encore une autre Interprl!tatlon. Nous devons donc en faire
abstraction.

(92) Dans· cette I!glise, qui servnit souvent nux grnndes cl!rl!monles pa-
pales, les femmes (s~paratlon des sexes I) oeeupaicnt une piece derriere
I'abside percl!e ou le trone pontifical et gcnaicnt plus d'une fois le pape
orfle!anU avee ses eleres : voir DucHEsNB, Le Liber Pontificalis, t. 11, p. 60.
Le fait auquel l'auteur eontemporaln Cait allusion, ,'cst pass~ 50 an, il
peine aprb saint Chrode-gang. DIl reste, cette ~glise D'~tait pas la seul.,
a Rome ayant une abside c pcrcc!e ». - Falsons encore UDe rcmarque.
Dans sa Vie de s. Chroclegang, Jean de Gorze se ba5e sur Paul Diacre pour
faire connaitre I'reuvre de I'ev~que II Metz. Par anticipation, - it ne revie n
plus sur la cathedrale dans la suite - n place ces amenagements au corn.
mencement du pontlflcat de son hl!ros (n. 21); de m~me, I'etablissement de
la vie commune dans le cloUre (n. 22) qu'lI ne devalt achever que plus
tard; au ml\me endroit, il fnlt dl!jlt allusion II la reforme du chant.

(92 bi,) En effet, c'est par eette pu'tle de I'Miftoe que le clergl! pouvait
dcsormais entrer dans Je sanctuaire et en sortir laissant alnsl les antres
eDtr~es aux ftd~les qui y venalent assister aux offt~ et en restant 00'IIl.
pl~~ment üparl!, eom.me le voulait la R~gle. Celte observation vaut ~gale-
ment pour Salnt-Pierre-Ie-Majeur. - Par ailicurs n faudralt dire c d'un
clerge tres nombreux », puisque Jean de Gone' nous rapporte de saint
Chrodegnng: c clerum undecumque Iocorum eollectum adunavlt et ad
1nstar camobll vivere Inrra elnustrorum septa fecit ~ ; M. G., t. x, p. 564.
D.22.
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panni elIes Ies plus importantes, depassent du double celIes qui
avaient lieu a la cathedrale, et comme le clerge prenait part a ces
offices liturgiques, le choeur (ou I'abside) de cette eglise exigeait
des transformations pratiques analogues a ceIles auxquelles avait
ete soumis cclui de S.-E.

On objectera, sans doute, a ce que nous venons de dire sur
Chrodegang, le passage de sa Vie par Jean, abbe de Gorze, qui ecri-
vant 200 ans plus tard et parlant de I'reuvre du pontife, dit que
Chrodegang a mis la derniere main au renouvellement de S.-E.

En effet, recemment encore, on a conelu de ce texte que l'e ora-
toire ~ de 451 avail deja ele e renouvele ~. c'est-a-dire remplacä
par un edifice beaucoup plus grand (par la construction de Vil-
ie us et de Pierre) (\J3). C'est possible. mais est-cc probable? lei
encore on peut dire que la conclusion ne s'Impose nullement. Nous
avons vu plus haut comment l'eveque VilIicus a e renouvele ~ S.-E.
On ne serait done pas oblige de prendre ce terme dans le sens
d'une reconstruction complete. - Ensuile, OU est done dans le
texte de Jean de Gorze la moindre allusion a des travaux anterieurs
executes par des predeeesseurs de Chrod~gang: n n:est questio~
que de lui seul et de son eeuvre. - Or Dieu, dit le biographe, IUl
fit la faveur (par un episcopat assez long ou autrement encore)
qu'Il put terminer n?n seulemen.t Ies ~hangements ou amenag~:
ments qu'il devait faire a son egllse öptscopale, en adaptant aUSSl
l"edifice matertel aux changements qu'il avait inlroduits au point
de vue du chant, de la liturgie cl de la discipline du elerge, mais
encore achcver la construction du cloltre et parfaire ainsi l"reuvre
de reforme introduite a S.-E. : c Deus annuit, ut sanctl Stephani
supremo renovandi manus imponeretur ... ut claustro finis cons-
tructionis daretur ~ (93 bis). - Voilä le sens tres simple, tres na-
turel de ce passage: contentons-nous-en cl ne lisons pas entre les
lignes ce qui ne s'y trouve pas.

5. Arrivons a Sigebert de Gembloux, qui attribue a J'cveque
Thierry I (9U5-984) la destruction de 1'« oratoire ~ de S.-E. et la
construction d'un edifice entierement nouveau. Voici ce qu'il
dit (94) :

(03) Annuaire, t. XXXIV, 1{)Z:;, p. 25.
(93 bis) M. 0 .. t. It, p. 564.
(94) M. G., t. IV, p. 466: MIGNE, P. I.. t. 160, col. 698, 699 : 'M Imprimis

maior ecclesia pretiosi prothomartyris Stephanl magnlficentiae elus testis
occurit, quam vetustate sui ruinam periculosam minltantem dccenter •
fundamento reparavit. Stabat ilIo adhuc tempore mud antiquae reverentiae
oratorium, servanl thesaurum. quod gemmas vincit et aurum scilicet san-
guinis prothomllrtyrls pignus pret!osu.m ... Stabat adhue, ut dixi, quamvis
longaeva vetustate convulsum 5imlle lam cadent! immo pene iam Japsu-
rum. Sed quamvis ruioa videbatur lntentare pe;ieulum, tarnen prasentla
suI anUquum eredebatur repraesentare praesidium. Caeterum praesul. .. non
timuit illud evertere funditus, quamvis animos et oeulos ofrenderit plu-
rium, quasi qui tulisset de medio evidens divinae propitiatlonls indicium
et praesens meritorum prothomartyria testimonium. Exaedi5catam igitur
aeeelesiam libcraliter aecclesiastieis orn.mentls honoravlt; etc.
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Dans le paragraphe 5 de sa c Vita Deoderlei 1 , intitule ; De 10

demolition de Paneietute eglise et de la construction de la nou-
velle, I'ecolätre de Saint-Vincent nous affirme de la fa~on la plus
formelle que c'est surtout la grande egIise (- S.-E.) qui rend te-
moignage de la magnificence de son heros. L'ancienne egllse, d'a-
pres IUI 1'« oratoire » de S.-E., preservee seule de la destruction
generale en 451, venerable par sa haute antlqulte et par le precieux
tresor qu'elle gardait toujours, menaeait ruine par suite de ve-
tuste, Ce c temple » etait dans un tel etat de. delahrement que
l'evöque n'hesita pas a prendre une mesure radicale : il le demo-
lit de fond en comble, jusque dans ses fondations « non timuit
illud eoeriere [unditus » - aussi n'en a-t-on jamais trouvö la
moindre trace lors des differents travaux executes dans l'ediflce
actuel - pour clever une egllse nouvelle. Beaucoup de ceux, con-
tinue l'auteur, qui en eurent connaissance, s'en offusquerent, s'en
scandallserent, comme si par la disparilion du vieux sanctuaire
on avait enleve aussi le signe palpable de la divine miserlcorde
envers les Messins et la preuve toujours presente de I'efftcaclte
des merites du premier martyr. L'eglise Cut construite; l'eveque
n'oublia pas de }'enrichir de toutes sortes d'ornements.

Ce temoignage est aussi explicite que categorlque. Pour l'in-
firmer, on ne pourra pas dire que l'auteur ne eonnaissait pas la
veritc. Sejournant pendant environ 20 ans a l'abbaye de Salnt-Vin-
cent, qui par la volonte de son fondateur etait tres unie it la cathe-
drale, et vivant it une epoque peu eloignee de l'cvenement qu'il
raeonte - il ecrit peu apres 1050 - il etait plus it möme que
d'autres de connaitre les faits. Du reste, il suffit de parcourir sa
c Vita Deoderlei 1 :. pour voir qu'il a largement eu recours aux
documents originaux, soit qu'illes cite en enlier, soit qu'illes re-
sume, soit qu'il Ies utilise d'une autre maniE~re. Du reste, Si ~ebert
est connu comme historien tres serieux: il nous a laisse plus
d'un ouvrage.

Ceux qui ont recuse son temoignage (94 bis) ont dit qu'on ne
peut pas « admettre qu'un simp7e oratoire (quod es~ probandum I)
eomme celui du ve siecle ait pu, dans son exigUItc, prendre le
caraet~re de basilique et d'cgIise cathedrale que .Ies docu~e~ts
des VOle et xe sicc1es assignent it l'cglise Saint-EtIenne qUI eXlS-
tait alors .•

11est evident que dans cet argument il y a une premisse qui
n'est ·pas prouvee : en 451, S.-E. etait un oratoire dans le sens
strict du mot. Or nous avons vu ce qu'il faut pens er de eette hypo-
these. Prost, qui a le premier conteste I'autorite de Sigebert dans
la question que nous traitons iel, ajoute qu'il n'a en faveur de
son opinion « a invoquer aucune preuve positive J) (95). L'aveu
est a noter. Ceux qui depuis I'ont suivi n'en ont pas davantage.
(94bis) Prost, Kraus, Wolfram et d'autre. qui s'appuyent sur Prosl:

cfr. Annuaire, t. XXXIV, 1925, p. 23.
(V5) PJ\OIT. La CatUdral~, p. 1).2.
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On ne pourra pas non plus invoquer rage de S.-E., comme
nous l'avons rnontre plus haut. Nous avons nommö plus haut des
~gIi~es qU,i, constru.ites au VIe siede, ont dure jusqu'au XV~, me-
me jusqu au xrx8 siecle.
Il ne reste done plus qu'une echappatoire : Sigebert de Gem-

bIoux n'a pas dit Ja ,·erilc. Ou hien il s'est trompö Iui-merne, vou-
Iant a tout prix reI ever son heres, ou bien iI a He victime de son
entourage qul, par erreur ou avec intention, a attribue it la cathe-
dralc d'alors UD recit Iegendaire qui ne se rapportait qu'ä I'ora-
toire de 451.

Est-ce admissible? Est-ce probable?

6. Enfin, it nous reste it apprecler un dernier argument. Dans
ee que I'on a appele le plus ancien martyrologe de Metz, qui est
anterleur ä 875, on mentionne au 25 septembre la dedicace de S.-
E. : cc VII. Kal, Oct .•• lIlettis dedicatio ecclesie senioris sancti ste-
phani ~ (96). La c senior ecclesla ~ est la cathedrale, done S.-E.

De quel edifice s'agit-iI?
La reponse n'es~ pas facile. Absolument p.arl:mt. la notice mar-

tyrologique pourrait se rapporter it la premiere egllse S.-E. Cette
hypothese ne se heurte~ait it aucune difficulte serteuse ni a~ ~oint
de vue du rite de la dedicace comme teile en usage des le IV siecle
tant en Orient qu'en Oecident, ni au point de vue de la celebration
de I'anniversaire (97).

Ou bien se rapporte-t-elle, eomme on I'a afflrmö recernment,
a la cathedrale amenagee et embelIie par Chrodegang? (98) Nous
aussi, nous serions pour l'afflmative, mais nous doutons que pour
des travaux dans le genre de ceux qu'a fail executer cet evöque,
11ait fallu proceder a la dedicace de l'eglise toute entiere, Ce qui
s'imposait tout au plus dans ces circonstances, c'etait la conse-
cration de I'abside avec son nouvel autel. C'est ce qui tres proba-
blement eu lieu (98 bis).

Par aiUeurs, le meme martyrologe nous rapporte la dedicacede Saint-Pierre-Ie-l\(ajeur. anterleur a Chrodegang, mais amenage
par lui comme S.-E.; puis ceIle de Saint-Gorgon qui doit peut-
elre (1) son origine a cet eveque; ceIIe de Sainte-Marie-des-1tlar.

(96) C'est le mnnuscrit de Berne 289, publi~ par les Bollanifistes. AA. SS.
Oct. {. XIII, 1893, qui renrerme cette notice. Voir sur ce manuserit, Reoue
ecclc!aiast{qQe de Metz, t. XIlI, 1902, p. 183 sqq., 258 sqq., 305 sqq. - Quant
aa terme •• enior eoc1~"a ., voir Duc.uf(~-FA.VRB, Glossarium, art. senior
eodsesia.
(97) Voir STreFENHOPEn, Die Geschichte der Kirchenweihe vom 1.-7. Jahr.

hundert, Munich. 1909, p. 39 IIqq.
(98) Revue eccU,ia,tiqufJ, 1. CoO p. 306. - M. Reumont s'exprime en Msit'Jlnt

(c peut~tre :.). Dans l'Annuaire, t. XXXIV, 1925, p. 76, on l'affirme tres catCgo-
goriquement.
(98 bis) Voir un cas assez semblnble arrive moins de 100 ans apr~s dans

}'igUse da Mans sous l'~veque Aldric, dont on connatt dc\jA les rapports avec
},fetz; MIGNS, P. I., t. 113, col. S5.
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tyrs, etc ..., qui est du vue, au plus tard du vme siecle, dont les
deux premieres ont facilement pu etre consacress par lui (99).

Une double conclusion se dögage des considerations qui pre-
cedent:

10 Les donnees gencralement adrnises aujourd'hu] pour I'his-
toire de notre eathedrala dans les six premiers siecles de son
existence sont loin d'etre aussl süres qu'on a voulu le croire.

2' Il semble bien qu'on peut dire, avec au moins autant de
prohabillte, ce qui suit :

Vu le titulaire et Ies rellques dont elle se glorifiait de tres
bonne heure, Ja premiere egllse de Metz dediee a Saint Etienne
doit se rattaoher a l'invention de son corps, en 415.

De dimensions suffisamment graudes et assez facile a deren-
dre pour des causes que nous ne pouvons plus determiner avec
certitude, Saint Etienne resista a l'assaut des Huns en 451 et
devint (prcsque) aussitöt apres eglise episcopnle.

Des reparations apparemment plus importantes devinrent
necessalres dans le demier tiers du ::Vle! siecle; l'archidiacre Mac-
taricus, aIors en fonction, s'y est particulierement interesse.

Afin de l'adapter au but qu'il s'etait propose, en retablissant
la vie commune, l'evöque Chrodegang (742-766) remania entiere-
ment l'ahside ou le cheeur, le meuhla et l'orna en consequence;
par la construction du cloitre adjacent, il completa son ceuvre
de reforms.

L'untique sanctuaire, embelli et enrichi par les eveques
Advence (858-875) et Rohert (883-917). dut enfin ceder sa place
a une construction entiercment neuve sous l'eveque bätisseur
Thierry I (9G:l-981) et son deuxiemc successeur Thierry 11
(1006-1047) (100).

N° 2. SAINT-MARCEL.

Denominattcn«, - S. Marcellus ; ms, 329 f. 5 VO (xr' stecle) ; ms. 82,
l. 93; DORVAUX, op, cit., p. to, (a, 1306). ~ S. Marcellus (trans) ultra
MuscUam (1), BihI. Nat., ms. 268, f. 153. - Ecclesia s. l\farcelli ultra Mo-
sam(!), ultra MoscIlam: DORVAUX, op. eil., p. 46 (xv" sieeIe) et p. 154
(a. 1607). - S. l\Iarcellus in suburbio civitatis: BANED., op. eit., t. JIJ,
pr. J>. 133 (a. 1177 n. st. 1178) (efr. infra). - S. Marsellus: Documents,
t. I, p.84, (a. 1308). - S. .Marecl, S. Mercel: WICIJMANN, op. eil., 1. IV.
p. 118, etc.. - S. MarcelIe: plan de la villc, d'aprcs MERlAN, n. 37

(99) Revile eoolhiastique, I. c., P. WS, S06.
(lOO) Sur ccttc cathedrale rom:lne,vo!r J. EnNsT-'VElS, Der Theodorich-

Bau des Metzer Domes und sein Umbau im 13. Jahrhundert, dans Elsmut-
Lothringisches JahrlJUch, t. VI, p. 151-176 (avec planches et figures dans
le texte) Nous reviendrons sur cet interessant travail, en y faisant Jell quel-
ques r~servcs qu'il eomporle.

(1) La forme « Musella M - aa lieu de • M0gella • _ correspon'dl It la
prononeintion Indigene du terme franl;ais eMuzelle, Muselle :t, qui se ren-
conilre frequemmenl dans les anciens textes. _ La MoscHe dont. il est ques-
tion ici est rette partie du Oeu\'e qui passe par la viIle et correspond II la •
SeilIe du ct1t6est.
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(KRAUS, op, cit., t. Ill, pl, VIII); etc. - S. Maircel : HUSSON, op. clt .•
p. 251 (a. 1510); p. 191 (a. 1494).

Le titulaire est le martyr saint 1tlarcel, mis it mort it Chalon-sur-
Saöne, sous Marc-Aurele, en 177; sa fete est mention nee au 4 sep-
ternbretz).

I- Emplacement. - D'apres le plan de la viIle de 1738 (3),
l'cglise S.-1\-1.etait situee a I'extremite ou vis-a-vis de la rue de la
Haye, dans I'angle nord forme par la rue du Pont-Saint-Marcel
(n" 7 bis) cl la rue Saint-Marcel (n° 28). Pres de I'eglise, derriere
le chceur, il y avait un abreuvoir, Du cote oppose, mais un pell
plus loin, vers le sud-ouest, se trouvait la porte du Pont-des-Morts
(4), precedee d'une place et, tout pres, une grange ou depöt de
I'artillerie municipale. Cette partie ou coin de I'ile fut peuplee
d'autres etablissements religieux. Un atour (= ordonnance mu-
nicipale) de 1304 privant les ordres religieux du droit d'heriter
nomme entre autres « les Grant-Pucelles en la vigne St-Marcel »
et eIes' PuceIles de ilances au coste Saint-Marcel :. (5).

2" Histoire. - Jusqu'ici le plus ancien document mentionnant
notre eglise etait une charte de 944-45, par laquelle I'evöque Adal-
heron I (929-962) confirme entre autres biensde l' abbaye de Sainte-
Glossinde une vigne situee prös de Saint-Marcel (6). II n'est done
pas exact de dire que ce sont les moines de Saint-Vincent qui l'ont
Iondee vers le milieu du X· siede. Anterieure ü Saint-Vincent
(Iondee en 968), elle a dü servir d'abord aux cultivateurs et aux
vignerons de la partie sud de l'ile forrnee par la Moselle, plus tard
aussi nux domestiques de l'abbaye. - 'I'outefols,: S.-1\1.ne tarda
pas a passer sous la dependance complete de Saint-Vincent. Une
buHe d'AIexandre III du 4 fcvrier 1177 (n. st. 1178) confirme I'ab,
baye dans sa possesion (7). Elle en etait, du reste, fort peu öloi-
gnee : ce qui a fait dire a I'evöque Bertram (1180-1212) dans une
charte du 21 novembre 1181, qu'elle se trouvait « ante porttun
oestram - devant la porte du couvent » (8). Dans une charte du

(2) Voir Martyrologe romain, Ceremonial de la cathedrale (calendrier et
texte), ms. 82, f. 138 r.

Sur cette c!glise, voir DmuDoNNE,Memoires sur Metz, t. III (ms. 153, vers
1770), p. 34-36);t. IV (ms. 160), p. 20, 21 (le patron).

(3) Ce plan est) conserv!! b. la Bibliotheque municipale. Voir aussi KRAUS,

op. cit., pi. VlI. - On aper~oit egalement l'eglise S.-M. sur la c Vue de la
VilCe _ par Dupre! de Rctonfey, de 1772, conserve! au Musce de Metz.
(4) HUGUENJN. op. cit., p. 698 (a. 1515) et p. 483 (a. 1(88).
(5) DtNtn., op. cit., t. Ill, pr. p. 266.
(6) Voir WOLFRAM, Die Urkunde Ludwigs de, Deutschen./ür das Glossinden.

klo~ter in "letz, dans Mitteilungen des Instituts für österreichische Ge-
schichtsforschung, t. Xl, Innsbruck, 1890, fase. 1, p. 1-17. Ce diplome est
date! du 25 novembre 875. L'auteur y discute son authenticiM, et, a c~te
occasion, il parle aussi (p. 17-19) de la charte d'Adalbcron I, publice incom-
pl~tement par CALMET, op. cif., t. 11, 2 Mit .. pr col. cell, oil de fait il est
question d'une vigne prcs Saint-Marcel. efr. aussi Annuaire, t. Ill, 1891,
'p.174, nO 7; t. XXltU, 1923, p. 127, nO 31

(7J BtNtD., op. c~t•• t. JII, pr. p. 133:
(8) DtNtD., ap. elt., t. Ill, pr. p. 140.
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möme eveque, datee de 1190, par laquelle il donne a la colleglale
de Saint-Thiebaut le poids de la Iaine, de la bourre et du chanvre,
le pretre desservant S.-M. ne figure pas parml les « presbyteri pa-
rochiales :. ou cures qui ont appose leur signature a cette piece.
On peut done admettre qu'ä cette date notre egltse n'etait pas en-
core paroisse. Elle l'etait certainement quand vers le milieu du
XIII· siecle (v. 1235) c l'tle de la Moselle » füt englobee dans l'en-
ceinte elargie de la ville (8 bis). - Ajoutons que l'öglise recut un
nouveau clocher en 1510 et qu'en 1515 on y fit des travaux consi-
derables (9). Le Musee de Metz gardait une statuette de saint
Pierre detachee de l'ancien portail (10).

N° 3. SAINT-VINCENT.

Denominati()ns. - S. Vincentius : BibI. Nat., ms. 268, r. 153 (vers
850); ms. 329, r. 6 vo (xr' siecle}; ms. 82, r. 93r. etc., etc. - Crenobium
s. Vincentii l\Iettensis insulae: HUGUES DB FLAvlGNY, Chronrcon, I. II,
c. 10 ; 1thGNE, P. I., t. 154, col. 214. - Crenobium s. Vincentii et orato-
rium s. Vincentii: ALPERTUS, De episcop, Metens.; ~hGNE, P.l., t. 140,
col, 448, 449 ; M. G., t. IV, p, 699. - Saint-Vincens, S. Vincent, S. Vi-
cent, S. Vinsant, S. Vansant : 'VICIIMANN, op. clt., t. Ill, p. 586; t. IV,
p. 126.

Le titulaire est le celebre diacre martyr de Saragosse, mort it Va-
lence, vers 304 ; feie: 22 janvier. On y venemit encore un autre saint
du memo nom, eveque et martyr Gt), qui figure egalemcnt dans plu-
sieurs de nos anciens calendriers,

to Emplacement. - S.-V. a probablement toujours occupe la
möme place sur l'ile de la Moselle, alors en dehors de la ville (12).

2" Hisioire. - Les commencements de la grande abbaye- dont
l'histoire est encore a ecrtre, sont rapportes dans la Vie de Thier-
ry I par Sig_ebert de Gembloux, L'auteur nous dit que les Ionde-
ments en furent [etes c ex nouo s en 968; deux ans apres, elle re-
~ut certaines imrnunites du pape alors rögnant: I'eveque lui ac-
corda en outre toutes sortes de revenus et lui procura beau coup
de reliques. L'architecte du 'nouveau bätiment etait le moine Odil-

(8 bis) A relever une Indication restöe Inapereue jusqu'ici: en 1244, le
elos de Saint-Mareel est encore ä c defuers 10 mur ~, tandi, que c li abale
(de Saint-Vincent) est enclose dedans les murs ~, en 80ftt 1226 ; voir BibI.
Nation .. ms. lat. 10023 <Cartulaire de S. Vincent) I. 42 va. et f. 47 r. -
D'aulrcs Inclicatlons dans Annuaire, t. XXI, 1909, 1 p., P. 70.

(!l, 1!t;uuENIN. c~, cit" p. 659 (a. 1510); p. 6!)6 (a. 1515).
(10) loUmoirt>sde rAcad.!mie de Metz, 1836-1837, p. 59.
(11) Sur le rJi";;re espagnoI voir la r~cente etude de LoUIS DE LACGER,Saint

Vincent de Sara!Jo~se, parue dans la Revue d'histoire ch rEglise de France
n" de juillct 1927 (et tirage it partl). L'auteur montre que d~s le ve siecle'
son culte c!t8it universe}; le § 3 de sa seconde partie s'occupe. de ]a tran~
]ation de son corps de Cortonc (en Italic) A Metz, par Thierry I, en 969
La manl~re dont ]e:f rcllquClS sont arrivc!es d'Espagne A Cortone est passa-
blement louche. On peut ~ demander en lisant cc11te brochure dons quelle
rnesul'O cclles qu'OTl "c'nhe it Saint_Vincent sont authentlques.

(12) Voir la earte de \VlcnUlANN dans l'Annuaire, t. )(Xl, 1909, pI. 1. _
err. aussi plu5 baut. note 7:.,
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bert de Gorze (12 bis). Une premiere consecration de deux autels
eut lien le G aoüt 972. Le maitre-autel dedie au levite espagnol,
don~ Thierry s'etait procure le corps (?) lors de son voyage en
Italie, fut consacrö en 1030, sous l'abbe Heribert (13).

Ici se präsente une difflculte resultant du fait que notre texte
liturgique de Paris marque deja pour le milieu du IX· siecle une
eglise sous le vocable du diacre espagnol qul, a juger d'apres la
suite des stations enumerees dans le Lectionnaire et le ceremonial
de la cathedrale, occupait le rnäme emplacement que celle de
I'evöque Thierry dont Sigebert dit qu'il I'avait construite ,~ ex no-
vo », tandis que I'empereur Othon 11(973-983) affirme qu 11 en est
le premier fondateur (14).

La conclusion qui s'impos~ est celle-ci : A Metz, le culte de
saint Vincent est anterieur it l'evcque Thierry. Avant cet evöque,
on voyait dans l'ile de. la Moselle un sanctuaire sous son vocable.

En eff'et l'histoirc nous apprend que le saint diacre etait uni-
verseIlemc~t con nu et venere des re V· siecle, Les eglises elevees
en son honneur se multiplicrent rapidement. Citons seulement
deux exemples.

Plus de 100 ans avant Thierry, un monastere sur le Vulturne,
prös de Capoue, portait son nom, et le siege de Bergamo le venö-
rait deja ä cette epoque comme son patron. - Vers 850, nous
trouvons au Mans une basillque, une abbaye qui lui est dediee et
qui est bien anterieure it I'episcopat de saint Aldric (+ 856) (15).

(12 bis) Odilberl est connu par le Carlulaire de Gorze, 11 y figure d'abord
comme prövöt de I'nbbaye en !l60 (p, 202), ensuitc eomrne abbe de 977 a
9116 (p. 208, 20!l, 212, 216). C'est un des tres rares archltectes de cette
c!poque rcculöe dont le nom est connu

(1:J()Tous ces details sont tires de Slgcbert de Gembdoux ; voir sa l'ita
Deoderlei 1, dans M. G.• t. 'IV, p. 470 sq. et ~hGNE, P. I., t. 160, col. 706 sqq.

L'eglise actuelle fut commencce en 1248 ; la pose de la premiere pierre
eull lieu le lcndemain de. la Saint-~icolas' (Annates s. Vincentii, M. G., t. lu,
p. 1(iO). L'ahLe Wnrin, auteur de- la n()Uvelle construction, mourut en 1251,
mais d'aprcs une- note du necrologe de l'nhbaye (a la date du· 4 octobre)
l'eglise eta it alors en grande part~e achevee. ToutcCois, la consecration ne
a'en fit - ce n'est pas le seul cas d'un parcH retard - qu'en 1376 sous
l'ev8que Thierry Bayer de ßoppart (1:,ü5-13S6); efr. PIlII.I[,P~ 1H: V!GNtmLLKS

op. cit., t. 11, p. iD.
(14) DipIOme de 983: Ipse (=Thierry I) cum Ilcentia et consensu bea-

tae mcmoriac genitoris nostri Ottonis ... primull! aedificate crepit; CALMET,

op. cit., t. I, pr. col. 3n; MIG~m, 1'. I., t. 160, col. 722; ~I. G., t. IV, p. 481.
~15) ~olr LACGlm,op. cit., 'p. 31' el ?lhG~E, P. 1., t. 166, col. 713, pour

Salnt-\ mccnt-sur-Vulturne et I\hGNE, P. I., t. 115, col. 39, pour Le Mans.
L'nutre saint homonyme figure egalement dans nos- calendriers. Void,

par excmple, ce qu'on lit <lans le martyrologe de. Sainl-Sauveur (ms. 4-1,
XIV" siedc): VIII. Id. Jun. Ipso die, natalis sancti vineentii episcopi et mor-
tyris, de menia (I), eh'Hate italic, cuius sacra ossa ad monasterium sanct!
Villcentii. pie mcmorie ueodcrieo (·Iusuem loci construetore translata sunt.
-:- IV. ~1)1l •• Jul. Eodem die, translatio sanctorulll martyrUl~ proti et lacinti,
Vtnccntil eplscopi et -imrniatis (!), quos dOßlnus dcodericus... episcopus
transtulit; positique iacent in loco, qui dicitur od sanctum vineentium,
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Sigebert de Gembloux passe sous silence cette premiere eglise pour
des motifs qui ne nous sont pas connus, comme il le fait pour le
sanctuaire Fonsacre a saint Martin (de Tours), qui a precede la
grande abbaye au pied du Saint-Quentin (voir « Saint-Martin »,
n" 23).

S.-V. Cut erige en paroisse en 1791 et 1803.

N° 4. SAINT-PIERRE-LE-MuEUR - c S.-P. INFRA EPISCOPIUM ).

Denominations. - Sanctus Petrus: Regula Chrodegangi, ~. 24
(vers 750); ms. 82,: r. 51 (a. 1l~5, re~p.1246)~ etc. - S. Petrus infra
episcopio( n, S. Petrus infra eprscoprum : BibI. Nat., ms. 268, f. 153
(v. 850). - S. Petrus (infra ·dom.um): PROST, op, cit., p. 29 ~qq. -
S. Petrus ~Ietensis: DORVAUX,Pouilles, p. 8 (a. 13(0). - Ecclesia be~ti
Petri (~Iellis): Gesta episc, Met., M. G., t. x, p, 543 ; CALMET, op, cü.,
t. I, pr, col. 64 (v. 1130). - Ecclesia beati Petri malor : P. DIACONUS,
op, cit., M. G. t. 11, p. 266; CALMET,op, cit., t. I, pr. col. 60 ; Codex Ber-
nensis 2SlJ, a la date du 16 des eulendes de deccmbre : c dedieatio
eecIesiae maioris bcati Petri apostoli l\1cttinensis (!) infra eplscopio
(avant 875) '.- Basilica saneti Petri, quae maior appellatur: Vita
Chrodegangi, c. 21; 1\1. G., t. x, p. 564 (vers 950). - S. Petrus maior :
ms.82, f. 8; deux chartes de Bertram de 1184 et 1185, dans Annuaire,
t. v, 1, p. 71, nO' 34 el 39. - S. Petrus maior infra domum: chartes de
1192 et 1245; BENED., op, cit., t. Ill, pr. p. 152; PROST, op, cit., p, 65 (66)
no le 1; Ma.rtyrologe de la cathedrole, Mnunrssn, op, cit., p. 126; BENED.,
op, cit., t. I, p. 387. - Malor doruus s. Petri (ibid.). - S. Petrus ad
vuItus, S. Petrus ad imagines: Reichsland, p. 663 (a. 1245); PROST,
op. cit., p. 31, 12lJ (a. 130U, 1333); ])OHVAUX,op. cit., p. 41, 70, 71, 78
(16 5.) ; p. 157 (n, 1607).

Sainet-Pierre: IIUSSON, op. cit., p. 214 (a. 1498), 294 (a. 1515); PHIL.
DE VIGNEULLES,op. cit., t. It p. 35 cl ailleurs. - S. Pierre de Mets: PIU-
LIPPB DE VIGNEULLES,op. cit., t. I, p. 227.- S. Pierre devanl la grande
£glise de l\Ietz (ibid.). - S. Pierre-devant-Ia-CathCdrale: dans plusieurs
atours de la ville rclatifs allx e!pcliOl1s un mnitre-cchevin : :ll1sLrasic,
t.}V, 1856, p. ~26, note 4. - S. Pierrc-Ic-Majour, li major: PROST, op.
ell., p. 128; Rei cbslalld, p. GG3. - S. Pierre a vouIt it vout a vous etc.;
az voult : WICUlIIANN,op. cif., t. Ill, p. 563 (XIII" sie'ele); pjWST, op. cit.,
p. 3!, 129, 376 (note explicative du nom), 126 (az voult, a. 1384). -
S:. Plerre-aux-Image~ (ou formes analogues, par corruption): xw-xvn'-
slecl.e, PnosT, op. Clt., p. 31, 129, etc. _ Le moustier sainet Pierre-~s-
Ym:uges; PIIILIl'P& Dß Vrmi;iULI.I\S, 01'. cif., t, 11. p. 55; HUSSON, op. Clt.,
p. 73 (a. 1438). - S. Pierre-l'Enfarinc(cfr. infra). - S. Pierre-aux-Hom-
mages:?) (efr. infrll).

Les deux additions topographiques: cinfra cpiscopio (episco-
piuml» (16) et «infra domum:. (=ä lintcrieur de l'eveche ou de la de-
meurc cpiscopale) indiquent l'emplaeement de l'cglise en dedans de

quem ipse sub r('~uta beaU bcnedicti a fundamentis construxlt. _ De
ml!mc encore: XI. KI. septembris. Eodcm die metis natalls sancti vincentif
martiris atque pontiflcis.

Sa translation p:lr Thierry nous est nttcste par SIGEBERT, Vita Deoderici 1,
Q. 16; ~hGNE, P. 1., t. 160; eol. 714; M. G., t. IV, p, 475 sq.

(16) Episcopium a la meme signification que le tenne franljab I!vl!ch4!,
c'est-Ä-dire rnnison epIscopale et diocese, p. ex. dans la Vita loannill Abb.
GOTZ., e. 38; !lhONB, 1'. I., t. 137, col. 260 et dans In lettre de GOlluS (mort
en 58i) II l'cvequc Pierre de ?retz: M. G.. Epp .. t. Ill, p. 135; M. G., t. IV,
p.347.
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J'enceinte de la maison de l'eveque. - L'cpilhcte S. Petrus maior nous
est expliquee par I'abbe Jean de Gorze : Ideo maior appelatur, quia
in lod8~ ~Iaustro h~be~ur ecclesia eidern (principi apostolorum) sa-
IratBmmOrIS et vetustioris manus(17). - Quant a ceIle de S. Picrre-aux-
Images, les Benedletins la font dörfver de S.-Pierre-Majeur, li majeur,
li majour, etc.: faisant un seul mat des deux derniers, on aura voulu
Jes rendre en meiIJeur franeais en disant: Saint-Pierre-aux-Images.
M. PROST (op. cit., p. 129) est moins categortque : c Toutes les autres
formes (=S.-Pierre-nux-Images, ä voult, etc.), si eIles ne viennent pas
du vieux Irancals: S.-Pierre-li-major, precedent de I'Idee toutc diffe-
rente d'une image, rendue par le mol voult, vult us, qui pourrail elre
J'image du Christ, par exemple(18).

Cette explication trouve, selon nous, un confirmat ur dans le fait
qu'Il y avait a S.-Pierre un auteI avec un grand crucifix et, peut-etre
aussi, dans le cas analogue du Beni-Voult it Saint-Picrre-aux-No-
nains (19). - Meurlsse et d'autres ont voulu voir dans I'epithete c au:c
images ~ une corruption de I'epithete c aux hommages ~, choisie pour
rappeler qu'ä In place occupee par I'eglise c on rendait les homrnages
ri qu'on payait le tribut que les Romains levaient sur cette provlnce s ,
_ Chabert dit que c'est c parce que c'etait sur un autel (mentlonne
Bussi par Meurlsse et Philip~e de Vigneulles) que Ies possesseurs des
fiefs relevant, soit de la cathedrale, soit des abbes de Metz, y venaient
faire acte de foi et hommage. (20)

10 Emplacement. - L'eglise S.-P. etait situee, d'apres le plan
de 1738, entre la chapelIe de Notre-Dame-Ia-Ronde,dont elle etait
separee plus tard par la chapeIle dite des Lorrains, et la place oc-
cupöe par I'aile droite de I'Hötel de ViIle actuel ; sa fa~ade etait
tournee vers la cathedrale (21).

2° Hisioire. - D'apres la legende (!) saint Clement en serait
le fondateur; de meme, de Saint-Picrre-Ie-Vicux.

L'cglise est anterieure ä saint Chrodegang; les amenagements
et embellissements que eet eveque y fit faire, d'apres Paul Diaere
et son biographe du X· sieeIe, rappellent Ies memes travaux exc-

(17) ",'ita Chrodegangi, c. 21; 1.£. G., t. x, p. 564.
CIS) BtN~D., op. eit., t. I, p. 388. - PROST, op. cit, p, 129; cfr, p, 376,

377 notes.
(19) Cfr. AUBRION, Journal, Metz, lSS7, p. 348; HUQUENIN, op. cit., p. 602

(a 1494). - HUGUENIN, op. cit., p. 4; PHILIPPB DB VIGNBULLES, op. cit., 11.J,
p. 225.

(20) MEURISSE, op. cif., p. 126. - ClUB EIlT, dans Austrasie, t. IV, 1856, p.
226, note 4· PHILIPPB DB VJGIIBULLES, op. cif., t. J, p. 35. - C'est III table
d"autel dont'il est questlion Clans P. DJACRB, op. eil., A propos de saint Auleur;
CALKET, op. eil., t. J, col. 56, 57. - Voir' aussi BALTUS, Annales, Mit. PAU1.US,
?letz, 1904, P. 285, 286 et KRAUS, op. eil., t. JIJ, p. 7~6, qui renvoie A un ou
deux cas analoguO$. _ Voir aussi un atourprescrlvant aux corps de m&
tiers une seule assemblee par an devant l'~glise S.-P. et decldant que tous
les gens de metiers payeront leur apprentissage ainsi que leur entree et
que le produit des amendes sera partagc par moitlc entre la haute justice
et les Trelze avec les maHres des m~tiers i arch. mun, ane., c. 123. -
Sur I'autel, voir la chronique dans Austra:;ie, t. Ill, 1856. p. 298.

(21) Voir le plan dans BtdD., op. cit., t. I, pI. xxv; PROST, op. cit._ pi'.
nO Vi KRAUS, op. cit~ pI. VII BOURGBAT':DoI\VAUX, Atlas historique ciu dio·
e~.e de Metz, Montfgny-Metz, 1907, pI. 11, nO 2 et pI. VI, nO 18 et 22.
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cutes it Saint-Etienne (22). La tradition, rapportee, entre autres,
par Ies Gesta episcop, Mett., par le Martyrolog e de la cathedrale
(au 16 novembre), par I'inscription du prevöt Richard <+ 28 oct.
1514) et par Philippe de Vigneulles, attribue la fondation it saint
Goeric, eVCque de Metz (629-643?) (23) : nous n'avons aucune
raison serieuse d'en contester Ia valeur.

Une charte de I'evöque Etienne de Bar, de 1130, nous apprend
qu'elle est collegiale et desservie par quatre chaneines et un prä-
vat (24). Un de ces derniers, Willermus (Guillaume), fonda en 1185
deux nouvelles prebendes et enrichit les anciennes. A la möme
date, le pape Ludus III Iui confirme la possession de I'eglise Saint-
Gorgon situöe tout it cöte (25). S.-P. est souvent nommee dans les
documents du moyen äge, - Negligee au XVII' siecle (26), son
etat de delabrement la fit eonvertir, dans Ies annees de 1701 it 1705
au plus tard, en un magasin de ble pour le service de la place :
c'est ce qui lui a valu la denomination de S.-P.-l'Enfarine. En 1712.
on construisit dans la nef des habitations pour les chantres de la
cathCdrale; le choeur fut provisoirement conserve et restaure: en
1754 et 1755 cut lieu la demolition complete (27).

Il est it not er que d'apres le texte de Paris, S.-P. sert d'cglise
stationnale neuf Iois, c'est-ä-dire aut ant de fois que Saint-Etienne
(quatre fois) et Sainte-Marie ou N.-D.-la-Ronde (cinq Iois) ensem-
ble; c'est dans cette eglise, comme nous l'avons deja fait observer,
que se tiennent les reunions les plus importantes. Nous en avons
donne plus haut l'expIication, en parlant de Saint-Etienne.

(22) Vita Chrodegangi, c. %1; M. G., t. x, p, 5{t4; P. D,ACONUS, op, cit.;
e.u..MET, op.'cif., t. I, pr. col. M; M. G., t. lI: P. 540, - Voir plus haut I'expl]»
cation, - 11 est A noter que pour Saint-Pierre Ies deux auteurs sl"Dlllent
en plus I'örectlon d'un ambon (== petite tribune ou chnire) serva~t aux
lectures liturgiques, BUX prOnes et, parfols aussi, aux chants et se rattacbant
generalem.ent au canc~l. Ils n'cn determinent pas la maUere, mais JIs rele-
vent sa rlche dccorahon en or et en argent: auro argentoque nobillsslme
decoratum. La presence d'un ambon qui ne figure pas dans les travaux:
de Chrodcgang 1I Saint-Etienne, semble confirmcr ce que nous avons dit plus
haut sur l'jmportance de cette eglise dans la vie paroissiale de ?letz.

(23) Gesta episcop. Meft., n· 50, dan!t &f. G., t. x, P. 539 o~ 534 (1{RA~S.
met P. 339): MEURISSR, op. eit., p. 126 (martyro!o!ft); PROS.,., op. Clt.,
p. 255 et KRAUS op. eit .. p. 717, (prev6t Rid,hard); PHILIPPB DE VlGNEULLES,
op. c.':., t. I, p. 35;· de m~me encore d'autres anciennes chroniques, par exemple,
dans CALMEr, op. eil .. t. ur col. C:SXIV•

.U) CCI'. les deux pi~ccs, arch. d~p. M09., H. 1501. Dans la premiere, on
appelle S.-P.: locum fi'acrum, dIvIDa revelatione fundatum, beaU Petri apos.
toH et multis aUorum sanetorum reUquiis Inslgnitum, evideniibu9 mira-
culorum argumentis autorizatumö D01\vAux,op. cif., p. 262 note 2. Sur Ja
fondation, voir la Chronique en vers dans CALMET, op. cif., t. 11, pr. col.
CXXllw'.

(2:) CCr. Annaaire, t. xv, 1903, p. 313.
~:';O) KnAvs. ap. cil~ p. 717. met: au :svm' si~ele.
(27) Cfr. r,\L':'US, op. cit .. p. 284 sqq.
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N° 5. SAINT-POLYEUCTE - SAINT-LIVIER.

Denominations. - 1. S. Polioctus : BibI. Nat., ms. 268 (v. 850). -
S. Polio ...•. :rns. de Berne 289 (avant 875). S. Polieuetus: ms. 329,
f. 7vo; ms. 82, cnlendrier; Petit cal-tulaire, dans PROST, Legendes, p. 486.
- S. Polieunetus: ms. 82, r. 93 •- S. Poliauetus: breviaire de 1325 (bi-
bIiotheque du Grand Seminaire). - S. Polieutus ou Polientus: ealen-
drier du missel de 1545 (ibid I,

S. Polucl et S. PoIIieulx: PHILIPPE DE VIGNEULLES, op, cit., t, I, p.78
et 216. - S. polyeuete : denomination plus recente,

Le titulaire est l'offieier bien connu de la tragedie de Pierre Cor-
neilIe mort martyr sous Dece (249-251), it Mclitene, en Armenie(28).
Le m'artyrologc romain met sa fCie au 13 fevrier; le to janvier est
Indique dans nos livres liturgiques messins: ms. 82 (culendrter et texte);
ms, de Berne 289; brevlaire de 1325; missel de 1545, etc.

2. Sanctus Livarius : ms. 82, f. 93, et toujours dans la suite. _
S. Leueir, S. Levier, S. Livier : WICJJMANN, op. cit., t. III, p.597; t. IV,
116 (xnr' slccle).- S. Levier: Guerre de Met:!. en 1324, edit, E. de Bou-
teiller, Paris, 1875, p. 110; PmLIPPE DB VIGNEULLES, Journal, ed.l\hcIIE_
LA."lT, Stuttgart, 1854, p. 241 •.

Le titulaire est le martyr messin bien connu. II est particuIie-
rement honorö le jour de la translation de ses rellques, 14 juillet (cfr,
Ceremonial de 16!)7, p. 223). Le ms. 82 (calondr ier et textej.Ie marty_
rologe de Salnt-Arnould, celui de Saint-Sa uveur (ms. 44, x IV' slecle), le
missel de 1545 d'uutres livres Iiturgiques encore fixcnt la date de sa
HUe (martvre)' all 7 des eulendes de decernbre (= 25 novrmbrc); de
meme, l'cglise de Strasbourg. D'autres livres liturgiques messins no
Je mentionnent pas, par exemple le martyrologe de Saint-Clement
(ms, 307, fin du XU" sieclc), le Ceremonial de Saint-Arnould (ms, 132
de 1240), le brevlaire de Saint-Symphorlen, de 1325 (29). '

1° Emplacement. - D'aprös Je plan de Metz de 1738, celui de
I'abhe de Tinscau et celui de Wahn, l'cglise etait situee dans Je
pate de maisons entre la place Croix-Outre-Moselle, la rue du Pon-
tilr~oy ~t Ja rue Saint-l\Iedard, et parallclement a ces rues: l'eglise
ctaIt orlCntee; elle avait trois entrees a la facade et une des deux
c~tes. Le cimeticre s'ctendait et le long du b;s-cöte gauche et der-
rIere le cha:'ur du cote est (30). On aper~oit notre eglise dans la
« Vlle de In Ville » par Dupre et Retonfcy, de 1772, conserve au
Musee de Metz.

2° lIisloire. - Comme beallcoup d'autres eglises, ceIle dont
nous parJons doit prohablclllcnt son origine a quclqlle (insigne)
relique qn'on avait obtenuc, a une occasion quelconque, mais nous
n'en aVOIlS aucune attestation positive.

(28) PAUL ALLARD, llisfoire des persecufions, t. Il, Paris, 1894, p. 433,
·U.Jö 111)7-639.

(29) D'nprh le Lcctlonnalre du XI siede (ms. 329, f.7 "0) et le Ccr~-
n:on~al dc In cllthMrale (ms. 82, f. !)J r), le martyr mcssin repose deja dans
1cgltse 11 laquelle 11' ne tardcra pas a donner SOD Dom. Dans le Lcction-
pah-e, on l'lnvoquc imniediatcment apres S. Polyeucle.

(30) Une partio cn avait 4!t~ cedee en 1796 ou 1797 au sicur Thiel, pro.
prletalre ~e la maisoD, place Oroi:t-outrc.lIfoselle n° 21, et t;onycrtic en un
jal'<1ln. (IUI od('puis lors a -nppnrtcnu 11 la su.sdite maison (Note ecritc de
)t. Tluel). - Sur Ja dcrouvert<e de tODU>es romaincs derriere l't\"lisc faite
en mars 1891. voir Annuaire, t. Ill, '1891, p. 418. 0 ,
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Par ailleurs, Gregolre de Tours nous apprend que ~?int ~o-
lioctus (!) ötait tres en honneur chez Ies Francs parce qu 11purus-
salt ceux qui manquaient it leur parole (31).

Jusqu'Ici, le plus ancien document qui nous attestalt son exis-
tence etait le Lectionnaire du Xl' siecle (cfr. plus haut). Dans le
Ceremonial de la cathedrale (de 1105, resp. 1~46). elle figure en-
core sous son premier nom (efr. plus ~aut): l\f~IS dan~ Ies deux ma-
nuscrits, on invoque deja le futur btula.l~e ImmMlate~ent it la
suite du premier. A partir du Xll" siecle, le premier nom
disparalt rapidement. Dans certaines chartes de cette öpoque, par
exempIe dans celle de I'eveque Bertra.m, de 1190, oü figure un
certain Simon comme cure de la paroisse, et dans les bans de
trefonds du XIII' slecle, on ne rencontre plus que celui de Saint-
Livier (32). Saint Polyeucte continue it figurer dans Ies calendriers
Iiturgiques it cote du nouveau titulaire (33).

La premiere mention de ce dernier (ainsi que celle d'un certain
övöque de Metz, du nom de Valerius) se trouve dans le Petit car-
tulaire de Saint-Arnould et se rapporte peut-etre it l'epoque de la
translation de ses rcliques par Thierry I (964-984) (34). La legende
qui se rattache it son nom est trop 'connue pour elre racontee ici.
Une autre question se rose : Dans quelle mesure ce c roman :.
a-t-il un fond historique?

A notre avis, saint Livier n'arien a faire ni avec le siege de
l\Ietz par Ies Huns en 451, ni avec leur marche retrograde apres
leur dcfaite dans les champs cataIauniques en la meine annee. Si
on veut en maintenir le caractäre historique, iI faudrait plutöt rat-
taoher ce personnage et son martyre a une de ees invasions hon-
greises dont la Lorraine a He affligce aux IX' et X· slecles. En se
retirant dans leurs foyers sur les bords du Danube ceux-ei au-
~aient en.route s~cri~c :i I~ur baine persccutrice le « ~oble cheva-
her meSS1ll >, faIt prlsonmer sous les murs de la viIle: ses restes

. a~raicnt ete deposes sur une hauteur prcs de Marsal, l'antique
V,CUS Marosallensium. Frappc des miracles op6res bientöt sur sa
tom be, l'cveque Thierry, assez credule et tres avide de reIiques,
voulant en enrichir sa chere fondation de Saint-Vincent, aurait
pro cede a leur translation. A Ja suite de nouveaux miracles, l'egIise
Saint-Polyeucte qui les re~ut aurait pris le nom du martyr, le
seul dont J'cglise de Metz puisse se glorifier.

(31) efr. GRI!G.Tun., Hist. Fr., 1. VII, c. 6 et De gloria martyrum, c. 103
(al. 102); ~hGNE, P. I., t. 71, col. 420 et 793 sq.; M. G.. Script. rer. Merow.,
t. I, p. 1, P. 294 et 555.

(32) err. BENED., op. cit., t. JIJ, pr. p. 150; WICHMANN, 1. c. (plus haul).
(33) Par exemple, ms. 4t (XIV-sl~cle) : 25 novemhre, r~te de saint Lfvier.
(34) Voir PROST, Les Ugendes. en particulicr p. 311, 325 sqq.; p. ~~'!~~~

le texte latiD: de la legende, - L'auteur du Petit carltulafro n'. P:~:s trlldi-
avant le milieu du xnr sieclc, mais 11 utilise dca documents e
tions plus anciens ;!An1l11ai,.e, t. XIII, 1901, p. 164.



46 DEüXltME PARTIE

Sans deute, tout cela peut paraltre passablement hypothetlque,
Toujours est-il que cette hypothese aurait le grand avantage d'ex-
pliquer d'une maniere plus satisCaisante et le nom des envahis-
seurs et celui de I'evöque Valerius de l\Ietz (35) et la date du mar-
tyre du saint et l'endroit de sa sepulture situe sur la grande route
de Metz a Strasbourg cl le silence garde pendant plus de cinq sie-
cles par l'bistoire sur saint Livier (36) sans parler d'autres details
du recit. D'aulre part, elle a en sa faveur des faits plus ou mains
analogues (87).

En consequence, il faudrait releguer dans le domaine de la
legende tous les autres details dont le recit etudie par Prost a et~
enjolive ; it faudrait reduire aussl a leur vraie valeur scientifique
et le livre d'Alphonse de Rambervillers, dont un anonyme con-
temporain, Paul Ferry, avail deja fait bonne justice et la Vie
manuscrite du martyr par M. Le Febvre, ancien cure de Saint-
Livier (38) et eelle de M. de Tinseau dont seuls quelques faits plus
recents ainsi que les documents et illustrations qui l'accompa-
gnent presentent un Interet reel (39). c On peut regretter d'avoir
II se prononcer ainsi centre une croyance respectable ä tant d'e-
gards. 11 faut oser le faire cependant, paree que I'erreur ne doit
jamais etre menagee ~ ('0).

Ensuite, le recit de la translation du corps saint n'est pas sans
presenter d'autres difficultes. C'est Thierry I qui y aurait pro-
cede. Mais alors comment expIiquer Je fait que seul le Jegendaire
en parle, tandis que le biographe de l'eveque n'en dit mot. Ce si-
lence observe par Sigebert de Gembloux, l'ecolätre bien connu de
Saint-Vincent, est plus que surprenant. Il n'oublie rien de ce
qui fait honneur a son heros ; il est tres explicite sur toutes les
nombreuses acquisitions et translations de reliques faites par Je
prelat, bienfaiteur insigne de son abbaye ; il utilise Ies traditions
orales et les recits ecrits que lui fournissaient les archives. Or Si-
gebert ne fait aucune allusion a la translation des restes de saint
Livier, aucune a l'existence du saint en general, pas meme la ou il

(35) .Appeles Huni, Hugny, Hungari; efr. PROST, op. eit .. P. 481 sqq. -
Le nom de Valerius rappelle celul de l'~v~que Wala, mort en luttanot contre
les Norman!, en 882.
(36) Paul Diaere rapporte la prise de Metz paE' les Huns, leur retour par

Tarquimpol et de3 faits merveiIleux qui le rattaehent 1 l'une et 1 l"autre
et qui sont consignes dans different! r~cits. De saint Livier, U n'est ques-
tion nulle part.

(37) Par exemple, la mise l mort par les Huns (r) de rahM Glbert de
LuxeuiI, en 883; cfE'. CALM&T,op. eit., t. v, 2' Mit .. pE'. p. CXXVI.
(38) Voir Btdo., op. eit .. t. I, p. 232-235.
(39) DE TINSEA.U,Vie de aaint Liuier, martyr, 20 c!dttt.. Metz, 1886. - Voir

aussi le Jong article consaer~ A salnt Lh'ler daDs WBTL,OID. Nos .aints
(Vie. des saint. du dioe~se de Melz), L IV, Gu~nange. 1910, p. 123-189 ; l la
p.ge 123, 12', l'auteur donne Ja blbllographJe presque cOm'pl~1& du sujet.

('0), PROST. (Jp. eil .. p. 340.
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parIe des saints protecteurs de la cite messine ; bien plus, a lire
certain passage, on serait portö it croire qu'il exclut l'existence
de martyrs locaux (41). Ou bien trouvait-il que Thierry, dont il
avait vante I' « aoiditas in perquirendis reliquiis sanetarum » (c.
16) n'etait pas assez « critique»?

Quant a la deposition du corps du martyr dans I'egltse S.-P.,
elle nous est presentee sous une double forme qui renferme une
contradiction manifeste. Le Petit cartulaire de Saint-Arnould
rapporte que le cortege, apres avoir passe la Moselle et ötre arrive
devant I'atrium de S.-P., fut empöche par un miracle d'aller a
Saint-Vincent qui devait recevoir le corps; aussi, il resta a l'eglise
susdite. Au contraire, d'apres Ies Benedictins, les autcurs bien
connus de l'Histoire de Metz, a la fin du XVIII· siede, les reliques
auraient d'abord ete transferees a l'abbaye de Saint-Vincent et,
quelques temps apres, a S. P. (42). Quiconque a manie tant soit
peu les sources hagiographiques saura dire bien vite de quel cöte
se trouve probablement la verite,

Voici quelques dates de l'histoire de l'eglise elle-meme:
Pour I'annee 1515, le chroniqueur marque d'importants tra-

vaux executes de son temps a S.-L. (43). (C Le 29 avril 1690, un
ouragan terrible ruina l'eglise S.-L. qui est une des belles pa-
roisses de la ville " (U). Desalleetee au commencement de la Revo-
lution, elle fut detruite en 1798; des maisons et des boutiques
prirent sa place, mais d'importants restes se voyaient encore en
18:,3, au milieu des maisons (45). La paroisse fut supprlmee le
15 mai 1791 et reunie a cclIe d'Outre-MoselIe ou de Saint-Vincent.

N° 6. SAINT-M'EDARD.

Denominations. - S. Medardus: Bibl, Nat., ms. 2G8 (vers 850),
r. 153; ms. 329, r. 8vo (XI siecle): ms, 82, f. 93r; etc. - S. Medardus
ultra Mosellam: DORVAUX, op. cii., p. 46 (xvI" siecle).

S. Maidair : Siege de !tIetz en 1444, edit. de SAULCY et HUGUENIN,
Metz, 1835, p. 294, 295. - S. Madart, So l\Iardart, S. Maidairt, S. Medart,
S. ~Iedairt, S. Meidarte WICHMANN, op, cit., t, IV, p. 116. - S. Medalrd :
PHILIPPE DE VIGNEULLES, Journal, p. 241. - S. M~dair (XVI· siecle), S. Me-
dard et S. Medart (XVI· sleclej ; DORVAUX, op, cit., p. 132. 136 et 138; etc.

HI) Vita DeodiDrici I, o. 17; M,GNE, P. I., t. 160, col. 718 (protecteurs):
col. 716. - Toutefols. nous dcwons faire ohserver qu'a u dernicr paasago
fauteur ne parle formeIlement que de martiyrs lombes victimes de i'in_
tolerance religleuse des Messins eux-m~mes.

(42) efr. PROST, op. eit., p. 486 (passage du Petit cartulaire): Bt!f4o ..
op. cit., t. I, P. 231i t. 11 , p. 78.
(43) HUOUENIN, op. eil .. p. 696.
rH) DON BIGOT, Journal, dans Recaeil de documenta .ur rh/stoirs de la

Lorraine, Nancy, 1869, p. 160.
(45) err. Bulletin de la Societ~ d'arch~ologie de la Mo.elle, tt 11, Mctl,

1859, p. 200i. tl. IX, 1866, p. 137.
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Au XIII' siecl(', de 1241 a 1269, on lrouve, a la place de S.-:\fcdard.
le vocable de S.-Marc, qui disparait apres 1288. Les deux noms desi-
gnent la möme eglise(46).

Le ~itulair.e etail eveque de NOYOD, en Picardie, puis de Tournay,
en Belgique ; Il mourut vers 545. Sa fete est celebree le 8 [uin. Nos
calendriers lilurgiques le mcntionnent a cette dale.

Emplacement. - 1- La place occupee par notre egüse qui
etait tres rapprochee de celle de Saint-Livier du cote nord ou
nord-ouest, ne peut plus ctre dcterminee avec exactitude ; la rue
Saint-Medard en garde encore le souvenir aujourd'hui.

2- Histoire. - Quant it son origine, nous devons probable-
ment la ehereher dans les rapports entre Metz et Soissons, oü se
trouvait le grand sanctuaire du saint connu pour ses miracles et
ses reliques, ainsi que nous Patteste Gregoire de Tours (47). De
Metz, on y allait volontiers en peJerinage. L'abbe Jean de Gorze
nous en fournit une preuve pour son temps (48). Mais ees rela-
tions remontent plus haut. Sigisbert, roi de Metz (+ 575), fit ache-
ver le couvent de Saint-Medard de Soissons commence par son
pere Chlotaire <+ 561): les deux souverains y trouverent leur der-
niere demeure (49).

S.-M. ne figure pas comme paroisse dans la eharte de l'~veque
Bertram de 1190. Ce titre Iui est don ne en 1308, 1360, etc.; puis
vint 'SOn union a la paroisse de Saint-Livier. C'est la collegiale
de Hombourg qui en avait le patronage (50). L'öglise, nous l'avons
vu, disparut en 1552. A Treves, on avait de benne heure ele~~
une egIise it saint Mödard r elle etait situee un peu plus haut que
l'abbaye de Saint-Mathias, it laqueIIe elle fut incorporee en 1200,
pour disparaitre en 1803 (51).

N° 7. SAINTE-MARIE - NOTRE-DAME-LA-RoNDE.

Den()minalion.,.- Groupons et eornpletons lcs donnees de M. PROST,
(CathCdrale, p. 32, 13Q, 131, 194, nole) il. ce sujet. Sancta Maria : Reg.
Chrodeq., c. 24 (vers 750). - Sancta Maria infra domum: Req, Cbrodeq,
c. 20; ms. 82, r.8, 20, etc. - Sancta Mar la infra episcopio (cpiscopium,>:
Bibl, Nat., ms. 268 (vers 850). - Ecclesia saDclae Mariae (a. 1162).-

(46) Voir la preuve dans "'ICHMANN, op. eil., t. IV, p. 117 ou, encore An-
IIDaire, t. XXI, p. 1. 1909, p. 82.
(47) GnM. Tun., llist. Fr., 1. IV. c. 19; De gloria confessorum, c. 95 (al. 93) i

MIGNE, P. I., t. 71, col. 284 et 898, 899; M. G., Script. ur. Merow., t. I, p. 1.
p. 156; p. 2, p. 807 sq.

(48) efr. Narratio translationis lecundae .anctae Glodesindis, c. 26;
MIGNE, P. I., t. 137, col. 230.
(49) CCr. PHILIPPB DE VIGNBULLES, op. cif., t. I, p. 115 et 118 i DIGOT, op.

~it., t. I, P. 358; GRM. TUR., llist. Fr., 1. IV, c. 52 (al. 51); lthGNE, P. I.,
. 71, col. 314 ; M. G., I. c., P. 1, p. 187.
(50) efr. 13btD., op. cif., t. Ill, pr. p. 150 (pour 1190) ; Documents, t. I,

p. 84 (pour 1308); DORV.lUX, op. cif., p. 10 (pour 1360): Retchsland, p. 669
(pour patronage).
(1)1) BBYER-l':LS'J'BRER-GOElIZ, Urkundenbuch, 1. 11, Coblence, 1865, p. can.
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Ecclesia beatae Marfae l\Ietensis (a. 11(8). - Ecclesia beatae Marlne
infra domum (a. 1192). - Ecclesia sanctae Mariae Metensis infra do-
mum (a. 1202). - Beata Maria Metensis infra domum (a. 1207). - In
domo sanctae Marlae : ms. 329, f.19, (XI' siecle). - Capella beatae Dei
genitricis Mar lae in monasterio sancti protomartyris Stephani sita
(a. 1362}: cruturium aanote dei geuitricill infr.. IIcd .... iHm r-ro-
thomartyris Stephani : SAUERLAND,op, cil., p. 36 (avant 1123). -Ec-
clesia sanctae Martae monasterio sancti Slephani contigua: SAUERLAND~
op, cit., p.14 (vers 950). - Beata Mar ia rotunda (a. 1207, 1230, 1245.
1246). - Beata Maria rotunda infra domum (a. 1214).:- Beata Maria
rotunda ecclesie Metensis (a. 1358); ecclesla beate Mane rotunde Me-
tensis (a. 1328)' capella Beate Marie Hotunde site in ecclesia Metensi
(a. 1362): Bcat~ Marla Rotunda sita infra limites ipsius ecclesl.e Me-
tensis (a. 1350); etc.: Documents, t.1 et 11 (cfr. tables).

Nostre Dame Ja Ronde (a. 1241-12(8); Nostre Dame de Mes; Nos-
tre Dame; Chiese Deu, eglise de Nostre Dame la Ronde: WICHMANN,
op, cit., t.I,. p. 562 (XII~ siecle); P~os~, ?p. cii., p. ~45 (a. 1469); DOR-
VAUX, op, cit., p. 111, 2:>6,etc. (XVI -XIX siecle), - Notre Dame: PROST,
op, cit., p. 381, 382 (vers 1380). - Plus recemment (XIX' siecle), I'eglisa
a ete appelee Notre Dame du Mont-Carrnel et encore Notre Dame du-
Rosaire (PROST,op. cit., p.244).

to Emplacement. - Sainte-Marie etait situee devant la fa~ade
de la cathedrale, it droite ; elle a dü occuper a peu pres la moitie
est de la chapcIIe N.-D. du Mont-Carmel actuelle, dont elle
partagealt I'orientation (52). Tout en etant separee de l'eglise
episcopale, elle etait censee en faire partie integrante. Nous ne
savons rien de special de son architecture premiere : elle avait
des dimensions assez restreintes.

2° Ilistoire. - L'origine de Sainte-l\larie nous est inconnue.
Une cerbine tradition l'a fait remonter it Da<tobert lor (622-634)
comme fondateur (53). Rien ne s'oppose a admettre eette anti-
quite, mais les preuves positives font entierement decaut, en
particulier, pour ce qui concerne. le pretendu fondateur.

La RegIe de Chrodegang (c. 24) presuppose son existence (54);
e.lle n.ous est attestee pour le milieu du IX' siecle, par le texte
hturglque de Paris; pour le milieu du x' siecIe, par les l\Hracles
de saint Clement (55); pour le XI' siecle, par le Lectionnaire, etc.
En 1130, ~tienne de Bar, eVCque de Metz, reI eve le sanctuaire,
sans toutefois proceder, comme on l'a affirme, a. une reconstruc-
tion, et y elahlit un chapitre avec six prebendes dotees par lui.
L'acte de 1130 Ja designe comme chapelIe particuliere de l'eve-
que: capella b. Dei Genitricis lIfari::especialiter nostra. in monas-
terio sancti protomartyris Stephanis sita, landis qu'une bulle de

(52) Voir ~e plan d~ la cathf!drnle. dans B~NtD •• op. cit., t. I, pI. XXV:
PROST, op. cif., pI. N. \.; KnAus, op. cif., pI. VI; BOURGEAT-DoRvAux, op. cif.,
pI. VI. - Dans SAUERLAND, op. ci/., P.• 36, il est dit de notre chapelle-:
spectans qua medius dies flngrnntibus acstunt horis.

(53) BtGIN, Htsfoire de la calhedrale t. 11 Mc~z, 1843:p. 345.
(54) err. Annuaire, t. XXVlI-xxvrn, 1917, p: 24. '
(55) efr. SAUERLA.ND, op. eil., p. a et note 2.
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Victor IV, du 27 octobre 1162, nous dit, par rapport a son site,
qu'elIe touche it la cathedrale : est maiori ecclesiauuncta (56). La
consecration du nouvel edifice par Eugene IV, en 1148, est con-
testee avec raison par Prost et d'autres (57).

A Ia fin du siecle, grace a la munificence d'un comte de Salm,
I'ancienne eglise de forme longitudinale fit place a une nouvelIe
de forme circulaire ou polygonale: de Hl le changernent du nom
usite jusqu'ici en celui de Sainte-Marie-Ia-Ronde, qui devint bien-
tot exclusif et resta en usage, quand cent ans plus tard, on decida
la nouvelle construction avec trois nefs et portail special, teIle
qu'on la voit encore aujourd'hui (58).

D'apres le Ceremonial (ms, 82, f. 170), la dedicace de Sainte-
Marie etait fetee le jeudi de la troisieme semaine de l'Avent.

N° 8. SAINT-GEORGES.

Denominations. - S. Georgius : Bibl, Nat., ms. 268 (vers 850); ms.
329, f. 9 (xr' siecle}; ms.82, f. 93, 99, etc. - S. Georgius ultra Mosel-
lam' ms 895 [145] (a. 1199); DORVAUX, op. cit., p. 46 (xvl" siecle)'
p. 154 (~. 160i).- Ecclesia S. Georgii in suburbio Metensi ultra MO:
sellam sita : charte de l'eveque Bertram de 1199, ms. 895 (145].- Ec·
clesia S. Georgii Metensis : Documents, t. I, p. 260 (a. 1328); p. 272
(a. 1328); etc.

S. Jorge, S. George : WI_cIIMANN, op, cU., t. 1I.1, J? 596; t. IV, p.1l5
(xnr' slecle); DORVAUX, op. cit., p.132, Dote 3 (XVI siecle): PHILIPPE DE
VIGNEULLES, Journal, p.241.

Le titulaire est le martyr bien connu; la fete est celebree le
23 avril. L'annee de sa mort est incerlaine.

1° Emplacement (59).':_ D'apres le grand plan de la ville de
1738, reproduit par Wahn et d'autres, I'eglise etait situee au fau-
bourg Outre-Moselle, dans l'angle forme par la rue Charnbiere et la
rue Saint-Medard, a droite, en entrant. Elle a donne 'son nom
au pont qui se trouve it proximlte, probablement le plus ancien

(56) Arch. dep. Mos.. G. 1192. Les mämes termes (= in monasterio s, Ste-
phani) reviennenl dans RADULPHUS, Gesta abbat. Trudon, (pour 1114); M. G..
t. x, p. 294, nO 11 et 12. - lei la ehapeIJe est dite: parvulum quod dam
b. M. semper Virginis oratorium -; .4nnuaire, t. XV, 1903, p. 286 (bulle
de Viel·r IV); ensuite dans les Gesta episeop. Treoirensium, It propos du
sac de 451 ; efr. M. G.. t. '·111, p. 171. - Etienne de Bar y Ctablit un eha-
pltre avec 6 prebendes dotces par lui; arcll. dep .1\Ios.. G. 1192, n° 1;
CALMET, op. cit., t. II, pr. col. CCLXXXVur.

(57) PROST, ap. cit., P. 195, 196, eontre les B~S~D., ap. eil., t 11, p. 273
et B~oIN, op. cit., t. 11, p. 346. .
(58) Voir les differentes denominations. - Quant It l'im'llge due 1 I'art

du moine Tutilon de Saint-Gall pour laquelle, disent les BenCdictins, le
peuple avait une grande devotion, voir DORVAUX, ap. cit., p. 266 et An_
nuaire, t. XXVII-XXVIII, 1915-1916, p. 520 sqq.; HUGUENIN, op. cit .. p. 387
(a. 1473).

(59) WAHN, Die ehemalige Pfarrkirche St. ~rg zu Met:, dans Annuaire,
t. lll, 1891, p. 315-320 avec planches; plan de l'eglise sur pt lI-V; DB TIN-
f1BAU, op. eil., pI. p. 110-111.
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et, pendant des siecles, l'unique pont de pierre sur ce bras de la
Moselle. II en est fait mention dans Gregoire de Tours, apropos
d'un fait assez curieux arrive a un march and (60), mais iI doit
remonter a I'epoque gallo-romaine. L'importance de ce pont est
aussi rappelee par la benediction solenneIle des eau x de la Mo-
selle, qui se faisait a l'occasion de la fete du saint titulaire (61).
Saint-Georges est tres visible sur la « Vue de la Ville », par Dupre
de Retonfey, de 1772, au Musee de Metz.

2° Histoire, - Nous sommes tout a fait dans l'incertain par
rapport a l'origine de notre eglise, Son titulaire, dont les actes
sont entierement legendaires, etait en tres grande veneration tant
en Orient qu'en Occident. Au VI" siede, beaucoup d'egllses por-
taient son nom; en beaucoup d'endroits, on venerait quelques-
unes de ses reliques (62).

Nous avions pense jusqu'ici pouvoir faire remonter la fonda-
tion de Saint-Georges a I'episcopat de Theotger, abbe, depuis 1088,
de Sa!nt-Georges, dans la Foret-Nolre, puis eveque de Metz, de
1118 a 1120, tout en gardant son abbaye, avec la permission du
pape; il s'est distingue par la reforrne des couvents et la fon-
dation d'cglises sous le vocable du saint martyr (G3). Mais le Lec-
tionnaire du XI" siede, dont nous avons plus haut determine la
date, et surtout le ms. de Paris, dont nous traitons ici, ne per-
mettent plus dorenavant de recourir a cette hypothese,

La premiere date precise que nous connaissons est ceIle de
1199, Oil le comte de Sarrewerden donne le patronage de I'eglise
au chapitre de Saint-Thicbaut: donation que confirment I'eveque
Bel tram (1180-1212), la meme ann cc, et I'empereur Philippe de
Sonabe, en 1207 (64).

Dans la charte de Bertram, de 1190, Saint-Georges ne figure
pas encore comme paroisse, mais elle porte ce titre dans la
charte de 1199, dont nous venons de parIer (cf. plus haut).

A en juger d'apres ce qui s'etalt conserve jü<sque. dans <:es
derniers temps de I'ancienne eglise, celIe-ci a eie reediflee entie-
rement vers la fin du xnr ou au commencement du XI~ siecle.

(60) HUOUENIN, op, eil., p, 7t (a. 1336). - Le Ceremonial del 1105 (124G)
l'appelIe « pons Mosellae -.

(GI) GRIm. Tun.: De Mirac. s, Martini, I. IV, c. 29: M. G., Script. rer, lle-
row., t. I, p. 2, p. 656 ; MIONE, P. I., t. 71, col. 1001, 1002. - Ms. 82, r. 99 :
cer~monial de 1697, p, 188; HUOUENIN, op, eit., p. 709 (a. 1517).

(62) Cfr. par exernple GREG. TUR., De gloria martgrum, c. 101 (al. lOO);
?thONE, P. I., t. 71, col. 792, 793 et surtout DOLL. AA. SS. ~d diem. Aprlil.
t. JII, p. 100 sqq.; M. G., Script. rer. Merow., t. I, p. 2, p. 555.
(63) efr. DRENNEKE, Leben und Wir!.!'n des hi. Theo(Jer, Halle, 1873,

p. 15 sqq. - Des sa fondaUon, le prleure S.-G. de Lixheim, prb de PhaIs-
bourg, avait ete pIau sous sa direction (Reichsland, p. 580).

(64) DENED.,op. cif·, t. 11, p. 283; Annuaire, t. v, 1893, p. 80, n" 137:
ms. 895 [a5J.
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A la Revolution, la paroisse a cle supprhnce ; de l'eglise la
nef seule a ete conservee ; le XIX' siecle y a installe une bras-
serie (65).

N° 9. SAINTE-StGOLENE.

Denominations. - Sancta Sigolina : Bibl. Nat., ms.268 (vers 850).
S. Sigolcna : BibI. Bern., ms. 289 (avant 875). - S. Segolena : ms. 329,
f. 11 TO. 36 r (Xl" siecle) ; ms.82, r. 94r; ms. 132, f. 103 yo{de 1240); etc.
S. Sogolcna (la sainte) ms. 132, f. 61 TO.

Sainte Scgoleine, Sainte Seguelcnne, Sa~nte Segolenne, Sainte Se-
golene, Sainte Siguelainne : WICHMANN,op, cit., t. 1II, p. 600; t. IV, p. 124.
_ Sainte Scguclenne: AUDmoN,Journal, Metz, 1857, p. 418 (a. 1499):
PHILIPPE DE VIGNEULLES,op. cit., t. I, p. 297. - Sainte Scgolline: LE
ME!lfE,Journal, p. 241. - Sainte Seglinne: LEMEME,Chro_nique, t. I,
p. 297. _ Sainte Segolene : LEME!.fE,Journal, p. 241. - Samte Segel-
Iaine : HUGUENIN,op, cit., p. 729 (a. 1518).

La sainte est generalement appelee c vierge s , Dans tous les an-
ciens calendriers que nous avons consultes, sa fete est celebree le
24 juillet.
l' Emplacement. - L'emplacement de Sainte-Segolene est

reste le meme: [usque dans la premiere moitle de XIII' siecle, le
mur d'enccinte gallo-romaine passalt it quelques metres en de~a
de la facade actuelle ; on arrivait a I'eglise immediatement au
sortir de la dorte Moselle, placee alors a l'extrernite nord de la
I ue des Trinitaires aetuelle (66).

De l'ancien sanetuaire du XI' siecle, il reste la crypte, qui se
trouve sous le chceur de l'eglise avec un axe un pell different de
celui de l'edifice superleur. On peut la faire remontcr au moins
jusqu'au xr siecle, mais on aurait tort d'y voir I'ancienne clia-
pelle de la sainte.

20 Histoire. - La vie la plus ancienne de sainte Segolene (67),
vraie mosaique composee d'extraits d'autres ecrtts plus anciens,
date du milieu ou de la seconde moltie du vu' siecle (68). La sainte
vivait au VII' siecle, dans le pays d'Albi ; e'est Hi que son eulte
a pris naissance, pour passer ensuite dans le Limousin, la Loire-
Inferieure, l'Auvergne et möme en Espagne,

(65) Sur ce qui restait encore, voir 'VAHN, 1. e. (cr. note 59).
(66) Voir le plan de WICHMANN,dans Annuaire, t. XXI, p. 1, 1909, pI. I.

(67) Elle es.t donn~e, entre autres, par MABILLON,AA. SS., t. Ill, 2, 541-550
et AA. SS. Inlii, t. v.630-637.

(68) La preuve en a ete fournle par M. W. LeVISON,Sigolena, dans !l'eues
Ä~chiv, t. xxxv, Leipzig-Hanovre, 1909, P. 219-281; I'au~eur de la premiere
VIe de Saint Vandrille, qui a ecrlt vers 700, I'a connue et utili see. - 11
re~u1te egalement du travail de Levison que I"opinion d'aprb Iaquelle Si-
glsbauld, frere de la sainte (c. 22 et 32) sera it it identifier avec saint Slgis-
bauld, ev~que de Metz, vers 7U, ne sanrait plus Ure sontenue aujour-
d"htti.
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De bonne heure, Metz en est devenu un centre, probablement
par suite des rapports - attestes deja acette epoque et surtout
plus tard - de noire Eglise avec le sud de la .France et le pays
d'Albi en particulier (69). C'est aussi des anciens martyrologes
ou calendrlers liturgiques messins que 'SOn nom a passe dans
ceux d'Echternach, de Toul, de Remiremont, de Senones.

D'apres les editeurs du Cartulaire de Gorze, la premiere men-
tion d'une eglise de Metz en I'honneur de la sainte albigeoise se
trouverait dans une charte de la fin de 911 ou du commence-
ment de 912, par laquelle les moines de ~ette abbaye ec?ang~nt
ties biens avec un certain Erembertus, pretre (70). Cette Identifl-
cation pout eire acceptee, mais il faut se garder de voir, avec
Kraus, et d'autres., une autre attestation de notre eglise dans une
charte d'Adalberon I''', de 944-945, dans laquelle il est question
d'une vigne situee en Ayest - « in Agesto », c'est-ä-dire dans le
quartier situe en has de Sainte-Segolene, des deux coles de la
rue Marchant: il n'y est faite aucune allusion a notre eglise(71).
Mais son nom figure (voir plus haut) dans le Lectionnaire et le
Ceremonial de la cathödrale, enfin, pour ne pas descendre plus
bas, dans une charte de l'~veque Bertram, d'environ 1191, par
laquelle il donne ä. la cathedrale le patronage de Sainte-Sego-
lime (72).

N° 12. SAINT-BENIGNE.

De!Z0minati_ons. - S. Benignus : BibI. Nat., ms.268, f,153; etc,-
Ecclesia s. Bemgni : denomination reguliere dans les documents latins.
- Monasterium s, Benigni : ms. 132, f.102r (a. 1240). _ S. Benignus in
suburbio sancti Arnulphi (extra muros metenscs): Documents, t, J,
p.85 (a. 1308); etc.

S. Benin : WrC!JMA:SN, op. cit., t, Ill, p. 593 (a. 1293, 1298). _ S. Bcg-
ney :. KRAUS, op. cit., t. nr, p. UO (a. 1485). - S. Bening: DORVAUX,
op. cii., p. 129 (xvr' siecle), - S. Benigne, denomination plus frequente.

Le titllIaire,. saint ncni~ne, est rrgarde comme disciple de saint
~ol'ycarp~ ~t Dpotre de la Bourgo~ne, martyr sous Marc-Aurele.:- Sa
fete est celebrce le 10

• novcmbre C\lartyrologe romnin; Ceremomal de

(69) Je scrnis aS5ez: porl~ ill fa ire remonf.t'r lc~ commencements du cuIte
de la sain~e A l'epoque do saint Goerie, ~ ev~que de Metz, origlnaire
d'Aquitaine, pt'rsonnnge influent 8'\"nnt de clevl'nir le successeur de saint Ar-
nouId et restant en rapport D"ec Son pays d'orlgine; cfr. BENtD., t. I, p.
384 sqq. - Voir la lettre que lul aclressa I'cvcque Didier de Cahors dan~
M. G., Epp., t. Ill, p. 198. Voir aussi Gallia christiana, t. XIII, col. 6.97-699.

(70) D'HERDO~IEZ, Cartulaiu. p. 163 (cfr. auss! B~~ED. op. cit., t. 111,
pr. p. 54) et MARICHAL, Remarqucs .•, p, 484 ou 684.
(71) K~A~S, op. c~t., t. Ill, P'. 43~; yoir plus h:m~ la note 6. En Ayest (en

Ayette des.gne aussl Ja rue tau). r:ue l\!archnntl qui passe a travers le quartier;
efr. PHlLIPPH D~: YIGNEGLLl::S, op. elt., t. I" p. 69.

(72) Cfr. Annuaire t. ", 1893, p. 39, n° 213 (sans indication de souroe) ;
HVGVENIN, No.lice sur l'caUse SainlO-Segolene, l\Ietz, 1859 (tirage a part),
p. 8, Date 3, renvoie au Pouille conserve A la Bibliotheque municipnle.
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Saint-Arnould, ms. 132, f. '241,242 ; le calendrier, qui est it la töte,
marque la fete au 1", mais la solennite au 2 novembre; Neereloge de
Saint-CIement, ms. 307 (xrr siecle) - La fete figure au 2 novembre an
ms, 42 (a. 1324), au ms. 133 (a. 1321).au brevia ire Messin de 1325 (Bi-
hliotheque du Grand Seminaire), - Elle manque dans le Ceremonial
de la cathedrale (ms.82, de 1105, resp.1246); dans le MartyroIoge de
Saint-Sauveur (ms, 44, XlV' siecle}; etc.

I" Emplacement. - L'eglise etait situee (73) it I'ouest du cou-
vent de Saint-Arnould, pour ainsi dire devant la porte de I'ab-
baye ; c'est ce qui explique que certains documents disent qu'elle
est situe dons le monastete - « in monasterio sita », Elle servait
de paroisse a la domesticite ; l'abbe en avait le patronage; il la
faisait desservir par son chapelain.

2· Hisioire, - Nous ne savonsque peu de chose de son his-
toire. Dans un travail paru, il y a vingt ans, nous avons cru
pouvoir rattaoher son ortgine au celebre GuiIlaume, abbe de
Saint-Benigne. it Dijon, reformateur d'un grand nombre de cou-
vents de son öpcqne el propagateur uM du culte du tituIaire
de son abbaye (mort le L" janvier 1031). Guillaume exerca le gonver-
nement de Saint-Arnoul it deux reprises (74). La decouverfe du
texte Iiturglque de Paris rend cette hypothese illusoire.

Saint-Benigne ne figure comme egIise stationnale ni dans le
Lectionnaire du xr siecle, ni dans le Ceremonial de la cathe-
draIe: on se contentait de saIuer le titulaire par une antienne
qu'on chantait, le troisieme jour des Rogations, en passant pres
de l'eglise (75). Parmi Ies biens de Saint-Arnould, que Celestin III
conflrme a Ja date du t5 mai 1192, figure aussi Saint-Benigne (76).

L'eglise disparut en 1552 (77).

N· 13. SAIST.FERROY.
Denominations. - S. Ferriolus: BibI. Nat., ms. 268, f. 153 (vers

850). - 'S. Ferreolus : ms 329, f. 12 (ecclesia s. Ferreoli) (XI" slecle),
- S. Ferrueius: ms.82, f.94 (a. 1105. resp. 1246); S. Ferrutius: charte
de Bertram, de 1190 (BEl'IED., op, eit., t.ur. pr. p. 150); etc. - Ecclesia
parrochialis S. Ferrucii (a. 1303); ... S. Ferruci (a. 1306); •.• S. Fer-
rutii (a. 1361): Documents, t. I, p.57; t.n, p. 206; p.220.

S. Ferroy: PHILIPPE DE VIGNEULLES, Journal, p. 241. - S. Ferois :
DORVAUX, Ope eit., p. 132, note 2 ; HUGUENIN, Ope cit., p. 696. - S. Fer-
ruce, S. Ferrusc, S. Ferrue, S. Ferrusce: WICHMANN, Ope cit., t. Ill, p. 594;
L IV, p.110 (XIII" sieeIe). - S. Ferrus: Documents, t. IV, p.295 (Chro-
S (711) Pour lu donnl!es qni !uivent, voir BOUR, Die Benediktinerabtei
32 Ar:!ulf DOT den Metzer Stadtmauern. dans Annuaire, t. XIX, 1907, P. 30-

, Ou 11Ht question de natre I!glise. .
o ~741 Voir la Vie de Guillaume par RAOUL GLABER, dans MABILLON, AA. SS.
e~ t· ., s~eo.VI. 1 (1701), 322 sqq. 00 MIGNE, P. I., t. 142, col. 703 sqq.; on

rouve es extraU. dans M. G., t. IV, p. 655 sqq.
(In~:~2?n95b!~~~it l'antienne : Isle sanctus, ou une autre: vel aliqua alia

(76) crr. BENED., Ope cit.• t. Ill. pr. p. 150.
(77) Sur le sort! ult~rieure de la' paroisse voir Annuaire t lUX 1907

P·31. .,. • •
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tiique de Jacques D'Esch). - S. Ferroi : VIVILLE, op. cit., t. I, p. 424
(a. 1817). . F

On dit generalement que Ferreol et Ferjeux - Fcrreolus et -erru.
tius on encore Ferrucio, - sont deux freres martyrises a Besancon,
en 211. Le premier auruit ete prötre; le second, diacre. Originaires
d'Athenes saint Irenee les aurait engages a präeher l'~vangile dans
les Gaule~. Le prefet romain Claude les fit ~ecapiter. Leur fete est
celebree le 16 juin, dans le Martyrologe remain, _dans les calen~riers
du Ceremonial de la cathedrale (ms. 82) et du missel de 1545 (Biblio,
theque du Grand Serninaire) ; elle man que dans la plupart des autres,
- L'eglise d'Avricourt les a comme patrons.

1· Emplacement. - L'eglise etait situee au nord de la viIIe,
en dehors de l'ancienne enceinte, dans un quartier appele « Ag-
geslum, en Ayest ». qui s'Ctend des deux cotes de la rue Marehaut.
Son emplacement exact etait dans I'angle forme par la jonction
do Ja rue Mareharrt et ceIJe des Seeurs Colettes, _aujourd'hui rue
Saint-Fcrroy. L'entree donnait sur cette derniere rue.

2° Histoire, - La plus ancienne attestation de Saint-Ferroy,
dont ]'origine precise nous est inconnue, nous etait jusqu'ici four-
nie par le Lectionnaire (rns. 329; voir plus haut). La « paroisse ))
remonte au mains Iusqu'ä la fin de XU· siecle : dans une charte
de 1190, l'eveque Bertram nous fait connaltrs le nom du cure
d'alors, qui y a appose sa signature: lValterus de sancto Ferru-
cio (78). Par une autre charte de 1197, le möme prelat transmet
a la collegiale de Saint-Thicbaut le patronage de l'eglise parois-
siale de Sainte-Croix et de la « chapelIe (!) Saint-Ferroy qui en
depend - capella ( I) s. Ferrucii ab ea dependeniis )); - cette do-
nation est conflrmee en 1198, par I'archidiacre Gerard (79).

Au xvr' siecle, Saint-Ferroy subit encore des travaux assez
im!>ortants (80). puis perdit son rang de paroisse; elle devint
l'eglise des Sceurs _de l'Ave !.faria, en 1564, et fut detruite en
1810 (81). Un contreforl est encore visible a une maisan de la rue
Marchant.

N° 14. SAINT-HILAIRE.
D~nominations. - S. Helarius: BibI. Nat., ms. 268, f. t53 (vers 850).

- S. Hilarius : ms.329, f.13 (xr siecle); ms. 82, f.93, t01. - S. Yla-
(78) Cfr. B~NfD" op. cit., t. 111'- pr. p. 150.
(79) Annuaire, t. v, 1, 1893, p. 79, n· 123 et p. 80, DO 136 (a. 1199. ou

l'~v~que confirme de Douveau la donation). Le ms. 895 [145] de la Biblio-
theque municipale doune (p. 23) la charte de Bertram et (p. 24) l'acte de
I'ar-chidiacre Gerard : ce dernlel' est signt!, entre autres, par Johannes sane-
tae c:rueis. Johannes saneti Hilarii de ponte raimonis et Johannes sancti Ja-
cobi presbyter!.

(80) A lire IIUGUENIN, op. cH., p. 600, on dlrait quP l'eglise a eM rebitie A
neur.

("81) Le IIUmoire de tout ce qui s'est pass~ a la demolition du lieu oil e1ft
la citadelle (edit. CHABERT, Metz, 186.t) marque (p. 44) que le 8 octobre 1563,
on acmta pour les Sreurs de l'ADe Mariar la maison contingue A J'egIise S.-
F.; le 30 janvter Isst, eHes prennent possession des lieux qui leur ont etlS
octroyes (p. 55); k .JO avril 1567, on leur accoroe 50 llvres tournob. pour
Ies reparations de Icur logis, qui est vieux et cadue (p. 81).
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rius: charte de Bertram, de 1190 (cfr. infra). - S. Harius (HiIarius)
major: Documeents, t, I, p. 84 (a. 1308); t. rr, p. 276 (a. 1369); DORVAUX,
op. eil .. p.l0 (a. 1360); p. 47 (xv~ siecle).- S. Hilarius Metensis: efr.
Infra (a. 1188). - S. Hilarius de ponte Raimmonis (= pres du pont
Remmont): ms.895 [145]), p, 24 (a. 1198).

S. Hilaire, S. Hylaire, S. Hylare, S. Ylaire, S. Yllaire, S. Illaire,
S. AJaire, avec l'addition topographique : a Pont Remont (avec ses va-
riantes d'orthographe) rrequem~e~t dep~is 1267: WICHMANN,op. elt.,
t. Ill, p. 595; t. IV,p. 112. - S. Hillaire : Siege de Metz, en Hoh, p.194;
DORVAUX,op, cü., p.138 (xv~ slecle); PHILIPPEDE VIGNF.ULLES,Journal,
p. 241. - S. Hylaire: HUSSON,p.273 (a. 1512). - S. Hilaire-Ie-Grand:
DORVAUX,op, cit., p.47, n.6 (a. 1552).
. Le titulaire est le celebre eveque de Poitiers, docteur de I'Egllse,
grand defenseur de l'orthodoxie centre Ies Ariens, mort en 367. Fete
le 14 janvicr. Elle est marquee au 13 [anvler, dans le Ceremonial de la
cathedrale (ms. 82, texte et calendrler), dans cclui de Saint-Arnould
(le texte la marque au 14), etc.; elle manque dans le calcndrier du
ms. 42 (a. 1324).

10 Emplacement. - A Metz, il y avait deux eglises sous le
vocable du gl'and evöque de Poitiers : Saint-Hilaire-Ic-Petit ou a
Xauleur, situee au bout de la rue nux Ours, it la place occupes
aujourd'hui par I'aile droite du Pal ais de Justice, et Saint-Hilalra,
le-Grand, sltuee entre I'extrömite de la rue Marehanf actuelIe et
l'ancienne porte Sainte-Barhe(82), pres du pont Renmont, sur
l'emplacement de I'Arsenal. C'est de celle-ci qu'il s'agit ici,

20 Hisioire. - Le culte de saint Hilaire nous est venu de
I'ouest deIn France. Un de ses plus grands propagateurs fut
saint Fridolin, probablement contemporain de Clovis In. En se
rendant dans le sud de l'Allemagne, iI passa par nos contrces
Iavorlsant partout le culte et bätissant des eglises en l'honneur d~
saint dont il avait retrouvö la tombe et reI eve le sanctuaire (83).

L'origine de celle dont nous traitons iei ne nous est pas autre-
ment connue, mais elle doit remonter assez hautee quartier
elant de tout temps tres peuple a cause du voisinage de la SeilIe.
de la Moselle et du Rhinport, sans parler des faubourgs qui se
trouvaicnt entre la Seille et la ~Ioselle d'un cöte et la hauteur de
Desiremont de I'autre.

Nous avons indique plus haut (pag. !Ir.) les plus anciennes attes-
tations de notre cgIisc (ms. 329 et ms. 82); elle. est rappelee dans

(82) Voir Annuaif't},. t. XXI, 1909, pI. I. L'cglise et1ait situce a la gautile
de ce)ui .qui sortait par la parte. - Jusque vers le ~ ticrs du xw sl~cIe,
<'ett" porte s'apP'!Init porte du Pont-nl!nmont (efr. pI. h.). rllremcnt p()rte a
Seille, par ex. en 1296 (cfr. WICßYANN, op. cit., t. IV, p. 112).

(83) On dit que 1'6\'cque Gralllmaec de Metz (49G-519) le re~nt Ilvec beau·
coup d'cgards ct I'engagea A s'clablir daDS son dioc~se (err. W~YLAND op.
eil.. t. 1, p. 117). - Saint_AvoId, l'ancien Hilariacum, le hamcau de 'Hel.
lert plies de Dabo"I'(!g1iscI de Jussy qui est sous son vocable et est deja meD_
lionnee en 869 (cf. Annuaire, t. XXXII, 1923, p. 127, n. 29) garclent son· sou_
"cnir et son cultc cn !IIoscll~. - A :\Ictz, sun nom Hait bicn connu, puisque
d'apr~s la chronique, on se ser\'ait de son nom (. Par saint HHaire I .) pour
donner plus de force 1 ses affirmatIons; Document6, t. IV, p. 146.
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une bulle de Clement Ill, du 2 novembre 1188, qui confirme entre
autres biens de I'abbaye Saint-1\Iartin-devant-Metz: conductum
soncti Ililarii Metetuis (84), et dans un acte de I'archidiacre Ge-
rard de l\Ietz, date de 1198 et confirmant Ia donation de I'egllse
de Sainte- Croix et de la chapelle Saint- Ferruce Caite it Saint-
Thicbaut.

Le plus ancien cure que nous connaissons est Petrus de sancto
Ylario, qui figure parmi les signataires de la charte de l'eveque
Bertram, de 1190 (84 bis).

L'egllse fut demolie, lorsque le due de Guise, pour assurer
la possession de la ville passablement exposee de ce cöte, se de-
cida it sacrlfler tout ce quartier, pour y ötablir le retranchement
qui devait prendre 'Son nom.

N° 15. SAINT-JULIEN.

Denominations. - Sanctus Julianus : BibI. Nat., ms, 268, r. 153
(vers 850); de memo, dans Ies autres documents latins. _ Ecclesia
sancti Ju!ia~i in bur~o : Donvxux, op. cit., p. 78 (XVI" siecle). _ Eccle-
sia s. Julianl Metensls : DORVAUX, op. cit., p.l0, note 2 (a. 1331, etc.),
- Ecclesia parrochialis s, Juliani suburbii Metensis : Documents, t. 11,
p.276 (a. 1369). - S. Julien, S. Julian: WlcmlANN, op. cii., t, IV, p.l77
(xnr' siede). - S. Jullien : HUGUENIN, op, cit., p.602 (a. 1494); Don-
VAtJX. op, cit., p. 140 (XVI" siecls). - Mostier de S. Julien : WICHlfANN,
op, cii., t. Ill, p. 601 (a. 1251; 1298).- Seint lulien : ms. 307 (necrologe
de Saint-Clement), r. 38 (in fine). - Sainct-Julian : HUGUENIN, op, cit.,
p. 893 Iettre I i Siege de Metz, en 1552. cd. CIIABERT, p.31 (a. 1553).-
S. Julhens : Slege de .lIetz, en 14H, p. 197. - Voir encore DE BOUTElL-
LER, Dictionnaire topographique, Paris, 1874, p. 230.

LI' titulaire n'est pas saint JuIien, evöque du Mans, mais un soldat
martyr de Briate (Brionde), en Auvergne, mort, dit-on, vers 304, sous
Dioclctir.n. Le l\I~rlyrologe romain marque sa fete au 28 aout. Elle se
l'()l!Yr:' (!:In:> p!usl(>urs de nos anciens clllendriers, it la date indiqu{'e,
par exemple: ms.82, dans le texte, f. 137 ~S.Julian in ecclesia eills), et
dans le calendrier; dans cclui du breviaire l\fessin de 132.5et du mis-
se) de 1545 (Biblioth. du Grand Seminaire); etc.

1· Emplacement. - Saint-JuIien (85) etait autrefois situe tout
pres de Metz, sur le penchant du cotcau de ßelle-Croix, alors
mains aurupt que de nos jours, en face de la porte Renmont
(p. Sainte-Barbe, reccmmentdemolie). Occupc par Fruntz de Sic-
kingcn, en 1518, le Yillage disparul en 1552. Reconstruit au nord-
ouest de Bellc-Croix, iI dut disparaitre une seconde fois en 1733-
1734, lors de }'ctahlissement du fort et fut transfere a son empla-
cement netuel.

(84) Bl!x~D.,op. eil., t. ur, pr. p. 145.

(Bt bis) Contr:lircnlcnt ä cc que dit le Reischland. p. 669, le pretre Pierre,
nomm6 dans la chart~ de Bertram de 1190 (BENEn.• op. cif. t. Ill, pr. P. 150)
D'cst pIlS cure de Saint-Hilaire-le-l'etit, mais, comme l~ mOlltr~ bien le contexte.
de notre eglise.

(85) n. LCRo:m, Notice 8ur Saillt-Julicn-lcs-Mctz et Gnmont, Meh:, 1923.
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L'eglise est de 1737 ; la dedlcace de l'ancicnne se celebrait
le J" mai (86). Elle figure sur (I Le Plant de la Ville de Metz
selon sa vrays proportion", par Salignac, de 1553 (87).

2° Hisioire, - L'origine de I'eglise Saint-Julien est inconnue.
A-t-on pu obtenir ä une date qu'il n'est plus possible de deter-
miner davantage aujourd'hui des reliques du soldat martyr '/
C'est probable.

D'apres M. Lerond, la Iocalite serait deja attestee en 720(1)88;
elle I'est en 848 (849), dans une charte de l'eveque Drogon ; en-
suite en 944-945, dans une autre d'Adalberon IU, mentionnee plus
haut (voir Saint-l\1arcel); dans une autre de I'evöque Poppon,
de 1094, qui donne ä. Saint-Vincent le bourg Saint-Julien, avec
dependances ; dans le Lectionnaire et le ceremonial de la cathe-
drale (89); dans une hulle d'Alexandre Ill, de 1177 (1178 n. st.),
qui confirme les biens de Saint-Vincent ; dans une autre de Cle-
ment Ill, de 1188; dans une autre de Celestin Ill, de 1192, qui
renouvelle cette confirmation; dans quatra chartes de I'evequa
Bertram, de 1181. 1184, 1186 et 1190 (90). Cette derniere piece
nous donne le nom du cure, Balduinus. Toutefois Saint-Julien,
comme paroisse, doit probablement remonter plus haut; apres
1552, celle-ci fut rennie a Vallieres, mais retablie en 1676 (91).

N° 16. SAINT-EuCAIRE.

Denominations. - Sanctus Aequarius : Bibl, Nat., ms. 268, f. 153
(vers 850). - S. Eukarius (ecclesia s. Eukarii): Documents, t. I, p. 84
(a. 1308); t.rr, p.127 (a. 1354); DORVAUX,op. eil., p. 10 (a. 1360); p. 47,

(86) Cfr. HUGUENIN, op. eit., p. 147 (n. 1426) : LEROND. op, cit; p. 65.
(87) Voir le plan A la fin de l'ouvrage de Hnguenin: la lettre 1 indique

Desirmont (Desiderii mons) et It eOt~ le hourg S.-J. - Plusieurs plans de
S ...J. (village) dans Lerond. Celui de 1677. que Lerond ne reproduit pas, se
trouve aux archives. dt!partementnles de la Moselle, H. 2387, D. 5•
•(88) Lerond .mentfo.nne eette date (p. 6), mais fl n'fnrlique pas sa source:

DJ M. de Botel11er, DI Krans, nl Ie Relschland ne la citent; par contre, il
ignore celle de 848 (849), oil i1 est question d'une vigne situt!e A S.-J.;
DENEn., op. cit., t. Ill, pr. p. 98 sq. (a. 1094).

(89) Cfr. Annuaire, t. XXXII, 1923, p. 140, n. 114; BEl'hO, 0p. eil., t. Ill,
pr. p. 98 sq. (a. 1094). - Ms. 329; f. 13 vo, 39 r; ms. 82, f. 93.

(90) Voir ces diff6rentcs pieces daDSBtxtD., op. cif., t. Ill, pr. p. 133 : curiam
et ecelesiam s. Juliani cum appenditlis suis (a. 1177) : p. 145 : capella I!Qneti
Jullani cum atrio (n. 1188) ; p. 156 (a. 11(2) ; p. 140 (a. 1181) ; p. 142 (a.
1186); p. 150 (a. 1190); ceIle de 118', dont I'original est aux archives de..
parte~entales (G. 15(0), dans Änßuaire, t. v, p. 1, 1893, p. '11, n° 34 ; it n'y est
question que d'une vigne sur le ban de S...J. - On do it se demander si
dans les aetes de 1186 et 1188, n a'agit de l't!glise S.-J.-les-Metz: lel elle
1i~re parpti les biens de l'abbnye de Saint-Martin·devant-Metz, dans Ies aut res
ZYi~:nt?Ul precMent et qui 8uivent (cfr. p. 157), 8.-J. appartient ä Saint-

, (01) Cfr. LltROND, op. cit., p. 9. - Notons encore, pour que le lIouvenir
D.en soU pas perdu, le clocheton gothlque de J'ancien ennitage; 2 tete,. en
ll.C~es qu'on dlt., A tort, ~tre relies des saint! Plene et Paul· nn saint se..b~~t:e~en bois; sainte Anne avec Marie et l'Enfant, qui se tJ'o~vent an pres-
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73 (XVI' slecle). - S. Eucharius : ms. 32{),f. 15 (Xl' siöclc) ; ms. 82, f. 94 •
etc. - Ecclesia s. Eucharii : bulle d'Alexandre Ill, de 1179 (err. infra).
- S. Eucherius : DORVAUX, op, cit., p. 73 (xvr- siecle).- S. Eucarius, etc.

S. Eukaire, S. Eucaire, S. Euchaire: WICHMANN, op. cit., t. Ill,
p. 594; t. IV, p. 108 (xnr' slecle). - S. Eukaire : HUGUENIN, op, cit., p. 216
(a. 1443); p.591 et 606 (a. 1493 et 1495), etc.; DORVAUX, op, cit., p. 129,
130 (xvr' siecle). - S. Euquaire : AUBRION, op, cit., p. 544; HUSSON.
op. cit., p. 273 (a. 1512). - S. Eulraire (S. Eukaire '1): ms. 78, f. 17 ;.
ms, 105 r. 97 (commencement du xvr' siec1e).- (S.) Hucquoire: Plan
de Met~ de 1575 (n. 36). - S. Euchaire : SEB. FLORET, Journal. edit.
CUABERT, Metz, 1864, p, 18. 41 (a. 1607 et 1619); DORVAUX, op, cit .•
p. 338 (xvm' siecle),

Le titulaire est saint Eucaire, eveque de Treves, d'apres la legende
disciple de saint Pierre, en realite de date incertaine. Sa fete est cele-
bree le 8 decembre, d'apres le Martyrologe Romain et nos anciens ea-
lendriers, par exernple, ms. 82; ms, 307 (=martyrologe de Saint-Cle-
ment); ms. 42, de 1342 ; ms. 132, de_1240 (calendrier et texte, p. 163);
breviaire de 1325 et missel de 1545 (BibI. du Grand Seminaire) ; etc.

I" Emplacement. - SeIon toute probabilite, I'eglise Saint-
Eucaire est res tee, a travers Ies siecles, a la mörne place.

2° Hisioire, - L'origine de cette eglise est probablement la
meme que celle de Saint-Maximin, dont il sera question dans.
le numero suivant.
. Jadis, on a dito et tout recemment on l'a repete, que le pre-

rmer sanctuaire eleve a Metz en l'honneur de saint Eucaire datait
cc du v' ou VI' siecle l) et que c'etait cc un tres modeste et tres
humble oratoire »(92). Pour rester dans le vrai il faudrait dire,
que nous n'avons aucune preuve positive de l'existence a la date
indiquee d'un sanctuaire quelconque erirrc en son honneur. en-

• 0 ~
core moms sommes-nous renseignes sur le caractere de ce pre-
tendu oratoire.

On a encore ecrit (93) que cet oratoire primitif fut transforme
en eglise ou rem place par un vrai temple, une basilique de style
latino-byzantin, et qu'Il est mentionne des 771 dans une charte
de. I'eve.que Angelram, qui lui donne une 'Vigne it Condey. On ~
meme CIte le passage de la charte: donavimus ad basilicam sancfl
Euckarii vineam cum vinitoribus et illorum uxoribus et illorum
mansis in pago Condato.

Pour rester dans le vrai, il faudrait dire encore ici que ce
qu'on nous rapporte 'sur le style de I'eglise, sur sa beaute, n'est
pas plus atteste par I'histoire que le reste. On aurait beaucoup
mieux fait de nous faire savoir ou se trouve la pretendue charte
d'Angelram avec 'Son «pagult Condatus )1. si elle a ete publiee ..
si elle est authentique. On n'a pas dit davantage ou etait consi-
gne le pretendu temoignage de I'abM Einoldus de Gorze, de 936.
d'apres lequel le chreur de I'eglise se serait di1stingue par «sa
delicatesse d'execution et la coupoIe dorce· qui le recouvrait ".

(92) efr. La Mosclle, Metz, 1854, p. 35 ; Bullcti,~ pa,.oissial de 8ainl~B"cai,.e,.
le!::J, 11° de septcmbre-octobre.

(93) La ]foseITe, t. c. et Bulletin, t. c.
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La plus ancienne attestation de Saint-Eucaire se trouve pro-
bablemenl dans notre texte de Paris; puis le nom figure dans
la charte d'Adalberon I", de 944-945, .qui mentionne une vigne
pres de notre eglise ; dans le Lectionnaire du xr siecle et dans
le Ceremonial de la cathedrals (94): dans une bulle d'Alexan-
dre Ill, de 1179, d'apres laquelle elle depend du chapitre de la
cathedrals ; etc.

N· 17. SAINT-MAXIMIN.

Denominations. - Il Y avail a Metz deux eglises sous le vocable
de Saint Maximin, l'une en dehors de la Porte des Allemands, l'autre
dans la rue Mazelle.

Pour la premiere, nous trouvons comme variantes:
Sanctus Maximinus : Bibi. Nat., IDS. 268, f. 153 (vers 850) (~); ms. 329,

f. 14 (XI· siede). _ S. Maximinus in vineis: ms. 82, f. 94 (a. 1105,
resp. 1246). _ S. Maximinus ultra Saliam: Gesta epis~op. Mett., n.15,
M.G., t.x, p.537.- S. Mamin enz (ou en) Vignes: Siege de Metz, en
1444 p.268: PHILIPPE DE ·VIGNEULLES,op, cit., t. I, p. 86. - S. Mamln108iiit (= I~ petit) : ms. 307, f. 38 (XII"-XIII" siede). - 11 est a noter que
c ultre-Saille > est une expression courante pour designer le quartier en
dehors de la porte des AlIemands ; cfr. p. ex. HUGUENIN, op. cit., p. 606.

Pour la seconde, nous rclevons les variantes suivantes :
Sanctus Maximinus : ·ms. 82, f. 94 (95); charte de l'eveque Ber-

tram, de 1190 (cfr. infra); etc. - Ecclesia sancti Maximini : DORvAux
op, cii., p.l0 (a. 1360); p. 47 et 73 (xvr' slecle); p. 154 (a. 1607). - Ec~
clesia parrochialis S. l\1aximini : Documents, t I, p. 57 .(a. 1303); t. 11
p. 276 (a. 1369). - S. Maximinus subterior : ms. 329, f. 16 (XI" siecle) (96):

Sain(c)t-!\Iamin : WICHMANN, op, clt., t, III, p. 597; t. IV, p. 11G
(XIII" siecle}; AUBRION, op, cit., p. 377 (a. 1496); HUGUENIN, op. cit.;
p.601 (a. 1494); HUSSON, op. eil., p. 273; etc. - S. Maimin, S. Memin:
WICH~IANN, op, cit., t. III, p. 597; DORVAUX,op. cit., p. 120, note 1. -
Cens c= saint) l\\amyns: Documents, t. IV, p. 294 (vers 1324).

ÜBSF.RVATIONGENERALE.- Tres celebre pendant sa vie comme
defcnseur de l'orthodoxic nicecnne, saint llaximin, eveque de Treves
(vers 332-3·19), devint plus celebre encore apres sa mort. Deja au
VI" slecle, Gregoire de Tours exalte la puissance de sa saintete et l'ap-
pelle le grand avocat du peuple trevirois aupres de Dien, dont le
tombeau est temoin de mir;:cles aussi nombreux qu'cclatants(97). Des
lors son culte prit une grande extension non seulernent :i Treves, mais

(94) Voir sur ('cUe charte, la nott' 6 u propos de l'~glise Saint-Mnrccl
(N° 2). Annuaire, t. xv, 19(13, p. 303 (bulle d'Alcxandre III : ecclesia sancti
Eucharil cum vlneis ultra SaIlam).
(9&) Le voisinage du PonceI SUI' la Seille dont iI est question dans le

eontexte prouve qu'n 3fagit de l'~gUse de la rue Mnzelle.

(96) L'ecclcsia ad maceria.t, dont il est question dans SJ.n:RLAND, op. cit.,
p. 24, ~ (e~tre 1000 et 1123), n'est probablemc~t pas notre eglisc, mais pent·
etr;e Srunt'Plerre.aux.~reneg. - Maceriao (JIa.venae) designe aus.'>i une locnlite
qn on rencontre parfols daus leg documents, p. eL dans le cnrtulaire de Suint·
Sauve.ur, qui mnrque pour 1260 une foret « prope Mascriall » appartenant A notre
collcgIale ; Bibi. Nat., ms. Int. 10029, f. W.

(97) Cfr. GBEGOB.TuB., Hist. Fr., 1. I, c. 35 (al ,,"7) 'rI Pit 71
col. 179 t D I

• f I) .; ., ON!':, • .,. ,
,e e 9 ana con eS8. c. 3 (al. 92), ibid. coL 897 M G S •

rcr. Merow., t. I, p. 1, p. 51 ; ibid., p. 2, p. 807.' ;.., cnpt,
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encore it :\Ietz ä T.":l d nillours. Plusieurs egIises de notre diocese
portent son n~m; de meme, dans le diocese de TouJ(98). La celebre
abbaye trevlroise Saint-Maximln avait des biens it Metz et dans les
environs immedlats, etc.(99).

I. - SAINT-MAXIMIN-AUX-VIGNES.

1· Emplacement. - L'emplacement de ce sanctuaire ne peut
eire determine avec une precision absolue. Toutefois, il n'est
pas douteux qu'il se trouvait « ••• pres le chaukeu (pressoir) l'eve-
que .... qui est scituee asses Joing es jairdins devant la Iaulce
porte aux Allemans », done sur le versant de la hauteur de Belle-
Croix, qui etait couvert de vignes ; de la. son nom (100).

2° Hisioire. - Les commencements de ce sanctuaire sont tres
obscurs. Est-ce saint Urbice, le quinzieme eveque de Metz, qui l'a
fonde, afin d'honorer le grand metropolitain de Treves et de s'y pre-
parer une söpulture ? (1) Voici ce qu'en dit le chroniqueur: « Le xV-
evesque de Mets ... Urbicius ... fut ensevely en une esglise apres (au-
pres) des porte(s) de la cite de Mets nommee l'esglise Sainct Mamin
en Vignes ... laquelle esglise fut la premier(e) paroche (paroisse)
d'Oultresaille ~.

On peut tres bleu ndrnettre comme historique ce fait: a cette
date, Ies söpultures en ville etaient encore defendues conforme-
ment a l'ancienne loi romaine qui continuait it ötre observee par
Jes nouveaux peuples et l'endroit choisi est en reallte trop inso-
Iito pour ~voir He invente par la legende, dont les indications
topographiquss de Ce genre sont regulierement exactes (2).

Toutefois, le plus ancien ternoignage qui nous atteste formel-
lement cette sepulturs d'Urbice « a Saint-Maxlmin-oultre-Seille ».
nous est fourni par les Gesta episcop, Mett., c'est-ä-dire par un
document du premier quart du XII' siecle (3),

~98)..s. ~f?ximi? est le patron de BIanchc-Eglise, Holving, Mondelange,
Thlonnlle, Usselsklrch, Jarny, Sponvülo, etc.
1.I (~) Cir. le d!pIOm.ed'Othon I. de 940, confirm aut les biens cinfra civitatem
etbs et suburblO iIIlUs» ; CAUl ET, op. cit., t. t, pr.· co). 345 ; ce)ui du me-

me empereur de 962, conflrmant ce que ladite abbaye possed~ " i.n p~ao
Saluens~ (=: le Saulnois) vel in civitate Met-ensi, vel circum Circa, ID Vl!)a
Wilere III "ueia, agris ..• aut luxta Mosellam, Did..nhowen ». CALHET, ov. est.,
t. r. p~. p. 369. C'est A ces possessions que se raUnehe un.e autre. piece de
986 ot'! 11est question de serfs de S.-M. It Mets; cfr. Ann"atrc, t. XIII, 1901,
p. 223, 227, 228.

(100) Cfr. ADEL, A"st,.aRic, t. IV, 1850, p. 5G3, avec HUGU~;NIN, op. cit., p. 727
(au on mention ne pour 1518 c la fnulI'C porte Qui est nupres de Saint Urbice,
la faulce parte Saint..urbice). p. 730 et 730 (au il est question d'un vieult
chemin t'ntre la Belle-Croix et la lIaison de Dibray ou le chauqucur l'eve.'I'
que de I'autre) et le plan It la fin du livre ainsi que la legende SOU8 la lettre D.

(l) Abel fait faire A Urbice le p~lerinnge de Tr~ves d'oll il aurait rap-
porte. quelques moreeaux de I'Hofl'e qui avait servi de 6uaire • (I); cfr.
Austrasie, I. c.. p. 661.

(2) Jusque vers 600, taus les ev~ques de Metz (a une exception) ont ete
inhumes A Saint-Clt!mcnt.

(3) Gesta episc. Met., n. 15 ; M. G., t. x, p. 037 (compo~ de 1132·1142).
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Ici une question se pose: quelle est la relation de Saint-Maxi-
min-aux-Vignes avec la chapelle connue sous le vocable de Saint-
Urbice ? Il y a des auteurs qui, sans en fournir la moindre
preuve, admettent deux chapelles distinctes (4): A une certaine
date, on aurait Iransporte le corps du saint evöque dans une
chapelle hätie depuis, du cote de la porte des Allemands ; c'est
la, disent-ils, qu'on l'aurait trouve en 1516; lors de la destruction
de ceUe chapelle, on aura it transporte les precieux restes a
I'egliso Saint-Eucaire; etc ..•

Il nous semble qu'il n'est nullement besoin d'admettre deux
chapelles distinctes. Nous sommes en presence d'un phenomene
assez frequent dans nolre histoire locale : une eglise - dans le
cas, c'est Saint-Maximin - reeoit le corps d'un saint personnage
assez renomme ou dont la saintete est prouvee par des miracles;
apres un certain nombre d'annees, le premier vocable commence
a disparaitre, pour faire place au nom du saint arrive en dernier
lieu (5). Or, le nom de Saint-Maximin-aux-Vignes, en usage pen-
dant des siecles, se retrouve encore en' 1444 (cfr. plus haut).
Mais, deja au Xl· siecle, le Lectionnaire nous atteste qu'en y fai-
sant la station, on invoquait aussi saint Urbice (6). Puis il semble
qu'il n'est plus question de Saint-Maximin que d'une maniere
exceptionnelle, mais le nom de l'eveque Urbice se retrouve dans
la denomination, en usage au XIV· siecle, de « Chapelle Saint-
Urhis pres le chaukeu l'evöque Il, dans « la fauIce porte Saint
Urbice 11 ou «la fauIce porte qui est aupres de Saint Urbice »,
dont il est fait mention, en 1518, lors du siege de la ville par le
chevalier Frantz de Sickingen (7). Enfin, Saint-Vrbice figure au
nombre des eglises qui disparurent en 1552, avec Sainte-Elisa-
beth, situee cgaIement au sortir de la porte des Allemands;
tandis que, nous le repetons, il n'est plus question de Saint-
Maxirain (8).

(4) MEUBISSE, op, cif., p. 61 ; AUEL, Avstrasie, ,. c., p. 562-5(13.
(5) Dans le present travail, nous rencontrons nu moins une demi-douzaine

de cas analogues.
(6) Cf. ms. 329, f. 14 vo. - Au XIII sieclc, la chapelle etait parfois de-

slgnee sous le nom de Chapelle outre Seflle, chapelle haulte rive oltre Sallte ;
elr. WICHMANN, op. cit., t. Ill, p. 600 ; Austrasie, Le., p- 563.

.7) AU8trasie, I. c.. p. 563; HUGUENIN, op. eil., P. 727.

(8) On 11 dit que la chnpclle Saint·Urbice n'aurait 8ubsiste que jusqu'en
1518, epoque a laquelIe elle fut saccagee par Sickingen IIvec le chauqueur
l'ev~que et le couvent de Sainte-Elisabeth et qu'! la suite on aurait trans-
porte les restes du saint titulalre ä Saint-Eucaire. Celle affirmation est eo
contradiction manifeste avec les faits et les textes que DOUSvenODSde eiter.
Ajoutons seulement qu'en 1518 on n'a brßl~ que c la menandie de Saintl'-EIi-
s.abeth ;, e'est-ä..dir~ l'habitation; de la destruction de l'~glise il n'est ques_
bon qu en 1552 (vOlr plus haut, p. 520). Voir Bussi lea Arch. dep. Mos
C. 828 : cc n'est qu'en 1558 qu'oo enlhe les decombres de Sainte-Elisnbeth:
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On a dit recemment que Saint-Maximin-aux-Vignes servait
d'eglise au hameau de Stoxey. Cctte affirmation ne s'appuie sur
aucune preuve. Aucun document ne parle d'une eglise a Stoxey,
dont les habitants pouvaient aller facilement, soit it Saint-Hilaire,
soit a. Saint-Julien. Du reste, en tenant compte et du chemin
que prenait la procession au second jour des Rogations et des
donnees fournies par les bans de trefonds, on constate facilement
que notre eglise et la localite de Stoxey etaient dans une direc-
tion opposee par rapport it la hauteur de Desirmont et assez
eIoignees l'une de l'autre (9).

n. - SAINT-MAxIMIN (RUE MAZELLE).

Ilistoire, - Les commencements de cette eglise sont plus
obscurs encore. 11 en est certainement question dans le Lection-
naire du xr siecle (ms 329, f. 164) et dans le Ceremonial de la
cathedrals (rns. 82, f. 9·1). Pout-on affirmcr la merne chose du
manuscrit liturgique de Paris (ms, 268), dont nous traitons id ?

Voici l'ordre suivi par Ies processions soit en caröme, soit aux
Rogations : '

10 Ms. 268:

St-ferroy (Ferreol)
St-l Iilaire
St-Julien
St-Eucaire
St-Maxirnin
[Ste-Croix]
Si-Etienne
St-Simplice

20 .JIs. 329:
St-Ferroy
St-Hilaire
St-JuHen
St-Eucaire
St-Etienne
St-Maximin (r.
St-Simplice

3° .Ms. 82:

St-ferruce (Ferroy)
St-Hilaire
St-julien
St-Maxim.va> -Vigns
St-Eucaire

Maz.) St-Etienne
St-Maximin (r. Maz.)
St-Sirnplice

En examinant cette triple Iiste, on constate aisement deux
ch?ses: Saint-Maximin-aux-Vignes (liste 3°) est visitee avant
Samt-Eucaire; Saint-Maximin (rue Mazelle) est visitee apres
Saint-Eucaire (cf'r, Iistes 2& et 3·). Pent-on conclurc de la que
Saint-Maximin de la Ji.ste 1.... venant egalement o..pres Saint-Eu-
caire, soit aussi l'egIise de la rue Mazelle ? Par ailleurs, celle-ci,
dans Ies Iistes 2° et 3°, est vlsitee apres Saint-Etienne, tandis que
Saint-Maximin de la liste Ire est visitee avant (10).

(9) Il sufßt de comparer le texte du Ceremonial de la cathedrale (ms 82
f. 94) avec WXCHYANN, Annuaire, t. xXI, p. 1, 1909, p. 36, notes 1 et 6, et· LE:
ROND, op. cit., p. 74 sq. "" .

(10) La m~me question" se pose pour la charte d'Adalberon I, de 944-945
en faveur de Safnte-Glosslnde, oil lea eglises sont nommees daD~ l'ordr~
suivant: Saint-Julien, DCsirmont, Saint-Eucaire, Saint-Maxim in ; elr. CAL-
KET, op. cif .. t. XI, 2" edit., col. ccu, etc.; efr. la reference nO 6 au N° 2.
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Nous avons dit plus haut (cfr. note 96) ce qu'il faut penser
de I'identification de notre eglise avee eette autre qui - sans le
nom du titulaire - est simplement appelee « ecclesia ad ma-
cerlas » (11).

Une preuve de la haute antlquite de Saint-Maximin (rue Ma-
zelle) nous a ete fournie lors de I'installation du calorifere, en
1905. En creusant derriere le choeur, ä 2 metres et plus de pro-
fondeur, on a decouvert un grand nombre de sarcophages en
pierre orientes dans le sens de l'egli.se et dont quelques - uns
etaient places en partie sous le mur de l'abside, qui remonte ä
l'epoque romane. Il y avait done ä eel endroit une eglise parols-
siale avec clmetlere anterieure ä celle dont seuls le chceur et la
croisee, qui remontent aux dernieres annees du XIIO siecle, se sont
conserves [usqu'ä nos jours.

La date precise de l'erection do Saint-Maximin en paroisse
ne nous est pas eonnue ; son cure Martinus signe la charte de
l'evöque Bertram, de 1190 (12) ', D'apres plusieurs auteurs, le
merne prelat, en 1191, en aurait conf'ere le patronage au cha.
pitre de la cathedrale, avec I'obllgation formelle de la recon,
struire ä neuf (13).

Ill. - SAINT-MAXIM IN (BAN-SAINT-MARTIN).

Une troisieme eglise, dediee, du moins en apparence, au saint
evöque de Treves, se trouvait sur le chemin qui conduisau de
l'abbaye Saint-Martin, siture au pied du Saint-Qucntin, ä Metz ;
elle ötait situee dans les environs immediats du couvent dont
elle dependait, Elle servait d'eglise paroissiale aux habitants du
faubourg. Nous avons done ici la möme situation que pour les
abbayes benedictines de Saint-Vincent, Saint-Arnould, etc., oil
des eglises avoisinantes servaient, soit it la domesticite, soit aux
habitants du Iaubourg respectif.

(11) 11 n'est pas probable non plus qu'on doive identifier la determina-
tion topollraphique • ad macerias • avce cett.e autre « ad maticella • dont il
,,~t question dans une charte do l'evequc Dro.gon, de 848 (840). Dans ('0 der-
nier cas, il semble bien Qu'i! s'agit du '!uartter de MnzeIlc ; cfr. ßENF:D., ap.
cit.. t. JIJ, pr. p. 26; Bulletin de la SocIM~ d'arcMolo!Jie de la Mosclle, t. I,
1858, p. 21; t. 11, 1859, p. 26; Annuaire, t. XIII, 1901, p. 206. Nous savons
par ailleurs qu·it y avait des vignes dans ce quartier (rue Vigne~Saint_
AvoId).

(12) ell'. BHNto .. op. cif., t. m. pr. P. 150. - Toutcfois, on aurait tort de
vouIoir en d~dull'e, comme l'a lait ABELCAustrasie, t. IV, 1856, p. 5G!l) que
Pc!rection de la paroisse le raUaohe A eette date.

(IS) ABEL,Auslrasie, C.c., p. 563, 564; KRAUS, op. cit. t. In, p. 417; An-
f1"aire, t. v, p. 1, 1893, p. 74, nO 74. - 0"1 se trouve la charte sur laqudle on
s'appuie pour etablir cette obligation? Aueun des auteurs cit~s DOUS le dit:
ils se eopient l'un lautre,
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Notre manuscrit de Paris n'en parle pas, le Lectionnaire du

xr siede non plus; le Ceremonial de la cathedrala y fait allu-
sion. Elle est ensuite mentionnee en 1220, oü elle est unie par
l'archidiacre Pierre, de Metz, it l'abbaye : ecclesia sancti Maxi-
mini ante portam vcstrarn sita (14).

Lors des hostilites de 1428, elle fut epargnöe (15).

Au XVI" siecle, le Pouille lui donne le nom de l'abbaye möme,
it laquelle ses biens avaient ete unis par l'evöque Conrad Bayer
de Boppart (1416-1459), paree que l'ediflce avait ete detruit et
les habit ants chasses (16).

On doit se demander quel est le vrai nom de cette eglise:
Saint-Maximin ou Saint-Maximien?

C'est ce dernier vocable qui nous est donne par le plus ancien
document qui parle de I'eglise (17). On conceit plus facilement
le changement du nom Maximien en Maximin que I'inverse, le
nom Maxirnien ötant beaucoup mains connu que Maxirain.

~?fi~,l'antienne que chantait la procession en passant pres
de 1rghse semble (?) plutöt convenir it un martyr qu'ä un con-
Iesseur pontife (18).

Par aillcurs, il faudrait tcnir compte d'une autre conside-
ration: la confusion entre les deux noms est facile. Tel manus-
er~t des Ge~ta episcop. lIIett. porte que saint Urbice a ete inhume
« zn ecclesia sancti Moximianl ultra Saliam »; de rnöme, plus
tard, Philippe de Vigneulles donne a l'abbaye bien connue de
Saint-Maximin de Treves le nom de Saint-lIIaximian (19). En
presence de ces considerations, ne faudrait - il pas peut-etre se
contenter de dire: Non 'liquet ?

N° 19. SAINTE-CROIX.

Denominations. - Sancta Crux: 1\1.G. Sero rer.Merow., t. 11, p.436
(vers 620); BibI. Nat., ms. 268, f. 153 (vers 85().- Sancta Grux ou ec-
clesia sanctae Crucis : dans presque tous les documents latins. - Eo-
elesla (parrochialis) S. Crucis Metensis: Documents, t. I, p, 284 (a. 1330);
t. n, p.95 (a. 1350).

(14) efr. DonvAux, op. cit., p. 340, note 4 et references; !.Um. Soc. d'Arch.
lorr., Ill" S., t. VI, Nancy, 1878, P. 211, 212; 126, 127.

(15) HUGUBNlN, op. cit., p. 154.
(16) DoRV.AUX, 1. c.
(17) Ms. 82, r. 93 r.
(18) L'antiennc commence ains; : Alleluia. Ego sum vitis vera. Elle rap-

pelle l'cvangile de la messe des martyrs au temps pascal qui commence
de la meme maniere : Ego sum vitia vera ... Toutcfois, l'argument, ce semble.
ne porte pas, parce que cctte m~me antlenne est chantee en l'honn~ur de
saint Thiebaut, qui dans nos anciens calcndriers ne re!:o!t que le titre de
confesseur.

(19) Gesta episcop. Mett., n. 15: M. G., t. x, p. 637. _ HUOUEI'lIN, op. cit.,
p. 788 (a. 1522).
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Sainte Creux, Sainte Crox, Sainte Croix, Sainte Crux, Sainte
Creus, Sainte Creux, Sainte Crols, Sainte Croux, Sainte Cruix : "'ICH-
MANN, op, cit .• t. Ill, 599; t, IV. 106. - Sainte Crux (a. 1346, 1403, 1413).
- Saincte Creux: Documents, t. I, p. 320 (a. 1334). - Sainte Creux en
jeurue: (a 1344); Sainte Creus (a. 1355) arch. dep, Mos., G. 2080, n. 2 :.-
Sainte Crois: PJlILIPPE DE VIGNEULLES, op, cif ••t. I. p.50; etc. - Sainte
Croix : DORVAUX, op, cit., p.114, 136 (XVI' siede); etc.

Le titulaire de I'ögllse est l'Invention de la Sainte Croix: in innen-
tlone s, Crucis ; cfr. ms. 329, f. 33 ,qui donne cette rubrique (xr' sie-
cIe). - C'est ce qui conflrme, du moins indircctement, ce que nous
avons deja insinue plus haut sur son originc.

I' Emplacement. - D'apres le plan de Metz de 1738. Sainte-
Croix se trouvait au milieu des maisons, entre les rues Taison,
Jurue, deIa Charite ou des ~coles et place Sainte-Croix : l'entree
donnait sur la rue Taison (20).

2° Histoire. - Un «( l'1Jemoire Historique » sur Sainte-Croix,
date de 1699 (Arch. dep, l\~os, G. 2080, n°1) nous apprendque
cette « eglise a pour titre la sainte Croix : elle est consacres a
Dieu sous I'invocation de Saint Clement ", premier eveque de
Metz. 11 y a la une certaine anomalie. L'intervention de saint
Clement est posterfeure. En efTet; la legende lui attribue egale--
ment la fondation de cette eglise. Meurlsse nous l'atteste pour
son temps; de möme, un manuscrit du xnr siecle. renfermant la
vie de notre premier apötre et conserve a la Bihllotheque Royale
de Bruxelles (21),

Mais !Si Sainte-Croix n'a pas ete fondee par saint Clement,
elle est, apres Salnt-jstlerme, peut-etre la plus ancienne eglise a
I'Interleur de I'enceinte de la ville. Je la trouve mentlonnee, pour
le premier tiers du VI~ siecle, dans la Vie de saint Arnould. lei,
le sanctuaire est appele c( basilique »; dans le recit de la trans-
lation de saint Clement, en 1090, il est .appele « oratoire I). Si,

(20) Voir I'emplacement exact dans BounoEAT-DoRVAUX, op, cit., pl, Ir.
nO 34, pI. Ill, nO 3.

(21) MEumsSE. op. cif •• p. 13. - La Vita de Bruxclles dit : Tanta enim
multido frequens ad sanct! hospitium Clementis Ilccedebat ..., ut ex fre-
quenti aCCessu adiacens ploten nominata sit Btationnaria (.,tationis viel"').
ubi usque in praesentiarum Sanctae Crucis ecclesia ab ipso beato elemente,
ut fertur, congeCrata perseverat. - Gette Vie de saint Clement - Codex
Philipps 4638. f. 112 r - 133 vo - a He publi~c dans le Catalogu3 codicum
hiagiographicorum de la Dibliotheque royale de Bruxelles, pars I, t. 11,
Bruxell~s. 1889, p_ 487-502. Le passage cl-des sus est It la page 501. A lire
cetta Vie, on CODstnte une fois de plus combien l~B auteurs hagiographes se
genent peu dans leurs compositions. Dans cet ~crit, d'origine messinc, il n'est
question nf de Saint-Pierre A I'amphitheAtre, ni de la crypte du Sablon. Tout
se conccntre autour de Sainte-Croix. C'est lA que le saint trouve un logc-
~nt dans,.le voisinage imm~diat de la residence du • palatium aureolum _,
c est lA qu 11 etabllt un oratoire en l"honneur de la Sainte..croix (p. 49-1, 501).
En dehors de Gorze, oil il ~l~ve un sanctuaire It saint Pierre (p. 492), c'est
lIa .eule fondation.
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darts ces deux passages,' 'il :s',agit do la meme eglise, ce qui est
ass ..z probable, cela prouverait une fois de plus qu'il ne faut pas
exagerer la portee des expressions (2:.1).

Comme paroisse, Sainte-Croix doit done remonter tres haut;
toutefois, il faut descend re jusqu'en 1190, pour trouver dans la
charte plusieurs fois citee de I'evöque Bertram le premier nom
de cure : Dodo de sancta Cruce (23).

Le pape Celestin III confirme, par une bulle du 15 mai 1192,
entre autres biens de l'abbaye Saint-Arnould : duas demos infra
cioitatem situs, quarum altera dicitur domus sanctte Crucis, al-
tem Rotnanorum aula (24).

Nous avons rapporte plus haut le transfert par I'evöque Ber-
tram du patronage de Sainte-Croix et de Saint-Ferruce a la col-
Jeginle de Saint-Thichnut : ce qui est conflrrne pour Sainte-Croix,
par Philippe de Sonabe, en 1200 (24 bis).

Avant d'aller plus loin, posons-nous la question: Pourquoi
a-t-on choisi cet emplacement sur le plus haut point de la viIIe ?
A-t-on voulu indiquar par la la victoire de la religion du Christ,
le triomphe de la Croix, sur les faux cultes du paganisme ? Dans
ce. cas, on ne pouvait pas mieux choisir. Peut-ötre pourrait-on
faire un autre rapprochement, auquel toutefois je ne voudrais
pas attacher une importance qu'il n'a pas. A Rome, l'eglise
Sainte-Crolx, erigee par sainte Helene, aidee de son fils Cons-
tanl!n, faisait partie du palais imperial, appelö (( Sessorianum I).

Or, a Metz, Sainte-Croix s'elevait tout pres de la Cour d'Or, l'an-
cien palais imperial, siege de l'administralion rornaine, residence
des rois d'Austrasie.

Ou bien se serait-on Iaissö influencer a Metz, par l'exemple
de Treves, la metropols, qui avait aussi une eglise sous le vo-
cable de la Sainte-Croix ? La tradition I'attribue, comme tant
d'autres choses, a sainte Helene ; le dernier historien de la ville
croit que l'eveque Nicetius (525-566) en est le fondateur; it cet
effet, il nuralt transforme une partie des thermes imperiales (25),

(~) 'Vita sancü Arnu11'hl, dans M. G" Script. rer: Mero,w" t, rr, p. 436 ;
~h"~l:, P, I" t. 93, col. 734: pour ohtenir la guer-lson dune malheureuse
fllle" il pnssn taute la milt en prlere, a\'ee son archidiacre, in hasilica sanctae
cruclS, - Dans ce reclt de la translation, compose avant 1121, nest ques-
~ion d'un pretre du nom de Uazon, appell! a pT?"isor oratorii sa~cte"Cru~is in
rpsa urbe siti ~. SauerInnd, qui l'a public, dlt dans une notl!( qu Il aJDute
(p. 20) qu'il s'agit de l'eglise en haut de Sainte-Croix.

(23) BENED" op. cit. t, Ill, pr. p. 150.
(24) Cfr. BENED" op. cit., t. Ill, pr, p, 155. - Cette maison de Ste-Croix

semble bien un peu avail' ete residence episcopale que le ms. de Bruxelles
rnentionne plus haut fait remonter a s~int Clement. En dehors du passage
cit~ plus haut (note 21), un autre y falt, en~ore ~llusion : Reatus Cleml'ns,
considel'ata eius sobrietate marl1m. concesSlt hherahter stabile (m) oratorium
infra suam dODlum ; e'est precisemcnt l'or8toirc en l'honneur de Ja sainte
Croix. - Quant a la • Romanorum aula ", voir Annuaire. t. J, 1888--1889,
p. 42. ~f

(24 bis) Cfr.Annuaire, t. n, 1890, ~, 162 (avee r" eren~8). .
(25) BEYER_ELTESTBR-GOERZ,op. Cif" t, n, 18,65, p. CCXI (samte HeUne). _

BEITZ, Das htilige Trier, Augsbourg_Cologne-Vlenne, 1927, p. 14.
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Quelle est l'origine du nom de Sainte-Croix ? Plus haut, nous
avons fait observer <TU'U la suite de I'invention de cet instrument
de la passion du Christ, des reliques en ont ele dlstribuees
jusque dans Ies Gaules cl en Afrique (26). L'eglise Sainte-Croix
de Rome dolt son nom a un imporlant morceau de la Croix rap-
porte, dit-on, de Jerusalem par sainte Helene et entoure d'or et
de pierreries. Nous constatons la möme chose pour Poltiers (27),
pour Treves et pour d'autres egllses. Si, pour le sanctuaire de
Metz, nous n'avons pas de preuve positive en faveur de notre
hypothese, il ne faudrait cependant pas oublier que le Lection-
naire du xr 'Siede indique comme titre special Ylnuenlion de la
sainte Croix (voir plus haut).

Le manuscrit de Paris precise l'emplacement de notre c31isc
par l'addition topographique et iuxta columnae - a cote des co-
lonnes ".

Quelles sont ces colonnes ? La röponse a cette question n'est
pas facile. Hasardons touterols l'une ou l'autre hypothese, en
nous appuyant sur ce qui nous est atteste pour d'autres villes
romaines.

Nous avons parle plus haut de la place Sainte-Croix, qui
rappelle le souvenir de I'eglise de ce nom detruite a la Revo-
lution Francalse. Cette place, certainement ancienne, etait peut-
elre entouree, soit compl Hement, soit seulement en partie, de
eolonnes (colonnade), dont plusieurs ont pu etre encore debout
au commencement du moyen tlge. Peut-etre aussi etaient-ce des
colonnes, restes d'un ancien edifice publique, du palais impe-
rial, d'un temple, bäti a cet endroit; ou bien encore des colonnes
elevees sur la place elle-mörne et portanl des statues, comme
c'etait le cas pour tant de villes antiques (28).

Voila les differentes possibllites. Pour savoir dequel cöte
se trouve peut-etre (1) la solution, eonsultons nos vieilles chro-
niques, rarcment en defaut au point de vue topographique. Dans
rune d'elles, puhliee (incompletement) peu apres le milieu du
dernier siede, on lit les vers suivants:

Au plus haut de la Cile
Y etoit un Pillier plante
EI sur ce Pillier une Idole
De Jupiter etoit le molle.

(AVSTRASIE, t. Ill, 1855, p. 172).
(20) Voir CABBOL-LECLEIlOQ,op. cif., t. ID, col. 313. - Cfr. saint CYRILLt, de

Je~usnlem, Catech. IV, 10; x, 19; XIlI, 4. - Pour l'Afrique, voir ROUILLON,
Samte IU.Une, 3' Mit., Paris, 1908, p. 146. KIRSCH,Die christlichen Kultus-
gebl1ude Im A.ltertum, Cologne, 1893, p. 61 sqq,

(27) L'empereur Justin n envoya en 569 une rellque de la vraie Crolx
A sainte Radegonde: elle devrait donner le nom A l'egllse et au couvent
construite p~r la sainte APottiers. Cest a eet evenement que se raUaehe
I'hymne Vexilla Regia et probablement aussi le Pange lingua composes par
Venance Fortunat.

(28) Vantiqulte connatt des constructions afTectant la forme carree et
conslstant en quatre colonnes reliees par des arcades et lIupportant une voute.



EGLISES MESSl:SES A:S'1'l::RlEURES A L'AN ?IlL 69
Au meme endroit, le chroniqueur, voulant expliquer le nom

d'une des rues qui conduisent a cette place, ajoute (p. 172):
Et disoit on Jupiter rue
Depuis on ne dtt que Jurue
Pour Jupiter qui en ce lieu
Etoit adore comme Dieu,

Que l'auteur de ces vers se trompe ou non par rapport a
l'etymologie qu'il donne du nom de Jurue - d'autres I'expli-
quent dans Je sens de Juifrue (rue des Juifs) - toujours est-il
que la tradition locale placait un monument de Jupiter (pilier
ou colonne a socle portant la statue du Pere des dieux) en haut
de Sainte-Croix.
Il le fait encore en un autre passage, oü il est dit comment

Metz ressentit une forte secousse au moment de la mort du
Christ (ibidem, p. 300):

Tant trembla (la terre) par botuies raisons
QU'a Met: tombereni plusieurs moisons ;

Et l'ldole de Jupiter
En celuy joiu tomba par terre ..

,. Dans sa C:hronique, Phillppe de Vigneulles parle aussi de
IIdole de Jupiter en haut de Sainte-Croix (29).

. En~ ".iI est possible que la colonne portant l'image de Ju-
piter alt ete Ilanques d'autres colonnes avec OD sans statues et
ainsi l'addltion topographique «iuxta columnas v donnee a
notre egJi.se trouverait lune explication satisfaisante.

Sainte-Croix a eM suprime., en 1791, demolle en 1816 et
transformee en ecole, Ce qui a fait changer le nom de la rue
de la Charite en celui de la rue des Ecoles.

SAINTE-CROIX (PREs DE LA ronrz),

L'egJise situee Sur Je point le plus eleve de Metz est appelee
Sainte-Croix pres des Colonnes, C'est pour Ja distinguer d'un
second sanctuaire, egalement' dedi~ a la eroix du Sauveur et
dont I'existence remonte au moins a I'epoque oil a eM composee
la Iiste stationnale du manuscrit de Paris.

En effet, le manuscrit de Berne 289, dont les donnees con-
cernant l\fetz sont, nous J'avons deja vu, nnterieures a l'annee

(29) PHILIPP& DE VIGNEULLES, op. cif., t. r, p. 24, 50. - Le eulle de Jupiter
a Metz nous est attest~ par un certain nom.bre d'inserlptions; elr. DtNEO.,
op. cil., 1. I; p. 55 sq'!. - Une eolonne antique couverte d'imbrlcalions et
portant la statue de Jupltet: a 4!te t~ouvee II l'extr6mit6 de la Citadclle; efr.
Annuaire, t. xv, 1903, p. 335; une !cte de JUlliter A In p)ne~ Sainte-Croi:t ;
IoUmoires de la SocUU d'arc~iologle de la l\[oselloe, t. r, 185n, p. 64. _ Voir
aussi, Ch. ROBERT, Epigraphle de la Moselle, Paris, 1873, p. 30-40.
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875 mentionne une eglise Sainte-Croix situee pres de la porte :
ec~iesia saneire Cruets iuxta portam (30). Cette porte est la porte
tout -court, la porte principale, la porte Serpenoise.

Cette eglise est probablement a identifier avec l' « oratoire »
Sainte-Croix dont il est question sous l'episcopat de Robert (883-
917), apropos d'un fait merveilIeux arrive a cette date et que
l'abbe Jean de Saint-Arnould place it Sainte-Glossinde, done pres
de la porte Serpenoise (31).

A une date moins ancienne, la chronique nous Iait connaltre
un Crucifix place a I'Interieur de la porte Serpenoise, du cote
de Sainle-Glossinde (32), qui rappelle, peut-etre, le 'souvenir de
I'ancien oratoire.

N° 20. SAINT-~TIENNE.
Denominations. - Sanctus Stephanus cis Saliam: BibI. Nat., ms,

208, t. 153 (vers 850). - Sanctus Stephanus, ecclesia sancti Stephani :
ms. 329, t.16 (xr' siecle) ; ms.82, f. 94 • - S. Stephanus Ianiatus: DOR-
VAUX,op, cit., p.l0 (a. 13(0); p.47, 76 (a. 1540); p.l54 (a. 1(07). -
S. Stephanus Ianiatus l\Ietensis : Documents, t. I, p.90 (a. 1309).

S. Estene, S. Estaine, S. Esteine, Iou De(s)paineit, 10 Depannei ;
,tc.: WICHMANN,op, cit., t. Ill, p. 594; t.1V, p.108 (xnr' siecle). - S. Es-
tenne le Despeneiez 'ou le Despennez: AUßRION,op, cit., p. 544. -
S. Esteve le despenne HUSSON,op, cit .. p.273 (a. 1512). - S. Estienne
le Depennä: DORVAUX,op. cit., p. 130 (a. 1540); p. 73, notel: S. E. depuis
ne (vers 1540; p.124, notel: S. E.le depuis ne (a. 1584); p.112,130: le
despuis-nez (v. 1540). - S. Estienne le depuis neiz : PHILIPPBDB
VIONEUI,LES,op, cif .• t. I, p, 171. - S. Estienne le puis nay: arch. dep.
Mos., G. 2096 (a. 1681), - S. Estienne le Depeneix; etc. - S. Estenne:
HUSSON,op, cit., p. 191. 192 (a. 1493).

Le titulaire est saint Etienne I", pupe (254-257), mort probable-
ment martyr le 2 aoüt 257, sous l'ernpereur Valerten, Sa fete est mar-
quee a la date Indiquöa dans un certain nombre de nos anciens calen-
driers, par exemple, ms. 82, f. 128 et cnlendrier; ms. 132, calendrIer et
texte p. 225; brevaire de 1325, calendricr; missel de 1545, etc.

La denomination c outre Seille - et. WICHlfANN,t. IV, 67 (a. 1298)
- ultra Saliam :. s'explique par le fait que jusqu'aux premieres annees
du xx' siecle la Seille passalt a travers la ville : son cours est occupö
par la rue Haute-Seitle et les autres qui lul font suite.

(30) Ce manuscrit mentionne A la date du to. juillet la dedicace de Sainte_
Croix pres de la porte; cfr. Revue eccUsiastique, t. XIII, 1902, p. 306, S07,
note 1.

(31) De Translatione sanct~ Glodesindis, e. 31, dans MIGNE, P. 1., t. 137,
col. 234, 235 : Oratorium quoddam sanctae Cruels infra septa ipsius me-
nasterli (s. Glodesindis); il c!tait place sous la surveillance speciale d'une
relig1euse. _ Le septum est le mur d'encelnte du couvent ainsi qu'on peut
le voir en comparant ce qui en est dit au meme endrolt, col. 227 et (n. 18)
col. 229.

(32) Cfr. HUGUENIN, op. cit., p. 738 (a. 1522): Autel des Lorrains et cru_
cifix A l'entree d'icelle porte en dedans de la cite du cöte de Sainte.,(ilos_
sinde. - En 1522, le chapitre accorde une colonne en marbre ayant appar-
tenu It l'eg1ise Saint-Pierre-aux-Images pour une croix It eriger devant la
porte Serpenoise en memoire de la grande procession raite recemment pour
implorer le seeoUTSdu Ciel contre les Tures; Registres capitulaires, t. IV.
f.210.
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S Stephanus laniatus (depannatus), c'est-ä-dire le dechire, le de-
gueniÜe le depoullle (de ses vctements). Cette addition fait allusion
au martyre du pape represente dans le bas-relief qui ornait le tympan
de la porte d'entree.

Quant aux denominations franeaises, elles sont toutes, malgre les
differences purcmcnt orthographiques, des variantes du terme latin
depatnmutus ~t presentent le ~e~e. sens. En. consequence, ~l ne fau-
drait pas Y voir une allusion it I orrgme posterfeure (=depUls ne) ... de
notre eglise par rapport a I'eglise cpis~op~le Saint-£tienne. ~o1;1s ne
pouvons pas non plus adopter l'exphcahon que semble lD~lllu.er
M. Bruneau, le savant editeur de Philippe de Vigneulles, q~and 11 dit z
c L'exprcssion depuis-ne ne s'applique-t-elle pas au premier martyr,
dont les os, au moment de Ieur decouverte, bond~ssent et .se ram-
ment. :. (33) Nous ne croyons pas non plus qu on puisse se rejeter sur
la rue du Puits-Beni, qui passe a cote de I'eglise et dont le nom est de
date posterfeure.

Ln denomination cS. Stephanus cis Saliam (=de ce cöte-cl de la
seme» ne s'est rencontree [usqu'Ici que dans le seul manuscrit de
paris. Comment l'expIiquer '1 Est-cc une faute de copiste '1 Ou bieo
celui qui a rcdigc la liste stationnale se trouvalt-il sur la rive droite
do la Seille 7(34) Ou bien s'agit-ll d'une autre ögllse dediee au meme
sain~. anterieure it celle du quartier de Mazelle et sltuee, de fait, sur
la rrve gauche de la Seille '1 On est quelque peu porte a l'admcttre.
Remarquons d'abord que notre manuscrit est tres precis dans ses indi-
cations topographiques et en suite que I'existence a Metz de deux sane-
tuaires en l'honncur du meme saint n'aurait en soi rien d'extraordi-
nai;c. Or, .en tenant compte du contexte, nous constatons que les
ci?hses stahonnales qui suivent (avec Sainte-Croix qui precede) imme-
dwtt;ment sont toutes sur la rive gauche de la Seille. De ce cote, iI y
~uralt donr: d~j:i une certaine presomption que Saint-~tienne etait
egalement sltue sur la meme rive: c cis Saliam :..

• 11 Y a plus. Une addition faite a un tres ancien Martyrologe de
S~mte-q)ossinde, dont je dois la connaissance a une communication
tr~s o~hge:iDte du R. P. Quentin, l'auteur bien connu des Martyrologes
IIlstorzq'!;es au Mogen Age (Paris, 1908), presente la teneur suivante :
Non. Juln... Eodem die dedicatio ecclesiae ante portam sancti SuJpicii,
quae est consecrata in honore sancti Stephani et Johannis et sancH
Clcmentis et sancti Adelphi et sanctae Anastasiae. Cette addition est
d'origine messine : differentes autres additions (assez nombreuses) du meme
martyroJoge e~ sont .une premiere preuve. Ensuite, dans celle don~ nous
parlon~, les samts qUI y sont nommes sont ou bien des saints messIns. ou
~u molOS des saints - sainte Anastasie exccptce - qui avaient des eghses
a Metz.

CeUe eglise se trouvait devant la porte de Saint-SuJpice. Quelle
est cette porte '1 Est-cc one porte du mur d'enceinte de la ville ou du
faubourg(36). ou bien s'agit-il de la porte d'entree de l'eglise Saint-

(33) CCr. PHILIPPB D& VIONEULLBS, op. clt., t. I, p. 171, note 6. - M. Bl'U-
neau renvoie a CABBOL-LECLEBOQ, op. cit., t. v, 2, col. 634.

(34) Nous avons un eaS' analogue pour l'abbayc Saint-Martin situee en has
du Saint·Quentin. Le m~me llutcur, rabbC Jean de Saint-Arnould emploie
dans sa Vie de rabb~ l-ean de GOTze deux d~signations torngraphlq~es oppo-
sees: Salechio, clerleus sanetl Martini ultra fluvium Mosellae (c. 33) et Sa-
lechio",ex clericis saneti !oIartini cit,.a llf,,·r.llam (I!. 43) ; cfr. lIxoNE, P. I., t. 137,
col. 258 t't 264 ; M. G., t. IV, p. 346, a19.

(35) Done une porte plllcee plil:3 ou moins vis-A_vis de l'~gllse susdite ou
bien une de ces c portae !'uburbli :. dont pnrle a trois reprise!! le CCr~mo-
nial de la cathCdrale (ms. 82, f. 101 r ; ctr. PaoST, op. cif., p. 358 pr 104)
et qui semit situee a cöt~ ou dcrri~re l'~glise Saint-Simplice. ,.
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Sulpjce (= Saint-SimpIice) ? (36) Quelle que soit la solution qu'on
adopte, dans la suite, iI ne sera plus rait mention de cette eglise, pas
plus que de Saint-Epvre dont il sera bientöt question (N° 26)(37).

1· Emplacement. - La place occupöe par Sainl-Etienne-Ie-
Depenne est rappelee encore aujourd'hui par la rue Saint-
Etienne (autrefois Leehebarbe), d'oü un passage aboulissant a
la rue Gaudre (autrefois rue du Puits-Beni) donnait acces a
l'eglise.

Contrairement a ce que dit Kraus (p. 736), il en subsiste
encore des parties tres importantes dalant de l'epoque gothique,
dans une maison de la rue Gaudre, oü elles servent encore au-
jourd'hui de magasin (38).

20 Hisioire. - L'origine de ce sanctuaire ne nous est pas
autrement connue. Elle sert, comme nous l'avons deja fait ob-
server, d'egüse stationnale, mats ne figure pas dans la lisle des
eglises paroissiales de 1190.

La paroisse fut supprlmee en 1791; I'edißce demoll parttel-
lement en 1807; Je chevet disparut en 1871-1872.

Deux dessins s'en trouvent au Musee Migette (n" 76 et 77
du catalogue).

N° 21. SAINT-SUPPLICE - SAINT-SurPLICE.

Denominations (39). - Sanctus Sulpicius : BibI. Nat., ms, 208, f.
153 (vers 850) et souvcnt encore dans la suite. - Sanctus Simplicius ;
m. 329, f. 17 r, (XI" siede) ; ms. 82, f. 94 r., lOO, 101 (XII· et XIII· siecles) ;
ms, 132, f. 101 r. (a, 1240). - (Parochia) sancti Supplicii in Visignuelz
(a, 111~, etc.). - Parochia ou ecclesia saneti Supplieii.: DORVAUX, op.
cii., p. 10, note 2. (a, 1349). - Ecclesia parrochialis sancti SympIicii
Mcttensis: Documents, t. I, p. ;.Hj!) (a. 1304); t. n, p. 240 (a. 1364).

Saint Seplixe, S. SepIise, S. Seplice, S, Suplixe, S. SupIise, S. Su-
plize, S. Supplixe, etc.: S, Seplize, S. Sepliue, S. Simplice, S. Simplise :
WICHMANN, op. cit., t, Ill, p,599; t.IV, p.124; etc. - S. Supplice : Sieg~
de Mets, en ~444, p. 200. - S. Sup lice : HUOUENIN, op, cit., p.723
(a. 1518); PHILIPPE DE VIGNEULLES, Journal, p.241; etc.

Cornmc le nom de Saint-Sulpice est plus ancien et plus frequent
que celui de Saint-Simplice, on peut se demander quel est le vrai tltu-
laire de notre eglise. Y a-t-il eu, ä un certain moment, confusion entre
les deux '1Du bien est-ce le meme nom diversement orthographil~ '1(40)

(36) O.ß se trouyerai~ alors. en presence d'un sanctuaire qui auralt des
analogies dans plusieurs autres I!gIises de Mctz I!galement tres rapprochee.
les UnC!s des autrcs.

(37) Le Lfctionnnire et le ~rr.moninI dc la catbedrnle viscnt certnine·
Jl!ent Suint-Et~eDne-Ic-Depenll~, quand its enumerent lcs stations d~ l·
J?ur des Rogahons et. des IUalnts qU'ODy Invoque aucun ne figure dans I addi_
tion Illartyrologique signatlle par le P. Quentin. Ne serait-(:e pas une
prcuve que'les deult sanctuaires n'avalent r1en de commun l'un avec I'autre '1
(38) Voir aussl le plan de la ville de 1738. - On devrait faire un releve

BCientifiquede cell restes, comme on 1'0 fait pour Saint-Georges.
(39). Une grllnde variete regne dans les Ilneiennes formes fraD!;alses du nOm

de l'eglise : Ir. Dom de Saint-Supplice. (avee lies differentes variantes) predomine.
(40) Si Samt-Sulplce est le premier vocable nons nous trouverons en

presence - le cas n'est pas unique ä Metz - d~ deux i!glises assez rappro-
chees ayant le meme tilula1re.
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D'apres M. Poirier, qui nous a donnä une tres bonne etude histo-
rique et archeologlque sur cette eglise(41), le titulaire en serail saint
Simplice, eveque d'Autun, vers 420, dont la fete est marquee au
25 [uin, Ccci ne cadre pas avec nos anciens calendriers, qui ne con-
naissent pas cette date, ni avec ce que nous trouvons dans Duchesne,
qui, dans la llste des eveques de cette vilIe, note deux saints de ce
nom: S. Simplice I, qui vivalt au lye siede et dont la fete se celebre
nu 24 juin, et saint Simplice lI, qui vivait encore en 418 et dont la
fCie est au 19 novembret+ä).

1· Emplacement. - D'apres les anciens plans de la ville, en
parliculier celui de 1738 (43), Saint-Supplice se trouvait sur la
place Friedland (actuellement place Saint-Simplice). Son entree
faisait face it la rue Neuve-Saint-Louis, dont elle n'etait eloignee
que de quarante pas, Desalleetee au moment de la Revolution,
en 1791, elle fut demolle en 1809, pour agrandir la place Saint-
Louis et creel; une communication avec le quartier de Mazelle
ou d'Oulre-Seille.

Dans le manuscrit de Paris, l'eglise est dite elre situee « in
viciniolo », Quelle est l'origine de cette addition topographique ?
Quelle est sa signification?

Un chroniqueur du moyen age, faisant de la philologie a. sa
fa~o.n, en a trou~e l'explication dans le fait qu'ä cet endroit de
la ville on vendatt des, habits « vieux et neufs » (43 bis).

Tout recemment, on a mis en avant les (I vieux et neufs
changes» qui y etaient etablis et on a ajoute toute une theorie
sur le c lit majcur de la Seille • et c son abaissement aux envi-
rons de l'an 1000 I).

Par. contre, d,es historiens et des philologues romanistes de
profession (44) n ont vu dans toutes les formes fournies par les
documents que des transformations et variations des termes la-
tins c oicus nouellus. uicus novus • qui designalt le nouveau
quartier forme peu a peu entre l'andenne enceinte et le cours de
la Scille qui passalt a quelques dizaines de metres de la jusque
vors 1904, s'etendant par ailleurs de la place des Pararges jusqu'a
l:extremite sud de la place Salnt-Louis, L'analogie avec le ~ua~~.
tier de Neufbourg - c Novum burgum » en latin - qui setalt
forme de la merne maniere, mais plus au sud de la place dev~nt
la porte in curtis, pres de Saint-Martin jusqu':i la porte mOIDS
ancien ne de Saint~Thicbaut. saute aux yeux (45).

(41) 1.. F. l?OI'U~IJ, Notice sw rancienne paro{sse tU Saint-Bimplice de
Metz, dans ..4.nnvaire, t. IV, 2, 1892, p. 16'(-213.

(42) Encore edte derniere date ne flgure~t..elIe que dans 2 ou :I de nos
anciens calendrlers.

(43) Voir encore, pour ne eiter que ce qui est plus accessible, BounGEAT-
DORVAUX, op. cit., pi. 11, ß. 44;. pI. Ill •. n. 4, etc.

(43 bis) L'auteur des c Chronlques de la noble ville et cite de Metz ~ en
a donn~ une plus naive encore, mllis il ajoute une observntloll qui n('lU9 lnt~-
resse, s8volr: III nom de V~zigncux est. plus ancie~ que lea changes; VOir
Austrasie, t. Ill, 1855, p. 172.

(44) MM. PnosT, DONN_'RDOT, "'ICßMANN, DauNEAU et autrea.
(45) C'est renverscr complCtemcnt }'ordre des choses que d'afflrmcr que

c Vicns novus ~ designalt le quartier du Neufbourg et DIm celul de Veze-
nen·f.
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En effet, en parcourant les differentes variations orthogra-
phiques du nom de ce quartier (Vezigneuf), on constate que celles
qui par leurs formes ou leurs lettres( en particulier la lettre 1) se
rapprochent davantage du terme latin c ulcus novus :t ou c novel-
Ius » sont aussi, a de tres rares exceptions pres, Ies plus ancien-
nes (46). Et comme par ailleurs, nous en rencontrons deja un
exemple au milieu du JX~ siecle, la theorie des « vieux et neufs
(changes) :t, qui auraient donne le nom a ce quartier ainsi que
celle du lit majeur de la SeiIIe qui s'est abaisse aux environs
de I'an 1000 et a rendu disponibles des terrains qui allaicnt Ctre
occupes par des constructions nouvelles, tombe par le Iait meme
- it l'eau.

2° Hisleire. - L'origine de not re egllse se ratfache peut-etre
a des reIiques qu'on avait recues d' Autun. C'est une hypothöse
qui n'est confirmee par aucune preuve positive. Du reste, notre
diocese honorait encore d'autres saints qui appartenaient a celui
d' Autun. Mais on n'est nullement autorise de eiter ces faits et
quelques autres analogues comme preuves que l\Ietz a ele evan-
gelise par des missionnaires venus de la vallee du Rhone ou de
la Saöne. Nous esperons bien pouvoir montrer un jour le neant
des theories cmises it ce sujet, entre autres par M. Prost.

Gräce it une charte d'Adalberon IV (1097-1117) datöe de 1111
(1112) qui nous apprcnd que I'union de la « paroisse » de S.-S. a
l'abbaye de Sainte-Marie (en CitadelIe) a Cte faile par Thierry 11
(1006-1047) a l'occasion de la translation des reIiques de sainte
Serene, M. Poirier a pu faire remonter sa fondation ou son exis-

(46) Les void: in viciniolo: Bibl, Nat .. ms. 268, fO 153 (vcrs 850). - En
visinoiI: Annuaire, t. IV, 2 p. 1892, P. 169 (a. 1112; en vislgneulx, d'apres
une copie de 1663, conservöe arch. dcp. Mos., B. 3992). In visinolo:
arch. dep, Mos.. H. 1931 (a. 1157). - En vixcnucl : ms. 307, f. 38 r (fin du
XII", 1" moiti~ du xnr- siecle), En visenel, visenucl (a. 1220) ; en vezinuel,
Vczmouel (a. 1227); en Viscinuel, Vicenuel, etc. (a. 1262), etc. Voir j.reuves,
WICHMANN, op, cit., t. IV,-P. 136. - Le terme c l'icetum • que nous rencon-
trons en 1190 (err. DENED.,op. cit., t. 111, pr. p. 151) et en 1260 (Annuaire, t. v,
p. 2, 1893, p. 111 et XIX, 1907, p. 2(4) n'est pas plUB favorable 11. la tMorie
que nOUBrejetons. - PnILlPPE DE VIGNEULLES, op. cif., t. II, p. 254, mention ne
pour 1438 la rue de Wezeni~uI7~

A propos du lit de la SeiIIe en general, nous ferons encore remarqucr
que des constatntions positives prouvent qu'A I'epoque gallo-romalne le
niveau Ha it bien plus bas que plus tard. L'ean qui, 11. une epoque peu facile
11. determiner aujourd'huf, a pu stationner dans la vaIlee 1 rest de Metl
s'est retiree pen A pen par le rehaussement du sol. Comment vers ran
100 aurait-on pu construire un amphithMtre dans une plnine mareca-
geuse? 11 est avereo aujourd'bul que lors de la construction de eet edifice
le sol Ha it plus bas d'au moins 2 metres. Dans la suite, il s'est eleve lente-
ment et les inondaUons frequentes et d'autres causes aidant, 11 a aUeint
Jusqu'A une hauteur de 3 metres. Voir Annuaire, t. XIV, 1902, note de la page
340, 34L - Cette observation s'accordc ~gll1ement avec le niveau primitif
de la rue MazelIe. Le pave de la voie romaine qui, partant de l'ancienne
porte de la Seille, se developpait tout le long de la rue actuelle etait Habil
A 2 metres devant le nO 10 au-dessous du sol actuel et it 2 Dl. GOtdevant
le u· as. Cette constatatlon a ete raite sur une longueur d'envlron 200 pas
vers 1858; cl'r. Austrasie, t. VI, 1858, P. 223.
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tence a c la premiere moitiö du Xl' siecle ... date certaine la plus
reculee 11 (p. 170). Le texte de Paris que nous commentons ici
nous permet de remonter jusqu'au milieu du IX' siecle.

Mais n'insistons pas autrement sur I'histoire de S.-S. qu'on
peut lire dans le travail de M. Poirier.

N° 22. SAINT-PIERRE-AUX-ARENES.

Denominations. - Ecclesia sancti Petri in amfiteatrum: cata-
logue en vers des eveques de Mctzl. addition (vers 850). - Sanctus
Petrus in arena(m) : Bibl, Nat., ms. ~68, f. 153 (vers 850). - S. Petrus
in theatre ou ecclesia sancti Petri in theatro: ms. 329, f. 18 r. (XI' SIe-
de). -'- S. Petrus in theatro : charte intcrpolee au xu' slecle de I'eve-
que Herfman, de 1090 (4i).

Ecclesia beati Petri, quae dicitur ad harenas; chartes de l'eveque
£tienne (a. 1130 et 1161); BENED., op, cit., t. Ill, pr. p.ll0 et 124 ; _
S. Petrus ad (h)arenas : ms. 307, f. 18 r., 29 r. ; rns, 132 (a. 1240) ; Annuaire,t. IV, 2, p.219 (a. 1249).
. S. Pierre az arennes, az Erennes : DE BOUTEILLEn, Dictionnaire,
p.232 (a. 1232; a. 1235). - Variantes nombreuses : S. Pierre az Arain-
nes, Harainnes, ete.: \VICUMA.··<JN, op, cit., t. Ill, p. 584; t. IV, p. 181,182 (XIII" siecle), etc.

Depuis le XIV' slecla : S. Petrus de camp is : DORvAux, op, cit.,
p. 9 (a. 13(0). - S. Petrus in campis : charte de I'evöque Conrad Bayer,
du 19 juin 1439 : arch. dep. Mos., H. 1345. - S. Pierre aux Champs;
HUGUENI!'l, op. cit., p.250, 392,866, 893 (a. 1443, 1473, 1552, 1553); DE
BOUTEILLEP op. cit., p.232 (a. 1444, 1486, 1552); PHILIPPE DE VIGNEUL-
r.ss, op. cit., t. I, p. 51. - S. Pier nux Araine c'on dist a Champs: LE
lIbm, t. I, p. 51.

t· E~placement. - C'est dons I'amphitheatre romain qui
se trouvait en dehors et au sud de la ville, a l'entree de la gare des
marchandises actuelle, au point de jonction des 4 rues qui y
aboutissent, qu'il faut ehereher I'emplacement du premier ora-
toire chretien du pays. Le temoignage de Paul Diacre, l'historien
je dirals officiel de nos premiers eveques (48), ne laisse aucun
doute a ce sujet. Toutes les c traditions) ou legendes qui ont ete
fabrique~s plus tard dans un but plus ou moins interesse, tout CS

Ies ch:omques du moyen age qui aiment tant a enjoIiver les choses
et qUI reposent sur ces memes (( traditions I) si eJles ne les ont
pas crMes, ne sauraient ni remplacer ni affaiblir ce que rapporte
un auteur qui eerit a Metz meme a la demande et sous les yeux
de I'eveque de la viUe, qui consigne pour ainsi dire officiellement
ce qui se racontait tdors dans les milieux instruits sur les origines
de la foi a Mctz et sur les premiers eveques, sur les anciennes

(47) La pi~ originnle se trouve arch. dep. M., n. 494. 11 n'y fst PM Ques-
tion de S.-P. ; cfr. Ant",aire, t. XIV, 1002, p. 3G8, note 2.

(48) ],1. G., t. 11, p. 261'; MIGNE,P. I., t. 95. col. 700: C'est dans l'a.mpl_U-
theAtre que ~aint C1llment 9 it;; oH sa premiere demeure (primitus habltClvlt):
o'est lA qu'il a 4!rige un oratoire (oratorium constru:rit); c'est d~ lA quo
sont partis autrefois les slgnes ou eriteres du vra1 salut (uncle olim veratJ
8alutis emanarunt insignia).
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Cl traditions )) (49). Voila done la premiere (I eglise episcopale »
de notre viIle. Comme tant d'autres de la merne epoque, elle
portalt Je.DOm du prince des apötres,

Si de prime abord son emplacement dans l'interieur de ram-
phitheätre paralt etonnant, il faut se rappeier que d'autres eglises
construites a la möme epoque ont occupe un emplacement ana-
logue (50).

D'ailleurs le temolgnage de Paul Diacre sufflrait ; mais iI est
corroborc par une addition au catalogue de nos eveques insere
vers le milieu du IX· siecle dans le sacramentaire de Drogen (51) ;
par la liste stationnale de Paris, de la meme date; par Höriger,
abbe de Lobbes (990-1007). au x: siede (52); par I'interpolateur
de Paul Diacre au xr' sickle (53); par le Lectionnaire de la cathe-
drale (ms. 329), du XI· ; par l'interpolateur de la charte de I'eveque
Heriman, de 1090 (54); par la charte (peut-etre falsiflee, en tout
cas inexaetement datee) de I'archeveque Bruno de Treves (1112-
1124) (55); par la bulle d'Innocent 11, de 1139, qui vu son carac-
tere de premiere eglise ä Metz, accorde toutes sortes de privileges
a notre eglise (56): par le moine Richer de Senones (diocese de
Toul) dans ses Gesta Senoniensis ecclesiae (57). Du reste, ce sont
Ies premiers temolgnages qui importent.

(49) C'est, nous le repetons, a la dernande de l'cv~que Angclram qu'il a
entr- pris son. travail. Absolument Mranger an pays, il a dü se rense!gner
aupres de son mandataire el de son entourage, consulter Ies • relations
antiques Jo, orales ou ecrites- (peu Importe), auxqueltes il rcnvoie frcquem-
ment. C'cst done son ecrit qui repräsente la pIu. ancienne et la plus auihen :
tique c tradition Jo; quelque incomplete qu'elle puisse paraitre a nos yeux,
eomme valeur hlstorique, elle ne snurait etro cgnl~. encore moins dcp~e,
par ·aucune de ces legendes posterieures dont l'hi~toire, chez nous comme
ailleurs, n ete enrichie ou pollr mieu~ dire encombn~.

(50) Le theAtre de Dougga en Tunisie eachait une ~glise: cfr. Comptes ren-
dN de rAcademie d(,1f In~cripti()fl8 et Bellc.,·Lettre." l!)oo, p. 47, sqq. _
La Porta Nigra de Tr~ves renferrnait jusqu'a une tlpoque recente l't!glise
Saint-Simt!on (voir plus loin). La cathedrale de la m~me ville, consacrce,
elle. auss!, a saint Picrre, n'est autre. chose qu'un grand t!dißce profane re_
manie et adapte au culte chrctien, probablement sous l'ev~que Nicetius
(52&-566): cfr. BElTZ, op. cit., p. 14. _,. Aujourd'hul on est asscz parte a
admettre t!galemenl que les premiers chrt!tiens de Treves se solent senls
de leur amphitMiltre comme lie_u de r.uIte, A. causo de c;ertain(,f! tl"Ouvail·
les faites. lors des dcrnieres foullles: cfr. Römlsch-germanlSIChes Korresport-
deia%blatt, 11, 1909, n· 6, p. 85.

(51) Cfr. M. G.. t. XIII, p. 305 et DUCHESNE, Fas!es ~piscopaux, t. III, 1915,
p. ~, note I: Ipse (=Clemens) constl"Uxit ecde:nam beati Petri in amphi-
teIltrum. - La note est contemporaine: elle est de la mi!me main.

(52) Ct'r;. G.eata episcopoTum Lcodiensium, c. 6: M. G., t. VII, p. 168, ?l1I-
ONE, P. I., t. 139, col. 1013 : Qui (=Petrus) dum primo illue adventasset
et sub tbcatraleg arenas, quia allud non habuernt, ospicillm accepisset, aeecle-
siam, sub beati Petri nominl', parvulam. ibl dedicavit.

wa) Cfr. ?thONE, P. z., t. 95, coL 711: : SAUEßUND, op. cit., p. S.
(04) Cfr. CALKET, op. cit., t•.I, col. 1161 : Rewe historique de Metz, t. I,

1904, P. 188, note 2. Cette note renferm6 plusieurs erreurs.
(55) Cfr. CALMET, op. cit., t •. J, col. 1163.
(50) Cfr. n~:'\tD., op. cit., t. lil, pr. p. 114 : Arch. dep. Mos., ll. 406.
(ti7) Cfr. Ge8ta, I: 11, c. 3 ; M. G., t. xxv, p. 271 ; Revue historique de Mctr,

t. 'I, p. 198, note 3. - RICIIER a ecrit entre 1239·1270 : son reuvrc est sans
dlronologie ni critique. dit PARJSOT,Histoire de la Lorraine, t. I, p. 265.
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Voila la vraie tradition sur l'anciennete et l'emplacement de
I'eglise ou de l'oratoire de S.-P.-aux-Arimes .. Sans doute, en l'ad-
mettant, iI faut renoncer pour toujours it la pretendue « origine
apostoIique » de l'egllse de Metz dCfendue en dernier lieu par
M. Chatelain. II y aura bientöt trente ans que nous avons dit que
Ies decouvertes de 1902-1903 lui ant donne le coup de mort tout
en justifiant la tradition au point de vue topographique.

Mais tout en affirm ant l'existence dans l'amphithM.tre du
premier oratoire chretien a Metz, tout en admettant comme pou-
vant en provenir certaines trouvailIes faites lors des fouilles en
1902, nous nous inscrivons toujours en faux, comme nous l'a-
vans fait des la premiere heure, centre la theorie qui a voulu
voir l'oratoire de notre premier eveque dans Yexcaoaiion rectan:
gulaire pratiquöe au centre de I'ediflce romain. Cette identifica-
tion, proposee alors par ·M. Wolfram, dont nous avons toujours hau-
tement apprecie et les merites et la methode scientifiques, adoptee
depuis par MM. Harnack et Hauck, deux savants historiens, mais qui
n'ont jamais He sur les Iieux, nous a toujours paru inadmissible (58).

~o. Hi~toire. - Voici, indlquee dans les grandes lignes, la suite
de 1histoire de S.-P. construit par saint Clement dans les caver-
nes de l'amphitheäfre :

Amenageme~t et agrandissement probahlement encore par le
fondateur, certamemenl par ses succcsseurs immediats qui don-
nent, selon un usage qui commence a s'introduire, ~ cet oratoire
le nom du prince des apötres.

(58) Cfr. Annuaire, t. XIV, 1902, P. 348 sqq; t. XXIX, 1920, p. 243. - Pour
comprendre nos objections contre la theorie susdite 'il faut se rapporter
a.ux articles de l'Annuaire, t. XIV, 1902, et, en pariiculier, aux planches
X et XII. - Voici maintenant nos ratsons dont r-lusieurs nous semblent
perempto lrcs : 10 Paul Diacre dit que 1'0ratoire ctait place « in cavernis
amphitheatri ': les « cavernae , ne sent-ea pas plutOt Ies « caoeae , des
Romains, c'est.a-dire Ies entrees (on sorties) et corridorS! volitcs entre et
sous Ies sieges des spectateurs. Ces voßtes n'ont certainement pas dlsparu
eompletement quand vers 300 on a enleve de I'Mißce' Ies gros5es pierres
de taille, pour les employer comme materi:lUlt de construction au nouveau
mur d'enceinte de la ville. - 20 Le caracUre arehimiserable, archiprimitiC
de la construction (cfr. Annuaire, I. c., p. 350-352) et les trouvaiIles qu'on
y a faites : ossemeDts, corDes, fragments de marbres, eclats de verres, etc.
n faut avoir vu cela de pres. ParcH Iltat de choseS' n'aurait pu durer que
hien pen de temps: dans les caverDes ou couloirs ODavait UD lieu de refuge
hien autrement slir et pratique. - 3° Beaucoup d'objets pour- lesque'ls on
a admis une destination religieuse comportent une explication tout autre.
Je pense It rauteI, au benitier, aux fragments de mosaique. etc. - 4° Sous
la troisieme rolonne dn passage d'entree, on a decouvert (dans la terre)
une monnaie de rempereur Constantin-Ie-Grand, en presence de M. rabb6
Paulus qui nous l'a rappcM pen de mois avant sa mort (mai 1927) : la
const~ction est done posterieure. - 5·La serie des bases de colonIies po-
sees sur le mur de gauche avait pour but de rehatisse\" l'entree afin de pou..;
voir s'en servir; la colonnade du milleu n'a pas servl It separer les sexes
des l'entreet mais a soutenlr lea: poutres pos~es tr~s frreguli~rement de tra~
vers sur rentree. Du reste, comment parler de sl!paration de sexes pour
cette entree, quand la partie de gauehe est termin~e par un petIt. mur d.e
pierres ? - 60 Si on vonlait invoquer romme eonfirmatlon ce qui est dlt
plus haut de l'amphitheAtre de Treves, nous dirions que, III encore, nous
lommes en presence d'une hypotMse.
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Translation du siege vers le milieu du Iv" siede (59) : l'oratoire
continue it subsister jusqu'en 451, oü il a probablement ete sac-
cage par les Huns.

Construction, au plus lard au VI· siecle, d'un sanctuaire pres
de Saint-Etienne (= cathedral e) ; il est dedie it saint Pierre; la
legende en attribuera la fondation it saint Clement Iul-meme (&0).

Existence vers le milieu du IX· siecle d'une eglise dans l'am-
phitheätre : elle est attestee par la liste stationnale de Paris. Son
retablissement doit probablement (1) . remonter a I'episcopat
d'Advence ou a celui de Drogen.

Nouvel abandon au moins partiel, probablcment a la suite des
invasions des Normans et des Hongrois, a la fin de I'epoqua caro-
lingienne et dans la premiere moitie du xe siecle (61).

La situation, au siecle suivant, n'est pas brillante; d'apres le
Lectionnaire du XI· siecle (ms. 329, f. 18 r), S.-P. situe dans
I'amphitheätre, sert d'eglise stationnale, mais une leUre de l'cve-
que Heriman <+ 1090) nous la montre presque totalement aban-
donnöe : rarement on y dit la messe; le delabrement s'accentue;
l'autorite ecclesiastique s'en occupe trop peu; sa desserte ne rap-
porte que peu de chose; le clerge, en particulier celui de la cathe-
drale, vit en cornmunaute et n'a plus d'interet pour cette antique
fondation. Pour remedler it cet etat de choses, I'evöque en charge
l'abbaye de Saint-Clement : elle y fera faire I'office par ses reli-
gieux et aura soin des habitants qui demeurent dans le voisinage;
en retour, I'eveque lui accorde toutes sortes de privileges, d'exemp-
tions et de droits qui furent confirmes dans la suite par Bruno
de Treves (en 1094 (?», en 1130, par Etienne de Bar, evöqua de
Metz, en (1123 et) 1139, par (les papes CClestin 11 et) Innocent H.
St.-Pierre etait devenu prieure (62).

Entre temps, construction par les meines d'une nouvelle egllse
situee un peu au sud de I'amphitheätre dans I'angle forme par la

(59) Cette tl"anslation sera trait~9 allleurs.
(60) Cctte legende n'a pu se former que quand le souvenir de S.-P. A

I'amphithdätre a commence A s'effacer. On s'est ~emande si Paul Diacre
en a enCOl"evu les traces lors de son passage A Mctz: efr. Annllair4 t. xlV,
1902, p. 356. - La nouvclle eglise est Saint-Pierre-Ie-Vieux (S. Petrus se-
nlor); voil" plus loin.

(61) De meme que Saint-Clement et d'autres eglises ; cfr. le poeme de
Windrie, dans KBAUS, op. cH., p. 353, v. 49 sqq. - C'cst ce qui explique, p~ut-
@tre, le fait que Jean, abM de Gorze, ne parle pas dans sa Vie de saint Chrode-
gang de Saint-Pierre A l'amphithClitre, mais seulement de Saint-Pierre an Sablon
qui, du reste, avait pris une importance bien .,lus grande que le premier Bane-
tllaire chrHien du paya.

(62) Cfr. CALMET, op. eit., t. I, col. 1162 (Hc!riman) ; CALM ET, ,. c., col. 1163,
et BENED., op. eil., t. 1. p. 350 (Brnno) ; BcnM., op. cif., t. 111, pr. p. 109-111
(Etienne de Bar) ; ibid., p. 113-115 et arch. d~p. Mos., H. 496 (Innocent II).
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route de l\fagny et I'ancienne rue de Cuvry et designe sur le ca-
dastre par c Jardin de Saint-Pierre s ou c en Saint-Pierre e (63).

A I'epoque gothique, l'eglise a ete reconstruitc dans le style
aIors a Ja mode. De nombreuses pierres mouluröes faisant partie
des f'enetres et en partie aussi des voütes, ont cM trouvees en
1902 lors des Iouilles executees par notre Societe et employees
comme materiaux de construction pour le pavage de la place de
la gare des marchandises et des rues qui y aboutissent.

En 1444, durant la guerre que faisaient a Ja vil1e le due de
Lorraine et le roi de France, S.-P. fut epargne (64) probabIement
it cause des souvenirs qui s'y rattachaient et surtout a cause de
son plus grand elolgnement de la ville, La procession des Roga-
tions continue it s'y faire (65).

Le siege de Motz en 1552 amena sa destruction; Meurlsse en
vit les ruines dans le jardin Saint-Pierre (66).

Pour les siecles suivants, il faut encore relever une grave er-
reur. On a pretendu (67) qu'apres 1552 une nouvelle eglise fut
construite et ruinea it son tour au commencement du XVII' siede.
Or le lemoignage de Meurisse que nous venons de eiter et qui
date de 1634 est direetement a l'encontre de eette hypothese,
Sans doute on cite comme confirmatur Begin qui dit tres cate-
goriquement qu'c en 1686 fut rcedifie Je monastere de Ss-Pi-aux-
Arenos qui avait deja He ruine et rebäti »(68). Mais quelle valeur
acccrder a cet auteur dont I'affirmation ne s'appuie sur aucun
texte et se trouve en opposition avec les Pouilles et avec les Be-
nedictins qui n'y font pas la moindre allusion?

On aurait egalement tort de eiter en faveur de l'opinion que
nous venons d'exposer le ms. 307 de Ja bibliotheque municipale
qui renferme le necrologe de Saint-Clement. Si ce document men-
tionne dans des additions posterieures un prieur de S.-P. -
saneil Petri ad arenas - mort en 1590, un autre avec le möme
titre, mort en 1617, c'est que le titre persistalt pendant un cer-
tain temps encore apres la disparition du prieure en 1552 (69). J]
en etait de möme du prleure de Saint-Andre.

(63) Cfr. DtNtD., op. cit., t, I, p. mm, qui n'Indlquent pas de source. Quant A
In consecration et A In charte de I'areheväque Bruno de 1.'revcs, dont 10 re-
sume se trouve arch. dcp. MOB., n. 492, it y a In evidemmcnt au moins une
erreur de dale, soit de transcription, soit d'impression : Druno ne fut eIu
qu'en deeembre 1101 ct <:onsncre cn ja~vier 1102 .(faut·i! .lire 1104-1114 ?).
- La conRtruction du prleure est mention nee aUSlll par RICher de Senones,
op. cH., L 11, c. 9.

(64) Contrairement A ce que dit ABEL, Bulletin de la Societe d'Arc1leolol1ie
w la Moselle,. t. VII, p. 44.

(65) HUGCEmN, op. cit., p. 392 (a. 1473), 507 (a. 1490).
(00) MEURISSE, op. cH., p. 13.
(67) Revue historique de Metz, I. c., p. 196.
(68) BEGIN, Histoire des sciences dans le pays messin, Metz, 1829, P. 504.
(69) Ms.' 307, f. 204 (a!. 8). - DOBVAUX, op. cif., p. 81, notes 3 ct 4.
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Enfln, dans l'histoire du protestantisme on rapporte que Ies
religionnaires Iaisaient de 1590 It 1597 leurs reunions a S.-P.-
aux-Champs, non pas comme a Saint-Privat, dans l'eglise, mais
dans un jardin oü se trouvait une villa (70).

N° 23. SAINT-MARTIN.

Denominations. - S. Martinus in muro civitatis: BibI. Nat., ms.
2G8, f. 153 (vers 850). - E cc1esia s. Martini: ms. 329, f. 20 r. (XI" siecle) :
ms. 82, f. 952: charles de Bertram, de 1182 et 1190; DOIl\'AUX, op, cit,
p.10 (a. 13(0); p.70 (xvr' siecle); p. 154 (a. 1607. - S. l\Iartinus i~
hortis : ctr. infra (vers 1135). - S. Martinus in curtis : xrr-xvm- sie-
cle, p. ex., DORVAUX, op, cit., p. 47, 85.

Saint-Martin: DORVAUX, op, cit., p.117, 120, etc. (XVI" siede). -
Saint-Martin de ~Ietz : Chronique de Kolb, ms. 79, p. 143 (a, 1479). -
Saint-Mcrtln : D'HA.'1NONCELLEs, Jletz Ancien, Metz, 1856, t. I, p. 149
sqq.; 153 (a. 1335, 1365, etc.); HUSSON, op. cit., p. 273 (a. 1512). - S.
Martin en cult is, en cUlti" en curtiz, en cl!rtis, en cortins : \VIClIlI.\NX,
op. cit., t. IV, p. 119. - o, Martin m cortms : ms. 307, f. 6 VD, 11 VD'
11, 8 r., 13 VO. - S. Martin e~ curtis: PHll.IPPE DE VIGNEULLES, op. cif.:
t. I, p. 318; DORVAUX, op. cit., p. 114, t 18, 140, etc. - S. Martin en
courtils, en curtil; LE M~\\E, Journal, p. 229. - S. Martin in curtis:
XU'-XlII' slecle.

1° Emplacement. - L'emplacement de S.-M. a toujours He
le möme que de nos jours. Relevons ici une erreur. Notre ödiflce
ne se trouvait jamais it l'exterieur du mur d'enceinte (71), mais a
I'Interieur, en partiesur le mur möme, C'est ce que nous dit
notre liste stationnale; c'est ce que confirme la decouverte de
substructions gallo-romaines sous le ehrnur de I'egltses, constc :ces
lors de cerlains travaux executes en 1878 (72); enfin, c'est ce
qu'on peut constater de oisu encore aujourd'hui, puisque de l'an-
cien mur on voit toujours un pan, it gauche et surtout a droite
de l'entree principaJe qui sert de mur exterieur au bas-cötö droit.

Les autres additions ou determinations topographiques (avec
les differentes variantes) supposent que ce coin de la ville etait
encore occupe, du moins en partie, par des jardins ou enclos -
in hortis, in curiis; if en etait de möme du coin qui fait pendant a
l'ouest et qui portait le nom d'angle-mur (73). Comme il y avait
encore des jardins cl des maisons It I'exterieur de I'enceinte. l'ad ..
dition topographique etait entierement justiflee.

(70) DITSCB, Die e11angelische Kirche ~n Metz, Wil'sbnde, 1888, p. 172,
177,178.

(71) C'l'st ce qu'nffirment KRAUS, op. eil., t. Ill, P. 406, M. de BOUTEILLBR,
op. cit., p. 130 et d'autres.

(72) Cfr. JUmoirea de la SocUt~ d'.Ärch~olt>gie de la Mo.e"e. t. XVII. 1887,
p. 115. - Dans son ADer~u hi.torique sur Sainl-Marlin (p. 8), M. DorvaUlt
met en doute cette d~couverte - It notre avis II tort.

(73) Cfr. Nkrolog6 de Ssint-aUment (ms. 307, N~croL I, f. 11 vo) : 8uper
bOrlum in angulo muri (XI~-XIl1' siede). - Au moyen Age jusqu'au XVI"
IIlecll', on rencontre friquemment 1 l'int~rieur de l'eneeinte des villes des
jardins, pr~s, vignes, etc.; cfr.niRGNER, Handbuch der bürgerlichen Kunst-
altertdmer in Deutschland, t. I, Leipzig, 1906, p. 189.
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Richer, abbe de Saint-Martin-devant-Metz, fait allusion it un
autre detail topographique qui merita d'ctre slgnale. Dans son
poeme In laude urbis Metensis il constate que S.-M. ne se trouve
pas seulement au milieu des jardins, mais encore It au milieu
de la porte ou des portes » : Staus medius poriis Martinus floret
in (h) ortis » (U). A cet endroit de l'enceinte se trouvait precise-
ment la vieilIe porte in curtis, ainsi appelee d'apres une chronique
anonyme du 16' siecle c pour les gerdins, meize (s), ortellaiges et
curtis qui estoient en ce lieu ou plusieurs s'efforcoient de la de-
meurer pour la beautez et Iertilite du lieu :t (75). Cette porte a
pour ainsi dire survecu dans une vieille voüte ou passage cou-
'Vert qui reliait la grande maison des Baudoche (aujourd'hui deux
magasins qui occupent la place de l'ancien dispensaire) avec le
transept de S.-M. (76).

Si etrange que puisse it premiere vue paraitre ce site de notre
egli~e, il faudrait cependant ne pas oublier que ce n'est pas la un
cas Isole, R.appelons-nous seulement, pour ne pas aller plus loin,
la p_orta.tuqra (~Ieja mentionnee) de Treves oü logeait le saint
ernrite Sirneon, egalement honore a Metz, it qui l'eveque Popon
(1016-1047) eleva une eglise dans la partie est du monument.
Longtemps auparavant, on voyait dans la möme porte une cha-
pel1e dediee a saint-Michel (77).

2° lIistoire. - S.-M. a certainement eM Ionde pour servir
d'öglise aux habitants de cette partie de la .ville ainsi qu'ä ceux
du fau~ourg exterieur qui devait se former autour de la porte;
cette eirconstanca nons autorise a lui assigner une haute anti-
quite.

La plus ancienne mention connue jusqu'ici de l'eglise se trouve
dans un passage de la Vie et de la translation de saint-Clement
publiee par Sauerland et souvent citee (78). Mais il y a une men-
tion plus ancienne encore qui n'a pas He signalee jusqu'ici. Dans
1'« Eloge de Metz ~, Sigebert de .Gembloux dit en parI ant des
saints qui protegent la ville ou qui y sont partlculierement hono-
res: Sed nee Martini custodia defuit urbi longiuB astantis Bed
de prope cuncta tueniis (V. 51-52) (79). Il connait done deux
eglises sous le vocable du grand thaumaturge des Gaules : .Saint-
Martin au pied du Saint-Quentin d'oü il assiste de plus 10m, S.-
M. en vilIe, d'oü ilvoit tout de pres,

(74) err. KRA.US, op, cit.; t. Ill, p. 356, v. 35. L'auteur, contrairement It ce
que disent les Analeeta Bollandiana, t. VII, 1888, p. 278-281 et <fautres.
semble bien avoir et~ abbe de Saint-Martin et de Saint.Symphorien : c'est ee
qui est CormelIement attestä par un acte de donation de l'ev~que Adalberon
IV dont nos archives departementales gardent une copie (H. 1433). 11 a
ecrU vers 1135 et est mort en 1152.

(75) Cfr. PROST, L~flendu,p. 448.
(76) Elle figure aussi sur des anciens plans de Ja viIle et ne disparut

qu'en 1817.
(77) BEITZ, op. eit., p. 20.
(78) SAUEBLAND, op. cit., p. 24 ; le passage est ant~rieur 1 1121.
(79) efr. JUAUS, op. cit .. t. m, p. 355 ; - MIGNE, P. I., t. .160, coJ.718 ; -

M. G., t. IV, p. 478.
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Le manuscrit de Paris nous conduit jusqu'au milieu du 9· sie-
eIe. Malgre l'absence de documents posiliCs, nous pouvons, peut-
elre, remonter plus haut encore. Le cuIte du grand eveque de
Tours s'est repandu de tres honne heure dans les differentes
provinces de la Gaule. Une fete de saint-Martin est celebree it
Metz sous l'evöque Chrodegang (742-766) : sa Begle (c. XXXIV)
en fait foi. Pour Treves, onsignale deux eglises construites en
son honneur par l'evöque Magnerlcus, vel'S la fin du VI· siecle (80).

Nous n'avons pas it nous etendre sur l'histoire ulterleure de
notre eglise : elle a eM traitee recemment par un homme dont la
competence n'est contestee par personne (81).

Disons aussi un mot de l'abbaye de SAINT-MARTIN, parce que
anterieure it l'an roil et elant regardee comme faisant pour ainsi
dire partie de la ville,

Denominations. - Les differentes denominations sont donnees
par De Boutelller (op. cit., p. 231); cfr. aussi lIl~m. fI~ la Soc. d'Anh.
lorr., III 5., t. VI, Naney, 1878, p. III ; KRAUS, op. cii., t. Ill, p. 708 et
le Relchsland, t. JI p. 660, art. Metz). Wichmann marque en plus (t. III,
p. 583; t. IV, p. 303) : S. Martin devant (davant) Mes (a. 1279 et 1285);
PROST,Catliedralo; p. 385 (a. 1478) . S. Martin outre Mezelle (a. 1241).
La determination topographique c in suburbia Metensis ~ se rencon-
tre encore en 1186 (BESED., t. IIl, pr. p. 142); celle d' c ultra Mosellam :.,
en 1222 (ibid., p. 184) j celles c S. Martinus ultra f1uviumMosellae ;, et
« S. l\Iartinus citra l\Iasellam ~ se Iisent dans la Vie de l'abbe Jean de
Gorze par son homonyme, abbe de Saint-Arnould, deuxieme moitlö du
X· siede (82). - S. M. ante Metim: ms. 307, f. 8 r. - S. M. Metensis:
AlMOND, Necroloqe de la Catbedrale de Yerdun, Strasbourg, 1910, p. 184
(a. 1062). - S. Martlnus ante Metis subtus montem S. Quintini : Docu-
ments, t. I, p. 318 (a. 1334). - Abbatia s. Martini: M. G., Leges, t, I,
p. 517 (a. 870). - Ecclesia b. Martini iuxta muros civitatis (~Ietensis);
ecclesia s, Martini extra muros civitatis Metcnsis : AA. SS. Febr., t. I,
p. 239, 240 (peu apres 1170). - S. M. pres et hors des. muraillcs de
la cite de Metz: Memoires, 1. C., p. 132 (a. 1560). - S. M. sub urbe Me-
tense: CALMET, op. cit., t. 11, 2 edit., p. CCIII (a. 950).

10 Emplacement. - L'histoire de cette eglise nous montre,
une fois de plus, combien i1 importe de reroonter toujours aux
sources.

Ainsi, en 1861, M. Abel ccrivait que, vel'S 607, l'cvequePappole
de Metz Cdifiait sur le revers du Sainl-Quentin une abbaye de
Bencdictins sous Je vocable de saint Martin, qui visita a plusieurs
l"eprises nos contrees. - Et la preuve de cette affirmation? AbeI
ne cite en sa Caveur ni textes, ni traditions, ni legendes (efr. Aus-
trasie, t. IX, 1861, p. 64).

D'autres ont emis· l'opinion que lors de la guerre faite au
commencement du XI8 siecle, par Henri lI, de Germanic, it la

(80) Crr. BEYER-ELTESTER-GOERz, op. cif., t. 11, p. cxcv sq .
. (81) N. DOBV~UX, Apcr~u ~istorique 8ur la paroi3116 de Saint·Martin cl Metz,

Metz, 1922. - L auteur nl!ghge quelque pen le cOte archeologique et artis-
tique de I'l!glise : laeune qui, esperons·le, pourra @tre combl&! dans un ave·
nir assez rapprocbe.
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ville de Metz, nolre abbaye aurait eie completement saccagee,
mais ensuite reconstruite au frais du roi (81 bis).

Or, I'auteur contemporain qui nous parle de cet evenement
et dont dependent tous les autres, I'evöque Thietmar de Merse-
bourg, dit seulement qu'une abbaye (d'hommes) situee en dehors
de l'enceinte a eie detruite ; it ne l'a nomme pas (81 ler). Laquelle
est-ce de ces cinq abbayes qui se treuvalent alors en dehors de
la ville? - Toujours est-il que ce n'est pas S.-M., puisque, soi-
xante ans plus lard, un auteur contemporain cl temoin oculaire,
Sigebert de Gembloux, qui vivait a Saint-Vincent, nous dit qu'une
partie de l'öglise - la erypte - mcnacait de s'ecrouler a cause
de son antiquite : « propter antiquitatem » ; c'est ce qui a occa-
sionne une translation du corps de saint Sigisbert inhume it eet
endroit, dans une autre partie de la meme eglise (82).

D'autres, cornme les Benedletins (t. 11, p. 167-168), ont afflr-
me que les moines de S.-M. auraient proflte de cette destruction
de leur eglise, peu apres l'an 1000, pour construire ailleurs une
basilique bien plus belle que la premiere, decrite par I'abbe Ri-
cher dans son poems sur Metz, qui n'aurait eie achevee qu'en
10~3 e~ ~bns laquelle. aurait en lieu ]a translation du corps de
samt Sigishert. A la suite de eel evenement, l'abhaye aurait change
le nom portö [usque la. de S.-M.-dcs-Champs en celui de S.-M.-
au-Faubourg (ou in suburbio),

L~ pr~miere partie de cette affirmation est deja refutee par
ce qUI precede. - Ensuite, il faut dire que la description donnee
par Richer s'applique, cornrne nous le dirons encore it la hasi-
lique de S.-M. de Tours. - D'apres Sizebert de G;mbloux, la
translation s'est Iaite dans la möme an~ienne cglise en l'annce
1063. - Enfin, le meilleur connaisseur de l'histoirc de S.-M.,
M. I.epage, nous assure que cette abbaye n'a jamais eie appelee'
ni S.~M.-anx(ou des)-Champs, ni S.-M.-au-Faubourg. Quant a la
denomination latine, nous la rencontrons deja, du moins equt-
valemment, dans un acte d'cchan<re de 947 : Monasterium 8.
lI/artini, quod est situm in suburbi~ Metensi (82 bis).

(81 bis) Par exemple, BEsED., op. cif., t. 11, p. 113-114 : CALMET, ~p. eil ..
t. I. col. !l:lB, 9:19 : I,p.PAGp.. lIfemoires de la Societe d'Jlrcheologie lorraine, III
S., t. VI, Nan<'y, 18i8, p. 116 : etc.

(81 ter) Tmr;DlAB, Chronicon, 1. VI, n. ~5, dans llL G., t. III, p. 321 ;
sa notice reproduite par I'Annaliste Sa1l:0n, ibid., t. VI, p. 660 : etc.

(82) Cfr. AA. SS. Febr., t. I, Bistona tram.llltionis, n. 2, 3 et O. p. 236 et
237. Dnns un premier passage (eh. J, n. 2 et 3), l'auteur nous dit que, vu
le danger d'eeroulement que presentalt la crypte (et ce qui Hait Ilu-dessus)
en 1063 11cause de son antiquit6, on transporta le corps du saint c en un
endroit'decemment prepare •• Peu aprb, il y cut un cboulement partiel de
I'edifice (ou du con\'cnt), mais person ne ne fut blesse. Quelques lignes plus
loin (cb. lI, n. 6), It>m~me Sigcbert nOU8 fait connaitre oil Hait cct « endroit
decemment prepare :t, rnentionne par lul, qui rec;ut le sarcophage avec les
restes du saint : c'ctait A la drolte de l'autel de saint Martin, dans la basi_
liquc qui cxistait aIors en 1063. C'est la qu'eurcnt lieu et l'inspection du
corps (n. 6) et les miracles que rapporte Sigebcrt (n. 7), entre autres. une
guerison qui se tit en.1068 (n. 10).

(82 bis) Cfr. LEPAGE, loco cit., p. Ill, note 2 et (pour l'acte de 947) B~Nt:D.,
op. cit., t. nI, pr. p. 65 ; BOEHIolEB-ÜTTENTAL, Uegesta imperii, t. U, 1·' fasc.,
Innsbruck, 1893, nO 148.
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D'autres admettent une translation en 1063. Centre cette
hypothese, on peut eiter le temolgnage deja. invoque plus haut
de Sigebert de Gembloux et plusieurs autres documents poste-
rleurs, par exemple, une charte d'Adalberon II, archeveque de
Treves (1131-1152), qui dit formellement que le couvent alors
existant et qui etait situe cc in suburbia Meitensi ad radices mon-
tis S. Quentini », a Cte construit par le tres excellent roi Sigis-
bert (82 fer).

Une nouvelle translation, c'est-a.-dire elevation ou exaltation,
eut lieu en 1170 ; c'est alors qu'on mit les restes du saint roi
deposes jusqu'ici a. la droite du mnitre-autel dedie a saint Martin,
dans une chässe d'argent qu'on placa sur l'auteI. Or, le n"cit
de cette translation dit de la fa<;on la plus formelle que I'eglise
dont il s'agit est celle cc que Sigebert avait construite Iui-meme
en l'honneur de saint Martin; qu'il y avait choisi sa sepulture
et que son saint corps y avail ete enseveli, il y avait 572 ans )).
Ces indications si precises d'un moine du couvent meme et qui
a dü ecrire au plus tard au commencement du xIII" siecle, ex-
eluent, elles aussi, toute translation ou changement de place
pour l'abbaye (83). - Et comme apres cette date jusqu'en 1552,
il n'a jamais He question d'un changement de place quelconque
de I'eglise, il s'en suit qu'elle est toujours restee (avec le cou-
vent), a. la meme place depuis sa cc fondation » par le roi Sigis-
bert [usqu'ä sa disparition complete par suite du siege de 1552.
Si done on a admis jusqu'ici un changement sous ce rapport,
ceIa provient de la fausse interpretation donnee au passage de
l'histoire de la translation de saint Sigisbert, mentionnee plus
haut, qui parle bien d'un changement de tombeau en 1063, mais
pas d'un changement de l'eglise. .

Mais quel est l'emplacement exact de S.-M. sur lequel le
cadastre ne nous fournit aucune donnee? Est-ce un endroit tres
rapproehe de la Moselle, la plaine entre ce fleuve et la montagne,
le faubourg du meme 'nom ?

Laissons de cote ce qu'en disent les auteurs modernes et les
documents anciens trop vagues. Des documents plus precis -
et ils sont nombreux - disent que le couvent etait situe « au
pied du Saint-Quentin - ad radices mantis sancti Quintini ».
par exemple Sigebert de Gembloux, dans sa Vie du saint roi
(Migne, P. I.,' t. 160, col. 730), Philippe de Vigneulles (Chranique,
t: I, p. 146), qui ajoute : cc Oll a present est encore >l. - A l'occa-
s,lOnd.u siege de 1552, un autre. chroniqueur fait observer que
1abbaye est situe a l'ouest (( ölolgnee de Metz environ de mille

(82 ter) Cfr. L!:PAGE, loo. cit., p. 201:
(83) AA. SS. loc; eit.; p. 239 D. 1 et n, 2 (pour l'auteur) - Du reste, on

ne s'expliquerait pas comment It cause d'nn accident qui, it une äpoque otl
la technique laissait parfois beaucoup ä desirer n'a pas dO.etre tres rare
on aurait abandonn6 nn convent riche en Bou;enirs, pour aller resider Ä
quelques centaines de metres plus loin. Pareils deplacements sont de frb
raretl exceptions.
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cinq cents pas » (83 bis). D'apres le plan de la ville dans Calmet
(reproduit par Kraus) et les explications des chifTres qui I'accom-
pagnent (cfr, n. 17,), cc I'abbaye de S.-M. estoit a mil pas de la
(digue de Wadrineau), vers le couchant d'estä ». e'est-ä-dire vers
Plappeville. - Le Journ.al du merne siege (83 fer), .ecrit jour par
jour, nous dit a plusieurs reprises que le rnarquis de Brande-
bourg, qui prit part aux operations, vint et c campa sur le. mont
de I'abbave Sainct Marlin, au pied duquel ses gens de pled se
tindrent quelque temps en bataille et sa cavalerie plus avant
dans la plaineentre ce pont (celui des Marts) et le PontifTroy "
(p. 47) ; qu'il avait cc le logis au Mont Sainct-Martin » (p, 100) :
qu'Il etait loge « it I'eglise et it l'abbaye de S.-M. » (p. 101). Le
chroniqueur cite plus haut ajoute que le camp du marquis etait
dresse « au-dessoubs de la dicte abbaie » et « son artillerie par-
tie sur une colline et partie sur le clocher de l'abbaie n ,

Enfin, deux indications tres precieuses nous sont encore
fournies, l'une par le « Plan de Metz assiegee par Charles V »,
par S. Le Clerc, qui la situe au merne endroit, l'autre, par cc Le
plant de la ville de Mets, selon sa vraye proportion » (de 1553)
qui accompagne le Journal de 1552 ainsi que les Chroniques de Hu-
guenin avec ses notes explicatlves (de la meme date). Par ces
dernieres, on voit aisernent (efr. les lettres dd et ee) que le Mont
Saint-Quentirr n'est pas a confondre avec la hauteur appelöe
Mont Saint-Martin et que c'est soit sur, soit directement centre
ce dcrnier que s'ölevait autrefois la celebre abbaye, En d'autres
termes : l'abbaye etait situee tout au bout de la rue Saint-Sigis-
bert actuelle, soit a gauche, sur l'emplacement occupe aujour-
d'hui par la belle propriete Jung·Heister, dont l'extremite ouest
cache un ancien cimetiere, qui ctait plutot celui du couvent que
celui de la paroisse, place tOUjOUTS autouT de l'eglise, soit· sur le
plateau earre. d'cnviron 200 metres en longueur et en largeur
et eertainement arlificiel, qui s'eleve directement derriere la dite
propriete et repondait davantage a la tradition des Benedictins
qui pretcraicnt des hauteurs pour lcurs etablissements monasti·
ques. L'egIise a du se troU\'er SUr le cote oriental du plateau,
assez pres du eimetiere. Cette position sur le bord du plateau,
ninsi que la presence en cet endroit d'un sol mouvant expJiquent
facilement I'eboulement de Ja crypte en 1003, donl il a ele ques·
lion plus haut.

2° Histoire. - Toutefois. le sanctuaire conslruit par Sigis-
bert. n'etait pas la premiere eglise dediee au saint eveque de Tours.
D'uprcs la Vie de Saint Romarie dont nous n'avons aueune raison
serieuse de contester I'auforite. un premier sanctuaire erige sous
le meme vocable aurait precede la fondation du roi Sigisbert. C'est
la, en effet, que .le dit abbe etait alle faire ses devotions, en

(8.1 bis) efr. LEPAGE. loco cit., p. 131.
(83 ter) Journal du 8Ug~ d~ !tI~tz ~n 1552, edit. ClfAUERT. Metz, 1856. Dans

cette publication se trouve cgalement le plan de S. Leclere, dont il est ques-
tion un peu plus loin.
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613 (84). Sigebert de Gembloux n'en fait pas mention de möme
qu'il ignore le sanctuaire erige en l'honneur de Saint-Vincent, qui
avait precede la fondation de Thierry I, en 968 (voir plus haut
N° 3).

La nouveHe abbaye eut. heaucoup it souffrir durant les hosti-
lites de 1427 et la guerre de 1444: mais l'eglise ne fut pas de-
truite, comme on le dit parfois (85). Le siege de 1552 amena sa
ruine.

Observons, en lerminanl, que la magnifique description de
l'abbaye de Saint-Martin que nous a laissee l'abhe Richer, vers
1135, ne s'applique pas, eomme on l'a eru recemment encore, a.
l'abbaye messine, mais a celle de 'fours (86).

N° 24. SAINT-PIERRE (SOUS Saint-Martin).

1° Emplacement. - L'indication topographique qui concerne
eette eglise est tres precise. EHe excIul toule possibilite de I'iden-
tifier avec l'abbaye Saint-Pierre situee it Ia citadelle et eloignee
d'environ 500 metres it vol d'oiseau de l'eglise Saint-Martin. Il la
fa ut ehereher plus pres de celIe-ci de rnöme que, un peu plus
loin, il faudra trouver une eglise Sainte-Marie aux environs de
laquelle on voyait au x· siede un sanctuairededie it Saint Epvre.

A notre avis, l'un et l'autre sont nommees dans la Vie et les
Translations de sainte Glossituie (87). Voici les renseignements
que nous y trouvons.

Le couvent eleve par la sainte un peu avant l'an 600 de l'ere
chretienne ötait situe en dedans de l'enceinte, « infra mcenia ur-
bis ipsius Il, it l'endroit qu'occupe aujourd'hui le palais episcopal
et I'eglise qui porte son nom. Il etait appele le c couvent inferieur
- tnonasterium subierius », par opposition a l'abbaye de Saint-
Pierre a la Citadelle qui portait le nom de c couvent superieur ou
majeur : tnonasterium superius;' malus », La premiere eglise,
appelee cc maior ecclesia » et qui etait fort belle (l\fIGNE, 1. c., col.
216) touchait au mur de la ville; elle etait sous le vocable de
saint Sulpice, eveque de Bourges (ibidem, col. 225), mais ce saint,
dont le nom se retrouve dans les vieux eerits concern ant l'abbaye,
n'etait ni le seul, ni le premier titulaire : l'autel principal etait
consacre a la fois a la Vierge, it saint Pierre, apötre, et aussi au

(84) MABILLON, AA. BS. O. S. B., t. rr, Veni.cre, 1733, p. 399.
(85) Cfr. HUGUENIN, op. cH., p. 154, et CALID:T, op. cit., t. I1, pr. col. CXCVIl

(pour 1427) ; Memoires de la Societe ä'orctüoloqi« lorraine, 1. c., p. 127
(d'apres Arch. dep. Meurthe-et·l\Ioselle, G. 327, pour 1444);voir nussiPmLIPPE DE
VIGNEULLES, op, cit., t. 11, p. 188, 192, 194, 215.

(86) Cfr. KRAUS, op. cit., t. Ill, p. 709, 710, et HIBTZ, Notre E8planade, Metz,
1914, p. 70. 11 suffit de la comparer it celle de Gregoire de Tours, Hist. Fr.,
1.n, c. 14 (MIGNE, P. I., t. 71, col 212, 213 : M. G., Script rer. Merow., t. I.
p. 1, p. 81 sq.) : efr. LEPAGE. Journal de la SocieU d'Archeologie lorraine,
Nancy, 1886, p. 166 sqq.

(87) La Vie ecrite peu apres 882 et les Translations ecrites par l'abbe Jean.
entre 960 et 965, S6 trouvent duns MIGNE, P. 1., t. 137, col 211-240.
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saint confesseur susdit (ibidem, col. 226). Mabillon, qui a public
le premier la vie de la sainte, fait justement observer que le
premier titulaire de I'öglise a ete saint Pierre, tandis que saint
Sulpice (Iou 11), evöque de Bourges et contemporain de la sainte
messine, n'a pu y ötre ajoute que plus lard, comme deuxieme
titulaire (ibidem, col. 225, 226, note).

Cette affirmation du savant benedictin trouve un conflrmatur
dans les invocations de la litanie qui se faisait dans notre eglise
le dernier jour des Rogations. Les quatre premieres s'adressent
a des papes. Conforrnement it l'ordre regulier et constant dans le-
quel ces invocations se suivent dans le Lectionnaire du xr siecle,
le titulaire principal a dü etre egalement un pupe. Les titulaires
qui sont venus s'y ajouter dans la suite, saint Sulpice et sainte
Glossinde, sont rappeles, comme ailleurs, par les dernieras invo-
cations, le souvenir de la Vierge, egalement titulaire (sccondaire),
par I'antienne « Tota pulchra es » et I'« Ave tnaris slella » chan-
tes au sortir de I'eglise (88).

Ce serait done l'cgIise S.-P. que nous cherchons : elle occu-
pait la place de I'eglise Sainte-Glossillde actuclle, et etait situee
it 260 metres environ au sud de Saint-Martin (89). C'est dans cette
cglise que I'evcque Drogon (823-855) deposa le jour de l'Ascen-
sion 840 les restes de la sainte dont depuis elle a pris le nom.

2° Histoire. - Ajoutons encore quclques donnees a ce qui
precede :

D'apres le plus ancien martyrologue messin du IX· siecle dont
la plupart des inscriptions sont möme anterieures, on eelebrait
alors au 8 des calendes d'aoüt (25 juillet), la deposition de sainte
Glossinde c in monasierio subieriore :., c'est-ä-dire a Sainte-Glos-
sinde, comme le montre la notice martyrologique. Puis nous trou-
vons dans le n.':'.lle couvent - in monasterio subteriore - pour
le 8 des ides d'aoüt (6 aoüt) : « dedicatio sanctae Mariae et sane-
ti Petri et exstitutio (1) consecrationis ipsius :. (90).

Quelques annees plus tard, une charte de Thierry I, de 962,
est ad res see « a l'abbesse de St-Sulpice et de Sainte-Glossinde »);
le nom de saint Pierre a disparu (91 ), mais il figure encore, comme
vocable principal, dans une charte deja mentionnee d'Adalbe-
ron I, de 944 (945), imparfaitement publiöe par Dom Calm et (92).

(88) Crr. ms, 82, f. 9.. vo. .
(89) On trouvera peut-ätre que la distance entro Ies .deux ~g!lse8 est un

peu grande pour justifier l'addition topographlque faIt au tItre: • qui
subiacct ecelesiae saneti Martini •• Mais je ne vois aucune ·autre solution
plausible It proposer.
(90) Revue rtXcUsiastique, t. lUX, 1908, p. (68 et) 70. - C'est le manus..

crit 289 de Berne qui donne ce martyrologe (voIr plus haut).
(91) Cfr. Bt:'itn., op. cif., t. nI, pr. p. 75 ; voir In note suivante.
(92) CAL¥ET, op. cif., t. n, 2" Mit., pr. p. CCII. - M. Wolfram a discot6

ces pieces de Thierry I et d'Adalberon et donn~ un texte ooropl!lt ~e la
derniere ; voir }.Iitteilungen des Instituts für CX!sterreic1lische Gesc1uchts4
forsc,"ung, t. XI, Innsbruck, 1890, p. 1-27. - Dans la pi~ d'Ad8Ibero~, nou.,
lisons : monasterium In honore princIpIs apostolorum Petri et egregli con-
ressorsi Dei Sulpitii, in quo eUam corpus venerabile vJrglnis Glodesln.
dis dignoscitur bumatum (p. 17).
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N· 26. SAINT-EpVRE.

Denominations. - C'est la premiere et unique Iois qu'il est
question d'un sanctuaire - une chapelle pIu tot qu'une eglise propre-
ment dite - dedie a Saint Epvre (S. Aper)(93), eveque de Toul, mort
vers 507. Dans les stations des Rogations du xl" siecle, on ne _parle
plus de cette eglise, mais son titulaire est Invoquä avec Saint Mansuy,
premier eveque de la meme ville et mort vers 375, dans l'egfise Saint-
Eucairetü+),

Saint Epvre etait un eveque des plus connus de son temps. Apres
sa mort, nous dit M. Martin, son tombeau ne tarda pas a devenir I'Ins-
trument de graces precieuses, le theätre de beaucoup de miracles, le
centre de frequents pelermages, Son culte se repandit rapidement
dans les dioceses avoisinant celui de Toul, oü plus de cinquante pa-
roisses Iui etaient dediees (95). - Quelques-unes de notre diocese I'ont
encore aujourd'bui comme patron (96); il figure aussi au 15 septembre
dans presque tous nos anciens calendriers et litanies (97).

Emplacement et histoire. - Autre rapprochement it faire.
Sous les murs de Toul se trouvait un sanctuaire qui portait son
nom. Quatre eveques, dont le suint titulaire, y avaient trouve
leur sepulture. A Metz, l'eglise mentionnee duns la liste station-
nale se trouvait egalement en dehors mais pres de l'enceinte,
aux environs de I'eglise de la Vlerge, dont il sera bientöt ques-
tion.

On rapporte encore que saint Epvre eut une devotion .speciale
pour les martyrs de la Legion thebaine, notammcnt pour son
chef, sainl Maurice, sous le vocable duquel il avait eleve une
eglise aupres des rnurs de la ville. Acette epoque, prötres et fi-
deles rivaliserent dans les manifestations du culte de ces mar-
tyrs (98). Nous connaissons egalement it Metz une chapelle dediee
it saint Maurice : elle ötait situee en dehors des murs, tout pres
de l'ancienne porte de Salnt-Thiebaut. L'abbesse de Sainte-Glos-
sinde, dont elle dependait, la mit a la disposition des premiers
Templiers qui s'y ötablirent, probablement en 1133 ou peu
apres (99).

(93) Les variantes sout pen nombreuses : Sanctus .Aber: Bibliothäque Nat.,
ms, 268, f. 153. - S. Aper se reneoutre rcguli~rement dans nos calendriers,
etc. - Les bans de trHonds marqueot la vanante • S. Eivre ., du nom
ordlnairement orthographie: S. Epvre.

(94) Ms. 329, f. 15 r.
(95) MARTIN, llisloire del dioceses de Tout, de Nancg et de Saint-Die, t. I.

Nancy, 1900. p. 63.
(96) Quatre paroisscs le long de l'allcienne fronti~re: Saint-Epvre, Vuy,

Noveant et ~ailly.
(97) Par exemple : ms. 82, ealendner : ms. 301 (xr siede), f. 60 r. ; ms.

42 (a. 1324) ; ms. 196 ; lI18. 132 (a. 1240), calendner et texte (p. 234) ; bre-
viaire de 1325, calendriH et litaniCII ; missel de 1546. calendrier.

(98) MABTI:-i, I. c., p. 6a. - Cette eglise Saint-Maurice est la meme que cella
qui pnt plus tard le nom de 80n fondateur.

(99) BiNtD., op. eil., t. 11.p. 258.
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De bonne heure l'abbaye de S.-E. est en possession de biens

assez considerables. Dans leur nombre iI en est qui se trouvent
en Moselle (c in comitatu MosJinense s), en SauInois (c in comi-
tatu SaIniense ~). Plus tard, d'autres documents nous en font
connaitre Ja nature : censes, vignes, chaqueur (= pressoir),
etc. (100).

N· 26 (suite). SAINTE-MARIE - SAINT-THmBAUT.

Cette eglise parte Je nom de Sainte-Marie, sans addition topo-
graphique, Par le fait möme sont exclues les autres egllses (3)
qui en presentent.

Comme nous I'avons fait observer, notre sanctuaire est men-
tionne dans la We de sainte GIossinde (1). Le corps de la sainte
reposait depuis 25 ans dans l'eglise des Apötres, appelee plus tard
Saint-Arnould, quand une de ses religieuses eut une vision : Glos-
sinde, debout sur le mur de la ville qui passalt derriere le cou-
vent, Iui indiquait par une pierre qu'elle y jeta }'endroit oil elle
deslrait v~ir s'cIever ~n autel et une egllse en l'honneur de la
Mere de Dieu, avec un cimetiere OU seraient dorenavant enterrees
les moniales de son couvent. Elle dcsignait encore l'endroit du
mur oü devait et re pratlques une porte de communication avec
la nouvelIe eglise. Celle-ci fut construite et dediee a Marie (col.
221) (2).

Elle etait peu eIoignee de l'abbaye a l'Interieur des murs, a
une faible distance de l'enccinte, vers I'orient : « paulo a muro
civitatis dlsiuncta -in fronte orientaIi ) (col.' 221 et 225). Cet
emplacement n'est autre que celui de la future collegiale de Saint-
Thiebaut. Celle-el ne figure pas encore dans le Lectionnaire du
XI' siecle parce que la collegiale n'a eM Iondes que vers 1158
cc devant la pourte aulx arraine ... de deulx joune (s) cleres citains
deMets ) sur un terrain que Agnes. abbesse de Sainte-Glossinde,
- la meme qui a instalIe les Templiers a Saint-Maurice _ leur
avait cCdce avec une cglise deja cxistante (3) _ en d'autres ter-
mes : Saint-Thicbaut est la continuation de S.-1\I., dont il est
question dans notre texte. Void les raisons qui militent en fa-
"eur de ceUe identification:

(100) Cf. CAUfET, ap. cif., t. (. pr. 3i6 (dipl6me d'Othon I. de 965) ; W,CH-
HA:'I':V,op. cit., t n, 1910, p. 347, Dum6ros /';26 et 532 (a. 1290, 1300) ; t. nI,
p. 610, 611. - .Arch. dcp. Mos., 4 E. 94, a. 1436, 11 fevrier.

(1) efr. JOA.'V.(abb. S. Arnulphi), De tran81ationc s. Glodc.!indi8, dnn8 }.II-
(lSB, p. I., t. 137, col. 219 sqq. - Nous mettons le plus souvcot Jes refe-
rences entre ( ) dans le texte.

(2) L'ancien martyrologe mcssin du (Ix") x' sl~cle en rappelle la dedi-
cace: Dedicatio sanctae Mariae luxta murum Metenslum; Revue ccclC8ia.,.
lique, t. XIX, 1908, p. 71; QuENTIN, Le, marlyrologes histori.ques, PaTls,
1908 p. 241. - Cest dans eetto nouvellc ~glise que furent transport!!s dans
la 8~it(' les restes de la sainte fondatrice ; ils y rest~rent jusqu'au pontificat
de l'~\·~que Drogon (840).

(3) PHILIPPB DB VIGNEULLES, op. eil., t. I, p. III et 274; cfr. HUGUESllf.
op. cU., p. 13.
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Les documents conteniporains n'indiquent pas seulement d'une
maniere generate l'emplacement des deux eglises en se servant
des mömes termes: ce iuxta murum l\Ictensium Cmartyrologe) -
iuxtra muros civitatis - pauIo a muro civitatis disiunctafori3
murum - in fronte orientali » (4), mais ils marquent aussi I'en-
droit occupö par Saint-Thiebaut. Or ce site directement ä. I'en-
tree mörne de la rue du Neufbourg actuelle, röpond exactement
aux donnees fournies par I'ahbe Jean sur I'eglise Ste-M. Le ter-
rain sur lequel les deux eglises avaient trouve place appartenait
a Sainte-Glossinde : « in fundo S. Glodesiudis ).

Cette dependance au point de vue de In propriete explique le
fait que I'abbesse avait le droit de donner l'investiture au prevöt
de la collegiale; droit que le pape Victor IV conflrma en 1163,
parce que, dit la bulle, Saint-Thiebaut se trouve sur le terrain de
I'abbaye : comme reconnaissance de sa dependance, elle aura it
verser annuellement it I'abbaye un cens d'un denier d'or ou 12
sous messins (5). Ces attaches avec l'ancienne eglise Ste-Marie
sont rappelees par Ies invocations des litanies qui se faisaient a
la station du troisierne jour des Rogations, dont voici l'ordre :
Sainte Glossinde, Sainte Marie (bis), Saint Thiebaut (bis). Quant
aux autres saints qu'on invoque a cette occasion, il est a remar-
quer que ce sont toutes des vierges, preuve manifeste que l'eglise,
a l'origine, etait exclusivement dediee a la Vierge et que saint
Thiehaut dont l'invocation est la derniere, n'est venu qu'apres
coup s'ajouter comme titulaire (6). Ceci est encore conflrme par
le fait qu'en sortant de la collegiale, la procession chante une an-
tienne « Gaude Marla » en l'honneur de la Mere de Dieu (ms, 82,
1. c.). Sur les sceaux de la eollegiale (7), dans ses actes et docu-
ments officiels, la premiere place est toujours reservee au premier
titulaire (= la Vierge) (8).

Mais l'argument peremptoire nous est fourni par Philippe de
VIgneulles qui, apres avoir raconte la vision de la reIigieuse dont
il a ete question plus haut, dit que l'eglise demandee alors par
Marie a ele construite a l'endroit indique : c hors des murs .•.
et tout devant l'une des portes d'icelIe ,. Puis il ajoute aussitöt :
cc Et depuis, par succ~ssion de temps ~ut consacre~ ycelle egIise
on nom de Sainct 'I'hiebault et deservie par chanoinnes, comme
cy apres sera dito » - En effet, plus loin (p. 274), il rapporte au

(4) Cfr. Martyrologe cite: charte d'Etienne de Bar, de 1162 (MEURISSB,
ClJl. oif., p. 4(0) ; De tran81atione 11. Glodellindill, MIONE, I. C.

(5) Ofr. BtNEn., op. cif., t. m, pr. p. 128.
(6) efr. ms. 82, f. 95 r. ; PBOST, op. cif., p. 354.
(7) Sur le sceau de la collegiale, voir Bulletin de la Socit!t~ des Anti-

quairu de France, 1873, p. 81, 82. - n montra la '\ ierge avec l'Enfnnt assise
sur le trOne et ßanquee de deux anges; ceUe Image occupe deux tiers du
aceau. La partie inferieure mQntre saint Thlebaut A genoux. Ugende:
S. (igillum) SANCTE MARIE SANCTIQUE TlIEODALDI METENSIS
(8) Le mt!me phenom~ne se r~produit dans plusieurs autres eglises de

Metz : Saint-FeHlt et Saint-Clement; Saint-Polycucte et Saint-Livier: les
Saints-ApOtrcs ct Saint-Arnoula ; etc.
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long la fondation de la collegiale : c comment miraculeusernent
l'eglise collegiale de Sainct Thiebault, premier (= primitivement)
Iondee de Nostre Dame rut plusier annre apres faiete et Miffiie
devent la pourte auIx Arraine » (9), appelee duns la suite porte
Saint-Thiebaut),

La dedicace en etait celebree le jour de la Saint-Laurent (10
aoüt). Les masristrats de la ville, pour aider a sa construction.
accordent aux ~hanoines, le 30 mars 118G, le dlxieme de tous les
legs precieux et rappellent a cette occasion ce que le pupe AI~xan-
dre III a fait c pro aedificatione novae canonicae beatae Mariae et
sancti TheobaIdi ~.

A la mäme date, reveque Bertram eonfirme ces largesscs (10).

N° 27. SAINT-AMAND.

Denominations. - Sanctus Amantius: BibI. Nat., rns, 268, f. 153
(vers 850) ; ms. 82, f. 95 r. (a. 1156-1246). - Ecclesia s. Amantii (Aman-
eii): ms. 329, f. 21 VO (XI" siede); DORVAUX, op. cit., p. 10 (a. 1360);
P: 47 et 48 (XVI- siecle}; etc. - S. Amandus: ms. 307 (necrologe de
Saint-Clement, XII" siede), f. 12 r., 25 vo, etc. - Ecclesia parrochialis
s. Amancii in suburbio saneti Clementis: Documents, t. I, p. 84, 85 (a.
1308).

S. Aman : WICIIMANN, Ope cit., t. Ill, p. 593; t. IV, p.170.- S. Amant:
assez frequent. - S. Amand : nom ordinaire.

II semble qu'ä Metz on. regard~it comme titulaire de I'eglise saint
Amand, eveque .de Maestrtcht, apotre des Belges, mort vers 679 et
honorö le G Ievrfer : tous Ies autres saints qu'on invoque dans Ies Iita-
nies de cette station appartiennent it cette region. Toutefois, il ne
figure pas it cette date dans la plupart de nos vieux cnlendrlers. Les
uns le marquent au to. novembre, par exemple, le Martyrologe de
Saint-Sauveur du Xlv" siecle, ou au 3 novembre, qui est plutöt la date
reguliere, par exemple: ms, 82, calendrier; martyrologe de Saint-Cle-
ment (rns, 307, XII siecle) ; hreviaire de t325, missel de 1545, etc.

10 Emplacement, - Grace aux denominations cadastrales :
clos Saint-Amand, Fontaine-Saint-Arnand, Saint-Amand vlgne,
ete .., qui remontent tres haut, nous pouvons situer cette eglise au
haut du Sablon, un peu au-delä de Saint-Laurent, sur le chemin
qui conduisait de ce dernier sanctuaire a Saint-Clement, it quel-
ques metres a }'est du Pont-Amos (11).

2" Histoire. - Nous avons indlque (plus haut) Ies plus ancien-
nes mentions de notre eglise; la charte de l'evcque Heriman en
faveur de Saint-Clement, de 1090, lui donne le titre de paroisse.
Ni 'Vindric, ni Sigebert de Gembloux, ni l'nbbe Richer, abM de
Saint-Symphorien n'en parlent. Une aventure, arrivee en 1447 it
l'eveque Conrad Bayer de BQPpart, donne au chroniqueur l'ocea-
sion de la mentionner (12).

(9) efr. PHlLlPPB DB VION£ULLES. op. cif., p. 110 et 274.
dO) efr. DtNtO., op. eil .. t. Ill, pr. p. 161 (Cclestln Ill) ; ibid., p. 131, 132

(Alexandre Ill) ; p. 136, 137 (magistrats) ; p: 137-139 (Bertram).
(11) Cfr. ,\rICHMANN, I. c. et Annuaire, t. XIX, 1907, pI. Jl; efr. aussl ms_

307, f. 11 vo, 12 r. etc. : Saint-Amant fonteine, fODS saneti Amandl, ere.
(17) Cfr. ms. 82, f. 131 vo. On l~ur servait du pnin, du nn et dell fruits.
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Au point de vue ecclesiastique, S.-A., qui est dit « prieure :. (?),
dependait de Saint-Vincent. 11en etait encore ainsi en 1544 (13).
L'eglise disparut en 1552, la c paroisse :. fut supprimee en mars
1557 par Franccis de Beaucaire, evöque de Metz (1555-1568), et
unie a la chapelle Sainte-Croix a Saint-Vincent, appelöe depuis
Sainte-Croix ct Saint-Amand (14).

N° 28. SAINT-LAURENT.

Denominations. - Sanctus Laureuthis : BibI. Nat",t ms. 268, r. 153
(vers 850). - Ecclesia sancti Laurentii: ms. 329, f. 2u vo, 37 VO (XI·
siecle). - Parocchia s. Laurentii: charte de I'öveque Heriman (a.
1090): etc.

s. Lorant : Arch. dep. Mos., H. 494, n. 1 (dans la charte d'Herlman,ev. de Metz, pour 1090): WICHMANN, op. cit., t.nr, p. 597: t. IV, p. 177.-
s. Lourent: PIIILIPPE DE VIGNEULLES, Journal, p. 19. - Saint-Laury
(sic): DORVAUX, op. cit., p. 332, note (a. 1707. - Saint-Laurent: nom
regulieremen~ emp!?ye. - St-Laurent-des-Champs : Chronique du
Doyen de Saint-Thiebaut.; CALMET, op, cit., t.n, pr, col. 2t6 (a. 1434).

Le titulairc est connu; son culte s'est repandu de bonne heure
dans les pays d'Dccident. La Regle de saint Ohrodegang ne mentionne
pas encore sa fete: mais elle a dü etre eelebree a cetfe date et a la
suite ,d'une vision de saint UIric~, evcque d'Augsbourg (mort en' 973),
elle I a ete, avec plus de solennite encore (15). Tous nos calendriers
la mentionnent (avec octave).

10 Emplacement. - Ailleurs nous avons fixe approximative-
ment l'emplacement de S.-L. qui a dü se treuver a l'entree de la
rue Drogon ou rue de l'Argonne (16). Nous ne savons rien sur
I'ediflce Iui-rnöme, mais le Ceremonial de la cathedrale nous ap-
prend qu'il y avait a cöte une chambre ou salle (thalamus) oü le
jour de la Iöte du saint (10 aoüt) les chanoines de la cathedrale
qui avaient pris part a I'office, prenaient une petite collation qui
leur etait servie par ceux qui detenaient I'eglise, c'est-ä-dire les
moines de Saint-Vincent (17).

20 Ilistoire. - Nous ne connaissons pas l'origine de noire
eglise, L'obtcntion de quelque relique a pu elre la cause de sa Ion-

(13) Cfr. arch. döp. Mos., n. 1930 ; DOIIVAUX, op. cif.,· p. 47, note 5.
(14) Cfr. Arch. dep. Mos., H. 1930, Hasse 5, nO 1.
Au m~me endroit, nO 4, se trou\"ent les baux des vignes (9 pi~ces de 1773,

1787) par Louis Gahricl, baron de Laugler, chanolne honoraire de la m~
tropale de Florence, titulaire de la chapelle S.-A. Le nO {) renlenne une
requ~te du m~me adressee au Directoire de Mctz It la date du 23 mars 1792
it I'effet d'obtenir la restitution des revenus de eetle ehapclle dont II est le
desscrvant ; plusieurs vigncs qui rapportent annuellement un loyer de 161
Ihres.

(15) Les Gesta episcop. Mettensium en parlent sous 1'6piscopat d'Adalbel-
ran II (984·1005) et fl>levant l'interceRsion si cCficace du saint dincre· ro-
main concluent : Et ex ilia tempest ate festum linllcti Laurentii celebrius habe-
tur ; M. G., t. x, p. 542 ; ccci valnit evidemmeut aussi pour Metz.

(16) Cfr. Annuairc, t. XIX, 1907, pI. 11 ; autrefois on y voyait encore une
.croix dite de Saint-Laurent; mais elle n'a pas dll marquer la place cxacte.

(17) efr. ms. 82, f. t31 vo. On leur servait du pain, du vin cl des fruits.
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dation (18). Treves avail egalement une eglise sous le vocable du
diacre martyr qui remoutalt au moins au V· slecle (19).

Relevons encore quelques autres mentions anciennes de notre
eglise : On la nomrne a I'occasion de la translation du corps de
saint Clement que voulut entreprendre vers 980, J'eveque Thier-
ry I (964-984); ensuite elle figure dans les c Miracula sancti Cle-
metüis » anterleurs a 1121 (20). On y raconte comment un cer-
tain Hagano piIlait les pauvres et incendiait Ies eglises, entre au-
tres, celle de S.-L.; apres l'avoir spoliee, iI la reduisit en cendres.
La punition ne tarda pas a suivre le crime. L'eveque Heriman la
cede, en 1090, a l'abbaye de Saint-Clement. En 1177, Alexandre III
en confirme la possession a Saint-Vincent (21). Dans un accord
conelu vers 1190 entre Franco, abbe de Saint-Vincent et Hugues,
pretre de S.-L., on s'arrange au sujet des clerges offerts a I'autel
du saint Je jour de sa fete (22). S.-L. fut detruit en 1552.

N· 29. SAINT-JEAN-BAPTISTE.

Denominations. - S. Johannes (lout court) : Bibi. Nat. ms. 268,
f. 153 (vers 850). - Basilica sanctissimi baptiste Johannis: SAUERLAND,
op. cit., p. 10 (x· siecle). - Ecclesia sancti Ioannls Baptistae: ms. 329,
f. 24 r. (XI· siede). - Templum Baptistae Christi: poerne de WINDRIC
(vers 1000). - Ecclesia beaU Joannis Baptistae : bulle de Ca1ixte 11,
(a. 1123).- Ecclesia sancti Johannis in Sancto Clemente: DORVAUX.
op. cit., p. 10 (a. 1360). - Ecclesia sancti 'Joannis retro (ad) sanctum
Clementem: DORVAUX, Ope cit., p. 47, 81 (xvr' siecle). - S. Joannes ante
Metim : Donvxux, op. cit., p. 83, note 2 (XVI· siecle).

S. Jehan, S. Jehan a S. Clemant S. Jehan de S. Clemant: WICH-
MANN, Ope cit., t. IV, p. 596 (XIII" siecle). - S. Jehan Babtiste : PmLIPPB
DE VIGNEULLES, op. cit., t. I, p.51. - S. Jean-aux-Champs : Donvxux,
Ope cit., p. 47, note (a. 1552). - L'cglise Saint-Jehau : lIUGUENIN, Ope
cit., p. 215 (a. 1443).

1· Emplacement. - En nous appuyant sur les indications to-
pographiques Iournies par les denominations que nous venons
de lire, nous devons ehereher l'emplacement de not re eglise quel-
que peu au sud de Saint-Clement. Voici du reste les arrets de la
procession du troisieme jour des Rogations : Cathedrale, Saint-
Amand, Sainte-Marie, Saint-Genes, Saint-Clement: Saint-Jean,
Saint-Andre, Saint-Privat, etc. Celle de Saint-Arnould allait le

(18) D'apr~ SIGEBERT DE GEMBLOUX, Vita Deodcrici I, on avait apportA
de Rome sous Thierry I des parties du grille de saint Laurent; (MIGNE, P. I.,
t. lOO,col. 715 ; Mo G., t. IV, p, 476); mais a cette date. l'eglise S.·L., qui aurait
pu en recevoir quelques parcelles de l'abbaye de Saint-Vincent dont elle
dl!pendalt, exlstait dejA.

(lO) Cfr. BETEB·ELTEsTEB·GOltRZ, op. cif., t. 1I, p. OCXI.
(20) Cfr. S.lUERLVlD, Ope cit., p. 16 et 40.
(21) (N. at. a. 1178) ; BtNtD., Ope cit., pr. p. 133.
_(22) Voir arch. dep. Mos., H. 1929, liasse D. 6 Inv. p. 88. Sur la date,

,·olr DoRV.lUX. op. cit., p. 277, note 3.
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möme chemin, mais dans le sens inverse. Saint-Jean-Baptiste se
trouvait done sur le terrain appartenant aujourd'hui it Sainte-
Chretienne (23).

2° Hisioire. - L'eglise S.-J.-B. servait de paroisse au faubourg
de Saint-Clement; elle porte le titre de c paroisse ~ duns la charte
d'Heriman, de1090. D'apres l'interpolateur de Paul Diacre, au
r slecle, saint Clement en serait le fondateur; c'est ainsi que le
veut la tradition : c ut fertur ). Il y avail un baptistere et beau-
coup plus tard l'eglise aurait ete desservie par une communaute
religieuse (24). Etienne de Bar, eveque de Metz, conflrme S.-J.-B.
it Saint-Clement, par une charte de 1130; de rnerne, Innocent 11,
par une bulle de 1139 (25).

Il est assez curieux que dans les litanies recitces aux stations
des Rogations on n'invoque pas dans notre eglise le titulaire,
comme cela se pratique, it quelques exceptions pres, dans les au-
tres sanctuaires,

Durant le siege de 1552, S.-J.-B. suhlt le sort de tant d'autres
eglises. Vers 1634, iI en restalt encore c un monticule de decem-
bres, couvert d'orlies et de chardons, autour duquel on decouvre
encore bien souvent, en böchant la terre, des corps humains
d'une grandeur extraordinaire :. (26).

N° 30. SAINT-FtLIX - SAINT-CL&'\IENT.

Denominations. - 1. Saint-Felix . - Basilica beati Felicis mar-
tyris: PAUL DIACRE,Gesta episcop. Mett. (a. 783) ; M. G., t. 11, p. 263;
CALMET, op. cit., t. I, pr, col. 54 55. - Sanctus Fellx : Bibl. Nat., ms.
268, f. 153 (vers 850); CONSTANTIN, Vita Adalberonis /I, n. 26 (vers 1015);
M. G., t. IV, p.6 ; l\IIGNE, P.l., t.139, col. 1568; Chronicon sancti cte-
mentis (avant 1212) ; M. G., t. XXIV, p. 498 ; ms. 44 (XIV' siede), au 9 des
calendes de decernbre. - Abbatiuncula s. Felicis : charte d'AdalbC-·
ron I, de 952; BENED., op. cit., t. Ill, pr. p. 69; Annuairc, t. XIII, 1901,
p. t98. - Abbatiola s, Felicis: bulle de Leon IX, de 1049, interpolee
entre 1070 et 1080; CALM ET, op, cit., t. I, pr, col. 443; Annuaire, t, I,
1888-1889, p.70 sqq; t. XIII, 1901, p.198 sqq. - Ecclesia s. Felicis :

(23) Ms, 82, f. 1)5 r, ; PROST, op, cit., p. aM. - ~Is. 132, f. 02 r. - On
aura it tort de vouloir situer S.·J.-D. dans l'encdnte memo do Saint-Cle-
ment ; cf'r, Revue historique, p. 354, note 1. L'eglise elalt lres rapprochöe de
Pabbaye : « adiacens monasterio ~, comme le dit une bulle d'Innocent 11,
de 1139 (BESED., op. eil .. t. Ill, pr. p. 114), mais placee derriere, comme 1'in-
dique aussi un passage d:lns HUGUENIN, op. cif •• p. 215.

11 fa ut aussi se garder d'cxagcrer les indications du cadastre qui ont
servi A etablir la carte topographique du Sablon parue dans Annllaire, t. XIX,
1907, pI. 11, et qui semblaient nous autoriser il placer l'eglise dans la
direction opposee. e'est-il-dire au nord (est) de l'abbaye.

(24) Cfr. MIGNE, P. l., t. 95, col. 713 : CALMET, op. cit., t. I, pr. col. 53. -
Voir aussi D. J. FXANQOIS, Histoir6 de Saint·(JMment (ms. 62, nO 2), p. 5 et 6,
qui repete ce que dit l'interpolateur et ajoute que l'~v~que Abbau ou Goeric
(629·6447) l'aurait erlge en paroisse' vers le milieu du VIr sickle (?). - Le
passage (vel's 56) de Windric (v. pI. h.) parle d'uo saccagement de l'eglise.

(25) Bt:NED., op. cit., t. nr, pr. p. 110 et lU. - Le martyrologe de Saint·
Clement marque une recluse a S.·J.·B. (ms. 307, f. 12 r.).

(26) MEUBISSE, op. cit., p. 14.
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ms. 329, f. 23 vo (XI' siecle). - S. Felix, monasterium s. Felicis: diplö-
me de 991; Annllairc, t. XXXII, 1923, p. 133, n. 69; chartes de 995, 1006,
1007; BENEO. op. cit., t. Ill, pr, p. 84, et M. G., Diplom., rr, p. 792, 793;
Cartulaire de Gorze, p. 219, 221 (a. 995 et 1(07); Remarqucs sur
n° 362: Cartulaire de Gorze, p. 219, 221 (a. -995 et 1007); Remarques sur
le Cartulaire, p.•89-91. - Cocnobium (monasterium). s. Felicis Meten-
sis: HUGUES DE FLAVIGNY, Chronicon, I. 11, Introduction (avant 1102);
?IIG~E, P. I., t. 154, col. 198, 204; 1\1. G., t. VIII, 471, 472.

2. Sans figurer formelIement cornme vocables les deux noms Saint-
Fell» et Saint-Clement se rr-ncontruut dans le poeme de 'VINDRIC (avant
1005); KRAUS, op, cit., p, 353; dans SIGEBERT DE GEMBLOUX, De lande
urbis Metensis (XI' siecle) ; M. G., t. VI, p.268 sq.; MIGNE, P.l., t.160,
col. 718; KRAUS, op. cit., p.355; dans RICHER, abbe de Saint-Martin,
In laude urbis Metensis (vers 1135); KRAUS, op, cit., p. 357; enfin dans
une charte d'Adalberon Ill, de 1058; Bi::-,ED.,op, cit., t. III, pr. p. 91.

3. Saint-Clement. - Ecclesia S. Clcmentis : addition au Martyro-
loge du Sacramentaire de Drogon (vers 850)i DUCUESNE, Pastes epis-
copaux, t.I1I, P: 46, note 1. - .r:ccIcsia heati ou sancti Clementis: chnrtn
d'AdalbCron I, de 953; Annuarre, t. VII, 2, 1S!)5p. 172; SAVERI.AND, op,
eil., 'p. 14 (avant 1090, peut-etre meme avant 1005). - Coenobium ou
Monasterium s. Clementis : charte d'Her-iman de 1090; bulle de Ca-
Ilxte 11, de 1123 ; Ann~aire, t. I, 1888-1889, p. 1'92, n.4 i etc.

. Le ~om de Saint- Felix date de I'epoque oü des rcliques de cc
s~mt pre!re de Nole. ont He deposees dans notre eglise. A partir de
I'ms~~ll~llOn des mOIne,s,en 946, celui de Saint-Clement, qui, jusqu'ici,
n~ s ctalt rencontr.e qu une fois, s'implanta rapidement, grace aux dif-
ferentes 4: translatIons:. ou exaltations de ses restes et aux miracles
qui s'operaient de plus en plus nombreux dans son sanCtuaire et
devint bientöt exclusif. '

1° Emplacement. - L'endroit ou etait jadis situee la celebre
abl';:ye ne peut et re determine qu'approximativemenl. Apres sa
destruction en 1552, on pla~a une croix a l'endroit du maHre-au-
tel qui malheureusement ne figure pas sur le plan du Sablon don-
ne par les Benedictins a la fin du t. 11 de lcur Histoire de Metz.
Baltus, qui I'a encore vue, nous dit qu'elle se trouvait sur la hau-
teur du Sablon. D. J. Fran<_;ois, de son cote, nous assure que
l'abbaye etait situee c au declin d'une agreable colline... ou se voit
encore une croix pour monument de la place du maHre-autel ))
(27). En tenant compte d'autres donnces fournies par le cadastre
de la commune, par des nrpentagcs opcrcs it differents moments
et des "cntes de difTerentes pieces de vignes, etc .., nous pouvons
situer notre eglise entre l'anciennc et la nouveIle eglise parois-
siale, tout pres de la premiere.

2' Histoire. - Dans I'interet de la elarte, il faut distinguer
deux choses : 1. La crypte ou I'eglise souterraine de Saint-Pierre;

(27) BALTUS, op. eit., p. 61, 62; D. JEAN FßAS~OIS, op. cif., p. 1. _ Il s'ensuit
que I'emplacement indiqut! par Prost, Legendes, planche, cl CAUtET, op. cif ..
t. I, plan de Metz, n'est pas exact; err. aussi ABEL, dans Auslrasie, t. VI,
1858, p. 105 et LEDAIN, op. eit., p. 256 sqq. (details interess·onts). _ ~
a eu tort de voulolr rattacher la denomination' ft A la fontalne benite •
A la source pn!tendue miraculeuse de la crypte de Salnt-Olemenl, eomme
si elle en fndiquait l'emplacement. Cette denomination est bien anterlcure
1 la destruction de ce sanctualre en 1552.Le ncerologe de l'abbaye (ms. 307,
f. 33 \'0) qui est du (XII' ou) XIII" siecIe, marque d6jil pour cette date un jardin
c a benite fontcne :to
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2. l'eglise supcrieure de S.-F. au de S.-Cl. Voici les donnees prin-
cipales que nous fournissent les sources par rapport a la pre-
miere:

Sans la nommer expressement, Paul Diacre connait la crypte,
comme le montre le passage deja mentionne plus haut qui con-
cerne saints Rufe et Adelphe qui y etaient cnterrös (28). Le bio-
graphe de saint Chrodegang, I'abbe Jean de Gorze, est plus expli-
cite : Nos trois premiers missionnaires sont venus ensemble it
Metz ; ils ont construit une crypte dediee par saint Clement it saint
Pierre (ce qui n'est pas bistorique); ils sont enterres tous les trois
dans cette demeure cellulaire; par attachement au premier apötre
les evöques successeurs (( se sont fait inhumer dans la mörne
petite sepulture - loculo eidern corpora sua tradiderunt ", les
uns dans la crypte, les autres a cote (29). - Le moine (de Saint-
Clement), qui au X" siede a interpole Paul Diacre, attribue a
saint Clement la construction de Saint-Pierre it l'amphitheätre
qu'iJ regarde comme la premiere eglise ; ceIle de Saint-Jean; enfin
celle d'un trolsieme sanctuaire sttue egalement au Sablon, dans
les fondations duquelle saint aurait etabli une crypte d'une heaute
admirable, avec une source a eau tres hygienlque et tres salutaire,
quand elle est hue avec confiance, et un autel dedi6 a saint Pierre
et place c devant I'entree - ante ostium ~; c'est la qu'il a ete lui-
meme enterrö (30).

Dans SOIl poeme de la fin du x· siede, le moine \Vindrie nous
repete ces mömes choses; puis il ajoute qu'c it un certain moment
_ quondam », c'est-ä-dire a l'epoque des invasions du IX" et de la
premiere moitie du xe siecle, le venerable sanctuaire avait ete sac-
cage et abandonne; la crypte, en partlculler, avait perdu son riche
revetement de marbre, etc. Mais, sous l'evöque Tbierry I (965·
984), le princier Wigeric avait precede a une restauration corn-
plete du saint lieu : la crypte agrandie et embeIIie avait ete consa-
cree le 5 des nones de mai en I'honneur de saint Pierre et de plu-
sieurs autres saints (31). Dorenavant, on pouvait lui donner le
nom de cc basilique de Saint-Pierre Il, ainsi que le fait le prieur
Hezelin de Saint-Clement dans son recit de la translation du saint
titulaire faite par I'cveque Heri~an, ~n 1090 (32) •. Si elle n'etail
pas une eglise a tres grandes dimensions. elle etalt en tout cas

(28) crr. CALMBT, op. cit., t. I, col. 54, 55 ; M. G., t. 11, p. 262.
(29) M. G., t. x, p. 554.
(SO) MIGNB, P. I., t 95, col 713; CALX ET, op cit., t. I, pr. col. 53 ; SAUBR-

LAND, op. cit .. p. 11.
(31) KRAUS, op. cit .. p. 353; Necrologe de Saint-CUment; ms. 307, f. 27 r.:

Quinto nonas Mai, ad basilicas, de«licaUo cryptae in ecclesia 8. Clementia
in honore I. Petri apostoli et .Uorum plurimorum sanctorum; elr. Ba-
nD., op. cif., t. t, P. 239, :UO.

(32) Crr. SAUERL.um, op. cit.. P. 18; H~zeliD eat mort en 1121; Gallia chris_
liana. t. ltl1l, col. 868.
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d'un bel aspect, eomme s'exprime un auteur du XII siecle, dont
nous parlcrons encore (33).

Voici, main tenant, comment, it l'aide des donnöas fournies
par l'histoirc locale et des resultats des fouiIIes pratiquees a dif-
Ierentes epoques au Sablon (34), nous pouvons nous representer
l'origine et les transformation succcssives de ce sanctuaire.

Conformörncnt a la loi et aux usages rornains observes par
la population de notre pays qui inlerdisaient les inhumations
a I'interieur des villes, saint Clement a trouve sa sepulture dans
un tombeau situe duns la partie slid de ce cimetiere du Sablon
dont il est explicitemcnt question dans notre Annuaire, A I'ori-
gine, cc tombeau a ete une simple crypte : corridor plus ou mains
large. ehamhre funeraire Oll caveau sombre. creuse assez pro-
fonderneut dans le sol, voüte ct,.a cause du terrain sablonneux,
soutcnu par des rnurs, ressemblant par sa forme aux hypogees
paiens ou chretiens que ran voit a. Rome. ou ailleurs. Le temoi-
gnage de Jean de Gorze, qui dit que saint Clement et ses deux COIn-
pas?ons se sont prepare eux-memes cette sepulture etroite : « in
habitaculo constructae cellulae humati sunt ». concorde parfalte-
ment avec cc que nous venons de dire (35).

Toutefois, comme les successeurs, suivant en cela les usages en
vigueur. se .Caisaient inhumer le plus pres possible du premier
apötre du dIOCeSe. la crypte primitive ne sufflsait bientot plus :
il fallut y ajouter au fur et a mesurcdes besoins quelques cou-
Ioirs ou compartiments de caveaux servant aux nouvelles inhu-
mations qui devaient atteindre le norobre de 16 DU 17 (36). La
möme chose a He eonstatee aiIleurs et le premier hypogee chretien
du Sablon a du ressembier assez a ceux de Saint-Mansuy, it Toul.
de Saint-Mathias. a Treves. de Saint-Thaumaste. a Poitiers, de
Saint-Allyre. a Clermont-Ferrand. etc ...• et comme il servait de
lieu de 'sepulture a de saints personnages. il a dl\ recevoir aussi,
non pas par saint Clement. comme le veut la legende mais sous
ses successeurs immCdiats. quelques ornements en stu'c. des pein-
tu res. etc. Les commencements des sepultures les plus honorees. a
dit un auteur. n'ont pas ele plus pompeux.

Mais, comme I'oblation du saint Sacrifice, qui ctait le grand
aete cultuel en I'honneur des saints et de leurs restes, lie pouvait
se faire commodcment dans cette crypte a dimensions tres res-
treintes. un premier oratoire ou edicule fut bäti au-dessus : ce
sanctuaire, d'abord lres exigue. fut agrandi au plus tard a l'epoque
merovingienne. afin de mieux repondre au developpement de la
piHe el de la veneration des fideles envers leur premier apölre.

(33) Vita •• Clement,. : Est hodie. q~8m Ih!ct non multum Ingen&. pulchra
tamen aapectibu8 ecclesia, Deo. ut. dlxlmu8. et s. P~tro dieata, quam idem
pater venerabilis caput urbls et toClUS pontitlcatus (= diocese) donatam esse
constituit ; Codex Paris. Fond8 laltll, n° 1673lS (et 17007), du XII- lIikle.

(34) Cfr. Anllvo,re, t. J'V, 1903, p. 351 8qq•• 't notes.
(35) Vitll C1l,.odegongi ; M. G., t. X, p. 555.
(36) Cfr. ~e M.,oriqtlo de Metz, t. I, Hetzz, 1004, p. sw, 357.
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En mäme temps, peut-ötre möme deja auparavant, la crypte
a dü subir des changements assez importants. Comme ailleurs, il a
fallu la rend re plus spacieuse, pour recevoir de nouvelles tombes,
plus accessible. pour faciliter la circulation des pieux yisiteurs
(~7). Comme ailleurs, on a dü etablir une chapelle ou sacellum
avee un aut el, pour y dire la messe le plus pres possible du corps
saint. et orner ce nouveau sanctuaire d'une maniere conforme a
la saintete de l'endroit et a la celebrite des personnages qui y
etaient deja enterres (38). Ce travail, qui ne peut elre attrthue en
aucun cas ni a saint Clement,. ni a ses premiers successeurs, est
peut-ötre l'oeuvre de saint Urbice, qulnzieme eveque de Metz, a qui
la tradition attribue egalement la Iondatlon ou du moins la con-
secration de I'eglise superieure sous le vocable de saint Felix,
pretre et martyr (?) de Nole en Campanie, et I'etabllssement d'une
communaute de clercs qui devaient la desservir. cc Quel que soit,
du reste, le fondateur de cette derniere eglise, nous pouvons ötre
certains qu'elle est differente de la Iondation personnelle de Cle-
ment, nous le savons par l'histoire gönerale de toutes les eglises :
le premier apötre a He enseveli dans le cimetlere commun; il y
est demeure jusqu'au jour oü l'un de ses successeurs a eu le zele
de proceder a une translation et de construire une eglise avec con-
fession sous le mattre-autel s (39).

Que faut-il pens er de la source aux eaux courantes - c fons
irriguns » - dont il est question dans les textes a partir du x·
stecle? Sa presence n'a rien d'extraordinaire (40). Nous en avons
vu plusicurs (sources et pults) dans les catacomb es romaines :
l'une ou l'autre a möme servi de baptistere (41). On en rencontre
meme dans les hypogees paiens. Celle du Sablon peut bien re-
monter a I'epoque de saint Clement - sans avoir ele creusee par
lui. On peut aussi admettre - et c'est ce qui nous paralt assez
probable - qu'en agrandissant la crypte primitive on soit tombä
sur une source, comme nous en rencontrons plusieurs au Sa-
blon (42). Bientöt, a cause du voisinage des corps saints, son eau
fut regardee comme un remöde contre toutes sortes de maux. A
I'epoque, oü on nous parle de cette qualitö de I'eau, aux x· et
XI· siecles, le merveilleux avail le plus de prise sur les foules et il
etait si facile d'y möler le nom de saint Clement.

(37) Des eseallers, souvent doubles, permettaient aux pelerins de s'appro·
eber des tombeaux des saints et de toucher leur, sarcophag~.

(38) Nons retrouvons des disposition8 analogued A la crypte de Saint-
Epvre ä Toul: cfr. Re"ue de "art chretien, 1905, p. 326.

(39) Revtl6 d6 rart cAreti6n, 1005, p. 3M.
(40) Nous connaissons beaucoup de cryptes anclenne8 avec des pults re-

putes pour la vertu mlraculeuse de leurs eaux ou de la terre qui y etaIt
accumulc!e : Chartres, LYOD, abbaye de Lobbes, PierreConds, Tours, etc.

(41) Par exemple, A Satnte-Priseille, 1 Saint·Pontien : elr. CABBOL·LECLEBOQ,
op. ett., t. 11, I, coL 403-410.

(42) Le Sablon est CODDUpour Bell sources: fontaiDe brßlee, fontaine d'Ilange,
fontaine de l'hOpital, fontlline Saint-Andre, fontaine bCnite ; efr. BALTUS, op. cif.,
passim. - Sur le dernier nom, voir pI. h. note ~:n).
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2 Dans ce qui precede, nous avons deja touche les commen-
cements de l'egUse superieure a Saint-Clement, Nous avons egale-
ment fait allusion au röle que la tradition de l'ahhaye attrihue a
I'~veque Urbice : röle qui n'est nulIement en opposition avec les
donnees de I'histoire generale de ce temps. En effet, le titulaire,
saint Felix, etait en grand honneur dans les Gaules, ses reliques
ötaient tres recherchees (43). C'est ce qui nous expIique comment
son nom a eM donnö a notre eglise et maintenu pendant des sie-
eIes. Quant a la vie de communaute des cIercs, nous savons qu'elle
etait entree en vigueur dans beau coup de villes episcopales des la
fin du IV" alecle (44). Mais cette vie en commun presuppose aussl
une eglise et des habitations adaptees a ses exigences et besoins.
Toutefois, il faut hien nous le dire, si probable que soit ce röle de
saint Urhice, aucun texte ancien ne peut et re cite en sa faveur.

Pour les siecles suivants, nous ne sommes pas tres bien rensei-
gnes. La tradition clementine, representee par Dom d'Armene et
Dom Jean Francois, admet que vers 610, sous Je roi Theodebert
11 (+ 612), S.-F. a ete peuplö de moines de saint Colomban (45).
Ici encore les attestations contemporaines du fait manquent.

S.-F. n'a certainement pas ete detruit par les Normans en 882,
mais a dü soufTrir beau coup par les invasions a d'autres moments,
comme semble bien le dire Je poeme de Windric. Dom Calmet dit
qu'en 938, Adalberon I rebätit l'eglise et y remit les religieux qui
s'etaient retires a Luxeuil depuis 40 ans (46). Je ne sais sur quoi
l'iIIustre benedictin appuie son affirmation si ce n'est sur le tömol-
gnage de Dom d'Arrnene. Ce qui est mieux garanti, c'est la re-
forme de S.-F. par le moine ecossais Kadroä, qui sur les instances
de l'eveque que nous venons de nommer, se fixa a Metz en 946
avec les moines benedictins de Waulsort : les bätiments claus-
traux furent rei eves de leurs ruines : une nouvelle vie fit son
entree a S.-F. (47). Apres la mort de Kadroe(968 ou 978), son
ceuvre fut continuee par I'abbe Fingenius <+ vers 1002), Il fut
aide par l'eveque Thierry I (965-984). Grace aux res sources four-
nies par le princier de la cathedrale \Vigcric, la crypte fut refaite,

(43) Cfr. GRF.O.TuB., De Gloria ma,.tf/rum, c. 104 (al. 103) ; lIIIGNE, P. I.,
t. 71, col. 795·797 : M. G., Script. rer ~erolO., t. t, p. 2, p. 577 sq.

(U) Par exemple, 1 Rome, 1 Milan, 1 Hippone, 1 Vercell, ete.
(45) D. GODUROY OOAJ\WENB, Histoire de .rabbaye d~ •• Clement, 1654. Ce

munuserit n'est pas perdu eomme le croyait PnosT, Notice sur la Collection
de! manuscrifl de IQ bibliotheque de Metz, p. UII, note 1. - De la collec-
tion Dufresne (I) il est rentr6 1 la blibliotheque. Pour D_ Jean Frap~ois,
efr. plus haut, note 24. - La notice du Gh.ronicon. I. Gletna"t" conCfrnant let
clercs reguliers ~tablill A Saint·Clement depU18 le rogl1e de l>epin 110 troqVIt daJUI
M. G., LXXIV, p. 498.

(46) Notice de la Lorraine, t. I, Nancy, 1756, col. &45.
(47) Cfr. Btldn., op. cif., t. 11, p.56 ; Annuaire, t. JII, 1891, p. 151, 174, n. 9,

et t. VII, 2, 1800, p. 172.
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agrandie et embeIlie; des travaux non moins considcrables furent
executes dans l'eglise superieure et le cloitre. Une double conse-
cration couronna cette oeuvre de restauration (48).

En 1178 un incendie detruisit I'eglise ; la consecration de la
crypte de la nouvelIe cut lieu 2 ans apres sous l'eveque Bertram.
Son sort en 1552 est connu (49).

Nous avons vu plus haut comment la legende s'etait occupee
de la crypte de S.-Cl. pour ratlacher peu a peu le nom de notre
premier evöque it tout ce qu'on y voyait. L'eglise superfeure n'en
fut pas epargnee.: La notice necrologique du saint inseröe dans
le catalogue du sacramentaire de Drogon, qui remonte vers le mi-
lieu du IX· siede, Iui en attribue formellement la construction
comme aussi celIe de l'eglise de I'amphitheätre, a qui elle donne
encore la priorlte (50). L'interpolateur de Paul Dlacre au x· siede
fait de möme. Les Gesta episcop. lIIett., composes entre1132 et
1142, vont plus loin : I'egllse-crypte du Sablon est la premiere
fondation de notre eveque : « caput urbis et totius pontificatus ».
comme l'appelle une vie deja rnentionnee du saint du XII· siecle,
concervee it la Bibliotheque Nationale de Paris (51). Inutile de dire
que dans Ies siecles suivants, ce travail de la legende continue et
renverse entierement I'ordre des faits tels qu'ils sont attestes par
l'histoire. Ce n'est pas en la suivantou en essayant de justifier
son travail qu'on arrive a un resultat vraiment serieux,

N° 31. SAINT-GENES.

Denominations. - Sanctus Genesius : BibI. Nat., ms. 268, f. 153
(vers 850): ms. 82, f. 252; bulle d'Innocent 11, de 1139. - Ecclesia s,
Genesii: ms. 329, f. 22 vo (XI· siecle). - Parrochia s. Genesii: charte
d'Herlman, de 1090.

S. Genoit (pour Noveant): WICHMANN, op, cif •• t. Ill, p. 595. -
S. Genois : BENED., op. cit., t.III, p. 38-39. - S. Genoy: arch. dep.
Mos., H. 494, D, 1.

(48) KRAUS, op. eil., p. 353, v. 35-55, ou les travaux de Wigerie sont plus
detailles. ,- La dödlcace de la crypte est Indiquäe plus haut (cfr. note 31).
Quant A l'~glise, le Chronieon 8. Clemeniis dit: Idem etiam, Deodericus
episcopus... cum abbate Fingenio et Wygerico primieerio omnes Ipsius eeo
elesiae officinas (=les Iieux rägullers) ad usum monachorum meliorari dis-
posuit... ecclesininque ipsam in metius auetam consecravit (M. G., t. XXIV,
p. (99). - Le prolongement de l'egIise sup~rieure est rallplll'ti! 19a1elfient
mnß""Sauerland, ap. eil., p. 17 (passage ant~rieur A 1090, peut_~tre rn~me 1
1()05). - Sur Wlg~rle, voir ibid., p. 17, note 1.

(49) Le Ohronicon 8. Olementi:J marque pour l'aun&! 1169: Post destrueo
tlonem antiquorum murorum de ecclesia saneti Clementis positus est pri-
mus lapis in oratorio a domino Theoderieo, electo (= Thierry Ill, ev~que
~lu de Metz de 11631-1171);M. G., t. XXlV, P. 501, 502. - La m~me soureo
marque pou!, ~178: Ecclesia aanetl Clementis tota eombusta est. sclIipet
campanae, hbrl (::: biblioth~que), dormitorium., claustrum et re!eetorium ;
et pour 1180: Benedietio facta est In uiptis in ecclesia beaU ClementI.
a domino Bertranno espiseopo; M. G., t. XXIV, p. 502.

f50) Ipse (Clemen~) constrnxit ecclesiam b. Petri in amfiteatrum (!) et
ece esiam s. Clemenhs, ubi ipse requif;scit.

(51) efr. M. G., t. X. p. 1~. - Cfr. Codex Parisienis, plus baut, note 33.
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Le titulaire n'est pas, comme on pourrait le croire, le celebre
martyr arlösien, mais, d'apres la legende, le comädlen qui subit le
martyre it Rome, sous Diocletien, Le Martyrologe Romain marque sa
fete au 25 du mois d'aoüt, Nos anciens calendriers ne sont pas abso-
lument d'accord ä ce sujet. Ainsi le ms. 82 indique dans le texte (f. 136)
aussi bien que dans le calendrier la eommömoralson pour le 24, la
fete pour le 25 aoüt: de merne, le breviaire de 1325; le ms. 132 (a. 1240)
et le missal de 1545 marquent simplement la fete nu 25 aoüt. Le nom
du saint figure dans quelques litanies, par exemple, dans celle du
b revi:lire de 1325.

1° Emplacement. - Tout le monde connait la vieille chapelle
Saint-Genest situee dans la rue Jurue, (ancienne) paroisse de Ste-
Croix, qui merlterait une etude speciale. Celle dont it est question
ici, est beaucoup plus ancienne; elle etait situee sur le parcours
de l'eglise Sainte-Marie it Saint-Clement. Cet emplacement ressort
de I'ordre suivi par Ies processions nux Rogations et it la Saint-
Marc; il est indique approximativement sur la planehe 11de l'An-
nuaire XIX (1907).

2° Hisloire, - L'cglise figure comme c paroisse :. dans la
eharte d'Heriman de 1090; elle dependait de Saint-Clement. Le
pape Innocent 11 confirme par une bulle du 27 avril 1139 it l'ab-
baye, entre autres : « terram, quae in circuitu saneti Genesii
usque ad parietes eiusdem ecclesiae adiacent (!) 1) (52). Pour la
perrode suivant.e. je n'ai trouvö que la mention d'un ermite qui,
en 1471, est dit loger pres de l'eglise. Celle-ci fut cc mise par
terre» en 1552.

Tout recemment, on a voulu trouver un rapport entre notre
eglise S.-G. et le nom du canton de Genestroy. C'est encore un
de ces rapprochements sur lesquels la science philologique prö-
ferera ne pas se prononeer. Nous sommes du meme av is. Nous
pensons cgaIement que S.-G. c devait bien s'accompagner de quel-
ques maisons :. pour la simple raison que c'etait une paroisse.

N° 33. SAINTE-MARIE.

Denominations. - Sancta Mar'ia foras civitatem : BibI. N~t., ms.
268, f. 1.53 (vers 850). - Sancta Maria: rns. 82, f. 95 vo; ecclesia sane-
tae Manae : ms. 329, f. 22 r. (XI- siede). _ Sancta Maria ante sanctum
Clementem: ms. 32, f. 34 vo. - Sancta Maria ad martyres: chartdes:
l'eveque Heriman. de 1090; ms. 82, f. 37 r. ; ms. 329, f. 37 VO, note; e 1-
catio sanete Marie ad marti r es, rns. 330, f. 110 (XIV' silleIe) ; DORVAUX,
op. cit., p. 41 (XVI' slecle), - Ecclesia pa rr'ochialis beate Mar ie n~ .mar-
ti ..es: Documents, t. I, ~. 84 (a. 1308). - Sancta Maria infra baslhcas :
rns. de Derne 289 (avant 875). - Sancta Maria ad basilicas: ms. 44
(xn'" sieeie), au 6 des ides de mai. - Sancta Maria extra muros urbis :
charte de l'eveque Etienne de Bar, de 1137.

Nostre Dame a Martres : WJCH¥ANN, op. cif., t.lV p. 173 (a. 1288,
1298); t. IJJ, p.593 (Nostre Dame az Martres).- Nostre Dame aU Mar-
tire: HUSSON, op. elf., p.30 (a. 1312). - Nostre Dame aux mnr:res,
devers Sainet-Clement: HUGUENIN, op. cil., p.112 (a. 1312). - Sa1!lte-
Marie-aux-l\Iartyrs: BENRD., op. cit., t. Ill, ~. 38-39. _ Sainte ~~arle a
Maitres : nrch.dcp. Mos., H. 494, n. 1. - Samte-Ma ..ie-aux-bns1hques :
denomination moderne.

(52) Bt:.tD., op. cit., t. 1lJ, pr. p. 114.
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D'apres le ms. de Berne et le Martyrologe de Saint-Sauveur, la
dödicace elait celebree le 10 mal

1· Emplacement. - L'emplacement est indique par les epl-
thetes topographiqnes. L'egIise est dite c hors de la viIle ~. par
opposition ä celles dediees a la Vierge qui se trouvent, soit A I'in-
terleur de I'enceinte, soit tout pres des murs. c Infra It ou cad ba-
silicas ~ deslgne le grand quartier du Sablon; c ante sanctum
Clementem » precise encore plus l'emplacement qui est indique
sur la planehe 11de l'Annuaire XIX (1907), surtout d'apres le par-
eours des processions du Ceremonlal de la cathedrale (ms. 82)
et de celui de Saint-Arnould (ms. 132).

2· Ilistoire. - L'origine de l'egllse ne DOUS est point eonnne.
Aucune legende qui s'y rapporteralt n'est consignee dans hOS
vieilles chroniques. Et pourtant elle est un des plus anciens sane-
tuaires consacresä Marie, soit ä Metz, soit dans ses environs im-
mediats, .

D'oü lui vient I'addition c aux martyrs ~? Ce n'est pas parce
qu'i1 y eut autrefois des chretiens martyrises ä cet endroit, car
Metz n'en a jamais eu, Elle ne vient pas non plus des vierges
(toutes - sauf une - martyres) qu'on y invoquait ä la station du
troisieme jour des Rogations et qui sont toutes etrangöres a notre
pays. Le nom lui a ete donne par imitation de ce qu'on a vu ail-
leurs.

On pourrait d'abord penser a Treves, metropule de Metz : aux
portes de cette ville se trouvait une abbaye de ce nom. L'eveque
Ludwin, aide de saint Willibrord et de Pepin d'Heristal, l'avait
fait elever tout pres de la Moselle (de la la denomination : « Bea-
ta Maria Virgo in ripa, ad litus Mosellae »), sur le champ de Mars,
oü aurait coulö le sang, soit des premiers martyrs trevirois, soit
d'un certain nombre de soldats de la Legion thebaine. Mais corn-
me I'eglise treviroiseen question ne prit le titre de Sainte-Marie-
aux-Martyrs qu'ä partir de 1198 (peut-etre pour mieux soutenir
une comparaison avec Saint-Paulin, que son fondateur, saint Fe-
lix, avait consacre ä Notre-Dame), tandis que le sanctuaire du
Sablon porte deja son nom en 1090, c'est-ä-dire cent ans avant
celui de Treves, il faut ehereher ailleurs, et aIors it est tout natu-
rei de penser a Rome Oil le celebre Pantheon, cCrle vel'S GI0 par
l'empereur Phocas au pape Boniface IV et consacre par celui-ci
au culte chretien, prit presqu'aussitöt le nom de « Sancta Maria
ad rnartyres ». La solennile de sa consecration est marquee en-
core aujourd'hui au 13 mai (53).

Or il est a remarquer qu'a Metz, comme le prouvent d'anciens
textes liturgiques, on ceIebrait la dMicace de l'eglise du Sablon
dont nous parIons ici, nu 10 'mai. Une influence romaine, suliout
a une epoque ou it Metz on Hait tres (c ultramontain », est done
assez probable (54).
(53) DUCHESNE, Liber Pontificalill. 1. r. Paris, 1886, p. 317.
(54) Nous avons d~ja relev~ plus haut que le sacramentaire de Drogon

donne lea stations Tomainer.
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Sans revenir sur les dates relevees deja plus haut, signaIons
seulement de l'histoire ultörleure de N.-D.-aux-Martyrs les deux
ou trois faits suivants : L'egllse, appelee c paroisse ~ dans la
charte de 1090 et conflrmee a Saint-Clement, est donnee par
Etienne de Bar, en 1137, a la collegiale de Saint-Sauveur en möme
temps que J'eglise avoisinante Saint-Jaeques (55). En 1372, nous
dit Ia chronique, e fut le cure de Nostre Dame aux martres, de-
vers Sainet Clement, occis et tue d'une haiehe en son lit,' par ung
si en nepveu qui demeuroit dclez luy, et le garda ledit n~pveu par
I'espaice de cinq jours. Au dairien, il fut xeu, et fut prms, et co-
gnu son cas, mis au pllloris, traine et mis sur la roue ~ (56). Van-
nee 1552 amena la disparition de cette eglise qui n'a dü eire que
de petites dimensions.

N° 34. SAINT-PRIVAT.

Denominations. - (S.) Rivat, Rivata: liste des biens de J'abbaye
de Prum (a. 893). - S. Privatus, ecclesla sancti Privati: Bibl. Nat.,
ms. 268, f. 153 (vers 850) ; ms. 329, f. 25 r., 38 f. (xr' siecle) et ,en general,
dans tous les textes Iatins concern ant l'eglise,

Sainct Priveit, S. Prevelt : WICIIMANN, Ope ctt; t. III, p.604; t.IV,
p. 108. - S. Priveit : arch. dep. Mos., H. 649 (a. 1334). _ S. Privait
(Ies mallaides de): HUSSON, Ope cit.,p. 81 (a. 1443).- S. Privax: Chron.
du Doyen de Saint-Thiebault (a. 1436), d'apres DE BOUTEILLER, Die-
tionn_aire, p. ~33. - S. Privey: Ibidem (a. 1436), DE BOUTEILLER, I.C.-
S. Pnvay: Ibidem (a. 1440); DE BOUTEILLER, 1.C. _ S. Privez : HUGUE-
NIN, Ope pit., p.416 (a. 1474); J. LE COULLON, Journal, M. DE BOUTEIL-
LER, Parts, 1881, p. 29 (a. 1561). - S. Prive : Annuaire, t. XVI, p. 116,
141 (a. 1654); DE ~OUTEILLER, Dictionnaire, p. 233 (a. 1544; du Pouille
de Metz), - S. Pr-ive aux champ's : IIuGUENIN Ope cit., p. 788 (a. 1522).
- S. Prives ; AUBRION, Ope cit., p. 73 (a. i474); HUGUENIN, Ope cit.,
p, 416 et 788. - S. Priech : Siege de Met%, en 1552 M. CHABERT, p. 41,
107 (a. 1552). - S. Privat-Ies-Metz: DE BOUTEtLLER, Ope cit., p.233
(a. 1578). - S. Privat: temps modernes. .

Le saint titulaire de I'egllse sera it un eveque de Mende, mort
martyr vers la fin du lIre siecle, sous Val~rien et Gallien et honorä le
21 aoüt, d'apres le Martyrologe Romain. Son nom ftgu;e a la meme
date dans ms. 82 (calendrier et texte); ms. 307 f. 52 r.. ms. 132 (calen-
drier et texte (p. 229); hreviaire de 1325 (caiendrier).' missel de 1545(calendrier); etc. '

1· Emplacement. - L'eglise demolie en 1810 etait siluee sur
le chemin d'Augny, queJques metres au dela de la station termi-
nus du tramway, a gauche, entre le numero 52 el la petite maison
de l'octroi (57), dans ]e jardin qui longe la route.

Sont encore visibles aujourd'hui ': 1. L'ancien persbytere corn-
plCtement remanie, particulierement a l'interieur. D'anciens bas-
reliefs representant les 12 apotres et un vieux crucifix fixe au mur

(55) MEURISSE, op. eit., P. 404; Arch. dep. Mos., G. 1544.
(56) nUGUEZ','IN, op. cit., p. 112; PHtLIPPE DE VIGSEULLEB, op. cit., t. 11,

p. 73 (e Nostre Damme an Mayrtre .). .
(57) Elle figure sous les leltres s sur le plan de la villa de Metz de 1553

qui accomplI~e le rt:cit du Siege de 155-2 par S.u.JQNAC ou encore les Chro_
nique. de HUGUENIN.
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d'une espece de chapelle (voir 3.) ont ete transportes a l'eglise de
Montigny, soit sous I'abbö Chatelain, soit sous le cure actuel. 2. Le
cimetiere, occupe par un jardin potager et entoure d'un mur. Cinq
pierres tombales avee inscriptions rendues illlsibles sont fixees au
mur du fond. Une croix assez grande, posee sur le mur qui Ionge
la route, remonte jusque vers le milieu du XIX' siede. 3. Deux tra-
vees gothiques (Kraus, t. Ill, p. 851 met: romanes) qui ont pro-
bablement servi de chapelle ä J'ancienne egllse; elles forment une
dependance de la maison numero 52 et servent de remise. Lon-
gueur totale: environ 5 metres; hauteur: 3 metres ä 3 m. 50; lar-
geur : 2 m. 25. La description donnee par Kraus (1. c.) est assez
exacte; U ne fait pas mention de l'entree moderne et de I'armoire-
credence qui est "is-a-vis dans le mur (58).

2' Hisloire. - Au point de vue historique, relevons les don-
nees suivantes :

La plus ancienne mention connne jusqu'ici du hameau de S.-
Privat remonterait a l'annee 893; elle se trouve dans la liste des
biens de I'abbaye de Prum, dans l'Eifel (Prusse rhönane), dressee
et commentee par le moine Cesaire, autrefois abbe du couvent.
Cette liste renferme 118 noms de Iocalites oü I'abbaye possedait
des biens. « (S.) Rivat, Rivata 11 occupe la trcnte-cinquieme place
Immediaternent avant Montigny et la note explicative dit que ces
Iocalites avec quelques autres sont situees dans le diocese de
Metz (59). L'identification paralt done certaine et la variante ortho-
graphique s'explique fncilement.

Avee le texte liturgique de Paris, nous remontons probable-
ment encore 40 a 50 ans plus haut.

Dans le poörne de 'Vindric, fin du X' siecle, il est question (v.
57-59), d'une destruction de l'eglise S.-P. par des malfaiteurs qui
ne sont pas clairement dCsignes : Sancti Privati sparse runt moe-
nia magna,. lnde sibi muros struxerunt fraude maligna. L'eglise
ne semble done pas avoir ete de dimensions mesquines- puisqu'il
est question de grands murs (60). Peut-etre aussi etait-elle Iorti-
flee ou entourea d'autres constructions assez grandes.

D'apres le Lectionnaire du xr siecle, elle sert d'egllse station-
nale au troisiema jour des Rogations. S.-P.figure ensuite dans une
bulle d'Innocent 11, du 27 avril 1139, par JaquelIe le pape c con~

(58) 11ya 30 et 40 ans, on yvoyait encore davnntage; err. DITSCH, op. cif .•
p. 109 et .Annuaire, t. XVI, 1904, p. 71.

(59) Void le texte en un latin peu c1assique: Est in riuuata (rluat)
mansus lndominlcntu;. ubi aspicit terra arabilis ad semlnnndos modios eccc;
pratum ad eal'l'adas. xxx; silua ad saginandos porcos CC. Sunt ibi mansa
.11, tiUi s.oluu~t in tolum in argcnlo uneins XVI et denarios XVIII. Camsilcs
Il!'is e buo hbram dimidiam, pallos L; Oua CCXX, sclndilss )leo; unus·
qoblQue eaballum I; est ihi molendinum 1; cfr. nEVER, Urkundenbuch, t. 1,
C ence, 1860, p. 163. - L'c!f1'lise on le voil n'est pas rormcllcment nomm~e . .", -

11' malS on est hien en droit de se deDUlnder s'll n'y avait pas de eha-
pe e.

(GO) KBAUS, op. cif., t. Ill, p. 3i13.
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firme )) a Saint-Clement, entre autres egJises, celles des saints
martyrs Privatus et Projectus (= AMmont), teIles que l'abbaye
les a cues jusqu'ici quant aux dimes, possessions et cens (61);
dans une charte de Bertram, de 1194, par laquelle cet eveque de
Metz donne c l'eglise paroissiale de S.-P. avec ses chapeIles et
dependances :t aux moines de Saint-Clement a qui en appartcnait
le patronage et fait la repartltlon des aumönes dormees, soit ä.
l'egIise. soit aux chapelles : donation qui est eonflrmes en Ja mäme
annee par Jean, metropolitain de Treves, et par le pape Celestin
Ill, et, en 1201, par Innocent III (62). D'apres ces derniers,l'abbaye
en aurait joui deja avant l'union prononcee par Bertram.

On peut supposer que de bonne heure les biens de l'abbaye de
Prum mentionnes plus haut ant passe, du moins partiellement,
a Saint-Clement (63). Peut-ötre est-ce vers la fin du XII· siecle,
sous I'abbe Gerard de Prum (1184-1212) que I'operation a ete
parfaite (64). Toujours est-il que des la fin du XII· siede, Saint-
CUment y etablit un prieure qui cut passabIement it soufTrir des
invasions que les ennemis faisaient sur le territoire de la vilIe.

En 1522, on entreprit de « voulter :t I'eglise. Or, en creusant
les Iondations d'un contrefort, on decouvrlt une inscription an-
cienne decrite par le chroniqueur de I'epoqus (65). De nomhrcuses
trouvailles furent faites dans les environs a la fin du XIX· siecle,
mais dont nous n'avons pas a nous occuper ici.

L'annea 1552 amena Ia fin du prieure: si l'eglise Cut alors
detruite, elle a dü eire rebätie pell apres ; en 1561, eUe servit de
lieu de reunion aux protestants (66), qui I'öchangerent au mois de
decembre de la rnöme annee contra la nouvelle eglise elevee au
retranchement de Guise prcs de la :porte Sainte-Barbe: Toutefois
Us y retourncrent en 1597 (67). Entre temps, en 1591, S.-P. avait
cesse d'ctre c paroisse :t et etuit devenu annexe de Magnyö Mais
]es habitants ne perdaient pas l'espoir de redevenir independants.
Depuis 1661, Us demandaient a avair de nouveau la messe les
dimanches et jours de fete. d'autant plus qu'i1s avaient un pres-

(61) BtNED., op. cit., t. Ill, pr. p. 114.
(62) Arch. dep. AlOS., H. 648, n· I, piece orlglnnle (Bertram) ; H. 493. pi6ce

originale (Jean de Treves) ; DonVAUx, Up. <:it., p. 370 (CClc!ltin III et Inno-
cent Ill)

(63) Des operations analogues entre abbayes ne sont pliS raTe~; "oir
pour Saint_Cunibert de Cologne et Saint-Arnould de Metz en 1080, An-
nuaire, t. XlIJ, 1901, p. 215 sqq.

(64) Il est A remnrquer que, BeuI panni tOilS lea abhes de Prum, Gcrard,
qui gouvernait l'aLbaye entre 1184-1212 et qui, par cons~quent, a pu ~tre
melt'! it ce changement, figure dans le Nccrologe de Saint-Clement (ms. 307,
f. 10 r.). Sur eet abbe, voir aussi Gollia christiana, t. XIIl, col. 597.

(65) HUGUl!NIN, op. cif •• p. 788, 789; cfr. encore ROßJmT et CAGNAT, Epigra.
phie de 1(1Moselle, fllBc. n, Paris, 1883, p. 114-117.
(66) Annuaire. t. XVI, 1904, p. 114, 115 ; THIIIION, [Iistoire du protestantisme

ä Melz, Nancy, 1884, p. 131; DITSCH, op. eil .. p. 107. - LEDAIN, Leltres et
Notices. Metz, 1867, p. 274, n'admet pas la destruction de l'cg1ise en 1552.
(67) DITSCH, op. cit .. p. 1l~115 et 182.
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bytere et des revenus suffisants (68).Le 23 avril 1676, lors d'une
seconde visite qu'il fit a S.-P.; l'eveque de Metz retablit I'ancienne
cure (69). Malheureusement il trouva plus fort que lui, et sur Ies
reclamatlons des moines de Saint-Clement, un arret du Grand
Conseil, du 27 septembre 1677, cassa cet arrangement et prescri!
vit qu'il y aurait a S.-P. un simple vicaire (70). Toutefois, en 1756,
Mgr de Saint-Sirnon retahlit la paroisse de nouveau: elle dura
jusqu'ä la Revolution. En 1768, elle comptait 562 personnes (71).

Les documents nous Iournissent aussi toutes sortes de ren-
seignements sur I'egllse comme edifice, sur le cimetiere, la mal-
son presbyterale, I'ecole (72).

N· 35. LEs SAINTS-Al'öTRES - SAINT-ARNOULD.

Denominations. - D'apres la legende, saint Patient, quatrleme
eveque de Metz et disciple de saint Jean l'apötre, aurait dMie ä son
Maitre, qui l'avait envoye dans nos regions, I'egllse qu'il avait fait COD-
struire sur une petite elevation, au sud de la ville (73). 11est vraiment
ötonnant qu'on s'en tienne encore aujourd'hui it un recit qui est prive
de tout fondement serleux. Et cependant les documents authetüiques
parlent un langage tres clair. Voicl ce qu'ils nous disent par rapport
au nom de notre eglise,

Jusqu'en 715, elle portait exclusivemenl le nom des Salnts-Apö-
tres (74). L'echo s'en rclrouve jusqu'au xvr' siecle (75).

(68) Arch. dep. Mos., H. 648, n. 2. - Meurisse avait ordonne de trans-
ferer cette messe A Montigny pour favoriser Ies religieuses qui y «!taient
~tablies (ibid.).

(GU) Ibid., H. 648, n, 3 : n. 5. - Il avait fait une premiere visite en juillet
1671 (cfr. H. 648, n. 4).

(70) DOßVAUX, Opecit., p. 370, Dote 4.
(71) Arch. dep, Mos., H. 1570 et H. 648,D. 10.
(72) Voir Arch. dep. Mos., H. 6"8, n. 3 : n. 4 et Regi,tre des Ordonnan-

ce, des visite, canonique, de Metz, du tral, de Noisseuille, ete., pour 1749-
1751, et 1757-1759. - Un document de nos archives (H. 648, n, 9) donne
le plan de l'eglise vers 1750. Longueur 9 toises et 4 pieds : largeur 7 toises
et demle, Elle n'avait qu'une nef voütee en aretes ; A I'entree, une espeee
de vestibule interleur dont l'cxtrcmit«! droite est occup«!e par la tour
carree. La nef proprement dite eomprcnd deux trav~es dont les arcs forme-
r~ts ainsi que les ar~teS' retombent sur des pilastres qui avancent passa-
blement A l'interieur. L'abside Hait 8emi-cir~ulaire. En dehors du mnttre·
autel, on voyalt deux autres A l'eDtr~e du ch<Eur.

(73) efr. PnoBT, LegendCß, p. 475-479 : Anftuai,.e, t. XIX et XX, p. 34 sqq. -
Verr<!ur CQmmise par Prost, Dc ßouteiller, Kraus, Wolfrom, Chatelain, etc.,
qui admettent comme premier titulalre 1'6vangeliste saint Jean, est repHee
encore aujourd'hui.

(74) Par exemple, en 691 et en 715 ; Ällnuaire, t. I, 1888-1889, p. 57 :
ecclesia apostolorum.
(75) Comme souvenir hlstorique; err. PlIlLIJ'PIIoDB VIGNBULLES,Ope eit.,

t. I, p. 109, 110; pour une epoque ant6ricure : Gesta episcop. Mett. (M. G.,
t. It, p. 5-39): Petit carlulaire de Saint.{rnould (cfr. PROST, Opeeit .. p. 475 et
t76) - ce qui ne l'emp~hera pas de dire que saint Patient a consacd
l'e.glbe il aaint Jean (I).
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Deux ans apres, en 717. paralt pour la premiere fois celul de

Saint-Arnould('6). Ce chaogement est le resultat de la translation
qu'on y a faite de ses reliques, vers 641. Cependant, pendant quelque
temps encore, le premier nom se maintient a cöte du second, soit
sous sa forme primitive soit sous une forme un peu modißee(77). Par.
fois aussi on nous avertit que le deuxillme vocable n'est pas le vocable
primitif(78}. Souvent celui de Saint-Arnould est seul employe(79).
Saint Jean, dont le nom tout d'abord est encore meM a celut d'autres
ApOtres(80), est declare oCficiellement le premier et principal titu-
Iaire lors de la consecration, en 1049, de la nouvelle eglise par le
pape Leon IX(81).

En pratique, le nom de I'ancetre des Carolingiens reste le nom
usueJ : Saint-Arnould.

Cette suite chronologique des vocables a Ialssä des traces dans
Ies invocations des litanies a la station qui se faisait dans notre egllse,
le dernier jour des Rogations(82).

1· Emplacement. - L'emplacement de l'eglise des Saints-Apö.
tres a pu elre determine avec toute la precision desirable lors du
nivellement des rem parts en 1902 et 1903 oil on a decouvert les
reste.s ~e sa vieilIe crypte romane cachee ~ous la lunette d'Areon
placee a gauche du ch~min qui conduisait Et Montigny. Cet em-
placement correspondalt exactement Et la moitie gauche ou orien-

(76) efr. diplöme du roi Chilperie de 717: baslllea sanctl .Arnulti vel
s~nctorum apostolorum ; Annuaire, 1. e., P. 58. - Ce msme vocable (basi-
h.ca apostolorum et beatl Arnulfi) base sur un document plus ancien re-
"lent dans les Annale3 lAurissenses' M G tIP 164· Annuaire t xurp. 58, note 1. ' . ., . ,., ,.,

(77) Voir la note pr~eCdente. Dans la liste stationnale de Paris le Dom
primitif est seul employ~, aiDsi que I'cxlgeait la hrlevetö du texte.

(78) La Vita de saint Goeric relate la translation de saint Arnould • ad
eecleaiam, quae tune temports ad sunetos apostolos vocabatnr ,. ; ßtNEn.,
op. cit .. t. J, p. 378.Dc meme, J'autcur de Ja translation de sainte Glossindc;
MIGNE, P. I., t. 137, col. 218, 220, 221.

(79) Particulierement dcpuis. l'epoque carolingienne, par exe~ple, ~~ns
Paul Diaere; M. G., t. n, p. 265; dans la Vita de Louis le Dcbonnalre ; Ibid.,
p. 648; dans des dipI6mes de 840, 842, 869, 875, etc.; Annuaire, t. I, p. 67;
dams les Gesta episcop. Mett.; M. G., t. x, p. 643, etc.

(80) CCr. deux (faux) dipl6mes de la reine Hildegarde et de Ch~rle~~
gae, de 783: bacilica constructa in honore sancd Jacobi d et 8~:~ ~eno-
sanctorum apostolorum; dlplome de Louls_Ie_Germanlque, e • t bea-
bium sanetorum apostolorum .Johannis, .Jambi et Philippi l~c non e
tlssimi confessoris Christi Arnulphi ; Annuai,.c, t. I, p. 47, n. .

(81) efr. la bulle de consecration de 1049 (de 1070 A 1080), o~ Jl est dlt
qUe l'eglise est consacree c in mcmoriam beati Joannis .apost(ll ne prae-
nominati s. Amulphi, confess~ris 'Christi ». - Gesta eplScop. !tIett. dans.
M. G., t. It, p. 536, 541. - Chronion Sandi Cl~mentis, dans M. G., t. XXIV.
p. 496. - Ms. de Saint-Symphorien (fin du x~ siecle), daD& DUCJlESNB,
FlUtu I!pisoopauz, t. In, p. 49, note.

Toutefoi!> on rencontre le Dom, de l'apl>tre seul et avaDt la cODs6craUon
de 1049 dans quclques rares documents: Catlllogue des 6v~u~ de. M~Z
de In fin du IX"' siede, n. 40 dans ALG., t. 1I, p. 269 : le pOOme de WlI.ld ~

" t 084 IIV\l< (v 59 nomme les patrons des ()gliSC8 au Bud de la Vllle •compos" en re . vuu • . )
Clemcns, Privatos, jam Fellx atgue Johnnnes •

(S2) On y invoque apötres et evangelist~ et II la fin saint Jelln et saint
Arnould.
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tale de la Iaeade de l'höpital Bon-Secours et se continuait vers
l'est, sur toute la largeur de la route de Verdun, qui a cet endroit
est double (83).

2° Histoire. - Les commencements de I'eglise sont obscurs.
Le plus ancien temoignage de la tradition qui en attribue la
fondatlon a Saint-Patient, est une note marginale Iaite au nom
du saint dans le catalogue des eveques de Metz insere dans le
sacramentaire de Drogen vers 850, et datant de la möme epoque :
cc ipse (= Patiens) construxit ecclesiam sancti arnulfi ubi ipse re-
quiescit », (84). Nous aurons l'occasion dans un autre travail de
montrer ce qu'il y a de Ionde dans cette tradition et dans le
vocable que I'eglise portalt primitivement.

Avanl la translation definitive du siege episcopal a I'Interieur
de la ville (a Saint-Etienne), l'eglise des Salnts-Apötres aurail
servi de residence temporaire a quelques-uns de nos eveques. Je
ne vois pas de raison sörieuse de nier ceUe residence temporaire
attestee par le Petit cartulaire de I'abbaye, Elle est ögalement ad-
mise par Prost et d'autres qui expliquenl dans ce sens une partl-
cularite de la ceremonie des Ramcaux (85).

Voici maintenant les grandes dates de cette eglise dont j'ai
traite amplement aiIIeurs (86).

Destruction de I'ediflce par les Huns attestöe formellement par
le Petit cartulaire de Sainl-Arnould et implicitement par Gre-
goire de Tours (mort en 594).

Reconstruction sur le meme emplacement a l'epoque möro-
vingienne et installation d'une communaute de elercs vivant peut-
et re d'apres une regle monastique.

Nouveaux travaux projetes et probahlement commences par
l'eveque Drogen, en vue de reformer les eieres.

Reconstruction de l'abhaye - en dehors de l'eglise - par
I'abbe Anstee et installation des benedictins sous Adalberon I
(929-962) en 942.

Travaux de reparations sous I'cveque Robert (883-917), dont
nous ne connaissons pas autrement ni I'etendue, ni le caractere,

Nouvclle eglise elevee d'apres un plan plus grandiose, par
I'abbe Warln et consecration solennelle en 1049, par Leon IX.

In.cendie en 1097 sur lequel nous ne sommes pas autrement
Tenselgnes.

(8S) Voll" Annuaire. t. XIX, 1907, pI. II et texte.
(84) Cfr. M. G.. t. XUI, p. 305 ; DUOBESNE, op, cH., t. Ill, p. 46, note 1.
(85) PROST. L~gende~. p. 269 et Cathidrale, p. 385; Annuaire~ t. XIII, 1901,

p. 110, note 3. Cfr. PHlLlPPE DE VIONEULLES, tip. cH., t. I, p. 190. La veiIl~ des
Rameaux, l'.!veque devait se rendl'e 1 Saint-Arnould, y prendre un bain.
coucher dans la chambre de l'abb~ et partIr de lA avec son cort~ge pour
la procession.

9
0~8G)Voir pour les indications qui 8uivent, leB preu\es dans A.ll11uaire, t. XIX,

1 ,p. 3-1-64.
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Travaux entrepris en novembre 1541 sous I'abbe Pierre Michel

pour " voulter la nef de I'eglise » (efr rns, 196).
Destruction de l'abbaye et de son antique eglise par le due de

Guise en 1552 ; translation des meines au couvent des Freres-
Pröcheurs, qui prit it la suite le nom de Saint-Arnould.

Enfin, rappeions encore quclques faits qui se rapportent a
I'eglise des Saints-Apölres cl qui exigent quelques precislons,

Nous avons fail observer que Gregoire de Tours attesle sa des-
truction par les Huns en 451. La tradition de Saint-Arnould, con-
signee dans le Petit cartulaire, ajoute que les barbares ont ausal
emporte les matdriaux de construction Ies plus precieux ; colon-
nes de rnarbre, etc. (87). Vu le caractere de ce peuple nomade
et sa maniöre de voyager, on est autorise de meUre en doute ce
que dit la tradition arnulCienne it cc sujet.

On a dit, recernrnent encore, que le sacre d'Avitus, evcque de
Clermont, qui cut lieu en 571 ou 572, se serait probablcment fait
dans notre eglise : il est dit, en efTet, dans Gregoire de Tours.
qu'iI a eu lieu cc apud urhern Mettensem )) et, ajoute-t-on, a cette
date, la calhedrale ötait probablement encore en reconstruc-
tion (88). Nous avons vu plus haut ce qu'on peut penser du der-
nier argument. Quant au premier, il est loin d'ötre peremptoire:
c apud urbem Mettensem , signifie aussi bien pres de Metz que
dans la ville möme (89).

On a encore dit que le jour de Noel 575, Childebert, roi d'Aus-
trasie, aurait ete sacre dans l'eglise des Saints-Apötres. En röalitö,
iI n'a ete sacre ni a Reims, ni it Metz (90).

Par ailleurs, nous sommes convaincus que, sauf preuve du
contra ire, nous ne devons pas placer a. Saint-Etienne la profa-
nation de tombe que nous rapporte pour I'annee 587 Gregoire de
Tours. La Ioi romaine, observes sous ce rapport longtemps encore
par les nouveaux peuples, dCfendait les inhumations a l'interieur
des villles. A Metz, on suivait ces pre!:criptions, comme le prouve
un passage de la premiere translation de sainte Glosinde (91).

(87) Crr. le passage du Petit cartulaire dans PROST, Ugemlu, p. 482,
483; Annuain, '. c., p. 39, note 1.
(88) Annuaire, t. XXXIV, 1925, P. 22.
l89) Crr. precisement dans le m~me Grf!goire de Tours, Hm. Fr., L IX.

c. 13, ä propos de la dysenterJe quI sevjssalt A Metz: • apud Jletenaium
",.bem ,. L'egllse paraissiale de Scy est dite (ms. 82, f. 93): c ecclesia
,ancti RemIgii apud Sgei •. - Paul Dbere, Gesta, episc. Mett., dit que
l'oratoire de Saint-Etienne (au la CatMdrale) est situ~ • apud Metas .;
MIGNR, P. 1., t. 95, col. 715; que saint Arnould ctait ~v~que c apud urbem
lfettensem , ; ibid., col. 635.

(90) Annualre, t. XXXIV, 1925, p. 22. - Aucun des raia de la race m~ro-
vingienne ne s'est fait saerer I efr. PARlSOT, dans Bibliographie lorraine,
t. vnr, 1927; p. 93.

(91) Voir le reeit dans GREGOIRE LE TOURS, Hist. Fr., J. VII, C. 2:%1:
MIGNE,P. 1., t. 71, coL 463 ; M. G., Scrip,. rer. Me,.ote., t. I, p. 339 ; Hauet,
Musebeck et d'autres l'ont pIaue • Ja eathc!drale; efr. Annuaire, 1. :Im.
1001, p. 167. - JO.&5. (Abb. S. Arnulpbi), T,.analatio ,. Glode,indi" Co 4 ;
)lloNE, P. I., t. 137, col. m.
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Les exceptions devaient etre autorisees par l'autorite royale.
Avons-nous des raisons suffisantes d'en admettre une?

N· 36. SAINT-EuSEBE.

Denominations. - Sanctus Eusebius : Bibi. Nat., ms, 268, t. 153
(vers 850) ; ms. 82, f. 95 vo (1105 resp. 1246). - Ecclesia sancti Eusebii :
ms. 329, f. 26 vo, 36 r. (xr' siede). - Monasterium sancti Eusebii : ms. 132,
f. 104 r. (a. 1240). - S. Eusabius: ms. 132, f. 59; etc. - Ecclesia parro-
chlalls s. Eusebii in suburbio sancti Arnulphi : Documents, t. I, p. 85
(a. 1308); t.rr, p. 206 (a. 1361).

Lou (=le) Mostier S. Ozable: WICBHANN, op. cit., t. III, p. 598
(a. 1285).

Le titulaire etait saint Eusebe, eveque de Verceil, en Italie, grand
defenseur de l'orthodoxie centre Ies Ariens et mort martyr ('I), le
1·' aoüt 371. Sa fete est marquee au 16 decembre, dans le Martyrologe
Romain, qui renvoie au 15 decemhre, Jour de son ordination, et au
1·' aoüt, jour de son deces.

Le ms. 82 le nomme au to. aoüt (calendrier et texte, f. 127 vo) ; de
mäme.Te ms. 42 et 133 (a. 1324 el a. 1321): le ms. 132 (a. 1240), oü il n'a
que le titre d'eveque, tandis que dans le texte (p.225) il est appele
martyr. Allleurs, par exemple, dans le breviaire de 1325 et dans le
missel de 1545 (calendrier), son nom manquc.

1· Emplacement. - L'eglise S.-E. a dü se trouver vers le milieu
de la place du general de Maud'huy (92). C'est ce qui resulte de la
description des processions aus Rogations et a la Saint-Marc, oü
elle est nommee entre Saint-Benigne et Saint-Symphorien. AiIleurs
on dit qu'eIle est situee au faubourg de Saint-ArnouId, ou encore
au sud de Saint-Symphorien. Saint-Eusehe servait u'eglise parois-
siale au faubourg Saint-Arnould, tout en dependant de I' abbaye
de Saint-Symphorien, dont I'abbe avail le patronage.

2· Hisloire, - Apres le texte liturgique de Paris, not re egllse
figure dans un contrat d'echange de 880 entre Wala, evöque de
Metz et Bovo, abbe de Gorze (93).

En 1444, lors de la guerre du due de Lorraine et du roi de Fran-
ce centre la ville, S.-E. fut epargne, quoique situe assez pres de
Saint-Symphorien.

Merite d'etre mentlonnöe une lettre de 1501 par laquelle plu-
sieurs cardinaux de Rome et plusieurs eveques aceord~nt 100 jours
d'indulgence aux personnes qui visiteront notr; ~ghs~ : ,e par?-
chialls ecclesia s. Eusebii extra muros s , 11 sagissalt d obtemr
par (les aurnones les ressources necessaires pour y faire d'im-
portantes reparations (9-1).

Au ~iege de 1552, elle disparut avec tant d'autres sanctua!res:
toutefolS le titre continua encore ainsi qu'il appert de deux pieces
de nos archives (95) de 1640 et de 1645. De cette dernicre annee,
(92) Voir Annuai're, t. XIX, 1907, pI. 11 et texte, p. 32, ott on trouvera

auasi lea renvois aux preuve. qui ne .ont pas spklalement marquees lcl.
(93) .BbtD., op. eil., t. Ill, pr. 43; n'HERBoMU, ap. cit., p. 133, 13-1:

AII'Ma,re, t. XUI, 1901, 11.203, note 2 ; t.. XIX, lOOT, p.32.
~95~ fb~' dep. MOB., H. HOl, D. 1 ; elr. plus loin, SAlNT-Ga:BY.

Id., H. 1401.. n. 2 et 3.
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nous avons un acte par lequel Henri de Bourbon, evcque de Metz,
trautere le titre de S.-E., situe « iuxta Sancii Symphoriani sepia
- ci cOte de l'enceinie de Saint-Symphorien :. et dependant de ce
monastere, a l'autel de Sainte Marie-Madeleine dans I'eglise ab-
batiale de Saint-Symphorien (it I'Interieur de la ville), comme
simple chapellenie ou benefice sous l'invocation des Saints-Clande
et Eusebe,

N- 37. SAINT-Sn,[PllOnIEN.

Denominations. - S. Simphorianus: Bibi. Nat., rns, 268, f. 153
(vers 850). - Ecclesia sancti Symphoriani:. Gallia Christ., t. xm,
col. 399 (a. 1056) ; ms. 329, f. 2 r., f. 52 VO (XI- siede) ; ms. 132, f. 61 r., f. 61
vo (S. Simphorianus) ; Vita loan. abb, Gorz ; M. G., t. IV, p, 346, et MIONE,
P.l., t.137, col. 258 (x· siecle); etc: - S. Symphorianus extra muros
(Metensis): Documents, t. I, p. 43 (a. 1302); p, 248 (a. 1323); etc. _
S. Symphorianus prope muros : ibidem, 1. 11, p. 190 (a. 1360. _ Tern-
plum sancti Symphoriani : ms. 63, n. 3, p. 44 (a. 1559).

Saint ~imphorien, S. Simforien, S. Symphorien, S. Symforien,
S. Slnp~onen, S. Syphorien, S. Syphoriain, S. Syforijen, S. Siforien,
S'. Setorten : 'VI~IIMANN, op, cit., t. 1IJ, p. 585. - S. Syfourien : arch.
der·, ~fos.,. H. 1:>64, n. 12 (a. 1427). - S. Siphor-lan, S. Simphorlen,
S. Simphoriens : PHIlIPPE OE VIGNEULLES, op. iit; t. I, p. 133, 221 (96) ;
t. 11, p. 214, 285, 310.

Le titulnire est le celebre martve d'Autun mort vel'S 180. _ Sa
fete est placee, par le Martyrologe Bomain, an 22 aoüt, 11 en est de
merne de nos anciens livres liturgiqucs, par excmpJe, ms. 82, ealen-
drlcr et texte (f. 136); ms, 132, calendrter et texte (p. 229, 230); ms. 133
(a. 1321); ms. 42 (a. 1324); brevinire de 1325; mlsscl de 1545; etc.

1- Emplacement. - Le site de S,-S. est assez facile 11 deter-
miner. En se basant sur les deux CCremoniaux de la cathedrale et
de Saint-Arnould et sur d'aulres documents appartenant möme it
des epoques plus recentes, on arrive a le fixer sur la hauteur
(quelque peu aplanie aujourd'hui) au sud de l'hötel du gonver-
neur (97), des deux cMes de la route qui va de la Citadelle it Mon-
tigny, entre I'avenue Mnrcchal-Joffre et Ies rues de Guise et du
President-'Vilson, it peu pres a l'cndroit Oll se trouvent les bati-
ments cenlraux de ]a caserne Sidi-Brahim (ancienne caserne des
Bavarois). Philippe de Vigneulles, pour ne 'citer que ce seu] au-
teur, dit 'expressement que S.-S. etail « SUr le hault devant \Vais-
sieulx, (c'esl-a-dire en face de ]'ile S.-S.) et s'cn monlrent encore
les ruynes , (98). Sur ces ruines, les moines avaient plante une
croix pour marquer l'emplacement du maUre-autel. Cette croix
se voit sur deux plans du terrain de l'ancienne abbaye et des en-
virons conserves dans nos archives dcpartemcntales et datees de

(96) Pour la bibliographie, voir la note (100).
(97) M. G., t. IV. p. 346 (. extra portam urbis meridlanam »): err. MIONB,

P. I., t. 137, col. 258) : M. G., t. It, p. 538.
(8) PHILIPP& PB VIGNltULLU. Journal, p. 229.
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1685 et 1729.(99) et sur le pIa? de Metz ~ans Calmet, op. cit., t. I.
Comme les distances du chemin de Montigny, de la cttadclle et du
hras (mort de la Moselle) sont exactement indiquees, il est uussi
facile de fixer l'emplacement primitif de I'abbaye.

2° Histoire. - Voici, en quelques mots, comment les auteurs
rapportent les commencements de S.-S. (100), qu'on dit ötre la
plus ancienne abbaye henedictine d'hommes it Metz,

Cette abbaye, Iondee par saint Pappole, evöque de Metx (mort
vers 614), aurait porte it I'originc le nom des Saints-Innocents
dont elle a du posseder des rcliques.

Partagcant le sort des autres couvents de l'epoque, I'abbaye
serait tombee dans le relächement, son eglise dans le dclabrement;
en 882, elle aurait meme He detruite par les Normans.

Plus heureux que son predecesseur homonyme (929-962), Adal,
beron 11 (984-1005) aurait reussi it reI ever I'abbaye (1). 11 Y au-
rait transfere les reliques de saint Syruphorien, celebre martyr
d' Autun; it la suite de cette translation faite en 992, I'eglise et
l'abbaye aurait pris le nom du nouveau patron. De merne, iI y
fit transferer les restes de saint Slgisbaud, un de ses predeces-
seurs, du commencement du VIIl· siecle, qui etait enterre it Saint-
AvoId.

Examinons de plus pres ces differentes donnees,
La fondation par PappoIe, si elle n'est pas absolument sure,

revel au moins le caractere d'une tres grande probabilite. La tra-
dition locale est unanime it son sujet, mais elle ne nous est attes-
fce que par des documents d'une date posterfeure (2). Cc n'est
qu'au xx' siecle qu'une certaine hypercritique a mis en deute
I'existence historique du fondateur Iui-möme (3). Or. le catalo-
gue de 776, Paul Diacre et d'autres, connaissent son nom : l'exis-
tence ne saurait done etre raisonnablement mise en doute.

(99) Arch. dep. !.los., H •. 1564, n, 5 et n. 8. D'apres eela, l'eglise aurait
occupE! une place quelques m~tres plus au sud de oelle qu'elle occupe dans
Annvaire, t. XIX, 1907, pI. II : les extrernites de l'ouvrage A corne couvraient·
nne partie de l'abbaye ; cfr. Bt.'itD .. op. cit., t. J, 11.346.

(100) Par exemple: WLMET, op. cit .. t. I, 370; Gallia christiana, t. XIII,
eo!. 844; BENED., op_ cit., t. I, P. M6, 341; t. 11, P. 94; D. JBAN FRANIOOIS,
Histoire de l'insigne abbaye de S. Syrnphorien (vers 1764); ms. 63, 3·
cahier, p. 2; Dr LAGER, Die Benediktinerabtel S~. in .Metz, dans Studien
und Mitteilungen aus dem Ben-ediktiner- und Cuterclenrerorden, t. :u'lr,
1892, p. 208-215; 330-343; 366-393.

(1) Cfr. DORVAUX, op. cif., p. 283.
(2) Par eXI'IDple, par les GC3ta episo. Mett., Co 28 l'Ornposes entre 1132 et

1142: M. G., t. x, p. 538; par une charte d'Etienne de Bar, de 1130; Annuaire,
t. xxn, 1910, p. 19 et note 2, ou on donne le texte de la charte et p. 78, 01'1
se trouve le regeste; par le Chrom'con sancU Clementfl1, antE!rleur II 1212:
K. U., t. XXIV, p. 495 et d'autres encore. Peut-etre e8t-elle attestoo m@me
antE!rieurement. En etr~t. ConstantlD, abbE! de S.-S., releve daDs sa Vita
d'Adalberon 11, eerlte vers 1015, In Important~ donations faltes par saint
PappoIe a 1'c!gIlse de son convent sans dire toutefols expressE!ment qu'll en
est le fondateur: M. G.. t. IV, p. 671. IIq. : MIGNIt, P. I., t. 139, col. 1574.

(3) Je ne nommeral que l'abbE! A. MBYBR, De-r politische Einflus, Deut'M-
lands und Frankreichs auf die Metzer Bj,clIof.wcthlen im Mittelalter, Meta.
1916, p. 11 Sur ce livre manqu~, vdr Annuaire, l. XXVII-XXXVIII, 1915-1916,
P. 55i-568. - D'aprh D. J. FRANCOJS, I. c., p. 2, OD aurall d~couvert cn
1513 le tombeau de saint PappoIe.
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Il n'en est pas de möme de la destruction de S.-S. en 882, par
les Norruans, quoi qu'elIe soit afflrrnee au moins impJicitement
par Itodolphe, abbe de Saint-Trond, et repctce par des auteurs
plus recents (").

D'ahord iI suffit de lire les paroles de Rodolphe pour cons la-
ter l'exageration qui se trouve dans scs expressions. Ensuite iI
est 3\'crc par ailleurs qu'en 882 Ies Normans ne sont pas venus a
Metz. Apres la fameuse hataille de Rcmich (882), OU l'evöque
Wala de Metz, qui etait aIM a leur rencontre, avait trouvö la mort,
ils se retirörent en hate vers la mer. C'cst ce que discnt et le
chroniqueur, Reginon de Prum et les Armales de Fulda (5) et,
surtout, uri auteur indigene qui ecrivit un peu plus de 50 ans plus
tard et qui attribue expressement la preservation de notre ville
a ]'intercession de sainte Glossinde (6). C'est done aux invasions
arrivees au siecle suivant, en 917, 926, 937 et surtout en 954,
qu'est du le delabrement du couvent qu'Adalberon I voulait deja
rel ever.

La reforrne de l'ahhayr, par Adalberon 11 est certaine. Son bio-
graphe nous la raconte au long. C'etai; un des premiere; soins de
I'evöque nouvelIernent elu : S.-S. se distinguait par le beau site,
par son antiquite, sa celebrite, mals n'etait plus qu'un amas de
ruines (7).

Quant aux deux autres faits qu'on met en rapport avec ce
relevement de I'abbaye, savoir : la translation des reliques de
saint Symphorien et Ie changement de nom qui en a eM la suite,
iI faut bien I'avouer, des qu'on se met ales etudier d'apres les
sources, on se trouve en presence des plus serieuses difflcultes,

Quels sont, pour commencer par la, Ies anciens documents
qui attestent cette translation ? On est etonne de constater que
I'abbö Constantin, le biographe d'Adalberon, qui s'etend si Ion-
guement sur I'activite de l'eveque reforrnateur, ne dit mot d'un
fait qu'il n'aurait jarnais dü ni pu passer sous silence. Car on
le sait, ä cette epoque la translation d'un corps saint etait un
evenement de premier ordre (8). Il en est de meme des autres
documents qui remontent a la meme epoque. Le seul que n~us
ayons trOUye jusqu'icf qui en fasse mention, est le calendner
de S.-S. de 1335, le meme qui mentionne aussi la fete du titulaire

(4) er. RADULPHI, Gesta abb. Trud., Cont. Ill, p. I; MIGNE, P. I., t. 173,
col. 300; M G.. t. x. p. 375: Posthaec (= destruction de Treves) urbem
Metensem usque perveniunt ibique... christianos villcunt omnlaque cum urbe
destruunt ft comburunt. - efr. D. JEAN FBANC018, I. 0., ms. 63, p. 4.

(5) Cfr. M. G.. L r. P. 593 et 5!l5.
(6) MIGNE, P. I., t. 137, col. 234.
(7) MIONE, P. I., t. 139, col. 1573, sq.; M. G., t. IV, p. 671, 672. - C'~ta1t

pour alnsl dire, une seconde fondallon.
(8) Pensons aux translations qui se rattnchent aux noms de nOli ~v~

qUe! Goer!c, Chrodegang. Thlerry I, etc.
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et son octave ainsi que Ja dedicace de l'eglise (9). Est-ea suffisant?
On aimerait d'avoir des textes qui remontent plus haut. Mais il y
a plus.

Le nom mäme de S.-S. est porte par I'abbaye non seulement
du temps d'Adalberon IT, mais deja. anterieurement.

Son biographe ne connalt que ce nom et ignore entierement
celui des Saints-Innocents (10). Dans le poeme de Windric compo-
se sous Adalberon IT (984-1005), il est question de S.-S. (v. 44
et 116), mais on y chercherait en vain la moindre allusion au
pretendu premier titulaire. Il en est de meme du Lectionnaire du
XI· siede et du ceremonial de la cathedrals (de 1105), de Sigcbert
de Gembloux (11), d'un diplöme d'Othon Ill, de Francfort, date
du 24 janvier 992. Pour ce dernier document, iI est a noterqu'il
y est dit formeIlement qu'Adalberon I'a demande a l'empereur
pour cette c abbaye ... en ruines depuis de longues annees qu'il
avait commence a reedifler par amour pour Dieu et le saint mar-
tyr Symphorien ~ (12).

Le silence des deux livres Iiturgiques est plus signiflcatif en-
core, car dans le cas oü le premier titulaire d'une eglise a He rem-
place par un autre a la suite d'une translation de reliques, on y
nomme toujours encore le premier titulaire dans les invocations
des litanies qui s'y recitaient aux jours des stations, par exemple
a Saint-Felix, devenu Saint-Clement. Or a S.-S. on invoque des
martyrs plus ou moins connus et, en terminant, on nomme deux
fois saint Symphorien et saint Sigisbaud; des saints Innocents
on ne dit rien (13). n en est de mäme des Iivres Iiturgiques pos-
terleurs que nous avons pu consulteur (13 bis),

(9) Void les textes: XVIIII KaI. Febr, Fellcis confess, translatlo s, sym-
phorianL - XI KaI. Sept. Symphoriani martiris ; IV KaI. Sept. Octava 8. Sym-
phoriani. - V KaI. Aug. Pantaleonia martrria co(mmemoratio). Dedi-
ratio eccleslae s. Symphorianl. - D'apres un inventalre de 1634, - arch.
dep, Mos.. H. 1367 - 00 avait a S.-S. une grande chasse on Halt enferrne
le corps du saint. - Dans le ms, de Berne 289, anterteue 11875, on marque
pour le 3 aoüt : Dedicatio altaris sancU Symphoriani, marttrls, Contraire-
ment A ce qoe crolt la Revue eccUsiastique, t, XIII, 1902, p. 306, n n'y a
jamais eo a cette ~poque, a la eathedrale, un 'lutel en l'honneur de saint Sympho-
rien.

(10) err. sa Vita Adalberonis 11, c. 10; M. G.. t. IV, p. 662; l.hONE. P. I.,
t. 139, col 1556.

(11) M. G., t. IV, p. 470; MIONE, P. 1.. t. 160, col. 704. .
(12) CCI' Cü.mrr, op. cif., t. I, pr. 396: ltlEUruSSB, op. Clt., p. 338; An-

nuai're, t. 'XXXII, P 134, 0 71. - On o'y trouve aucune allusion 01 au nom,
nl aux reliques des saints Innocents.

(13) Voir ms. 329, f. 2 r.; ms. 82, f. 92; ms. 132, f. 61 r.
(13 bi8) La BlbliotMque Nationale posB~de un livre liturgique do notre

abbaye (fond. latin, n· 1050), un sacramentalre hlen connu des. llturgistes
et datant du xe ou xI" sl~ele. 01', aux deux Mementos de la messe, n ajoute
a la liste tradiitonnelle du mlssel romllio Dn grand Dombre d'autres saints.
Les Innocents n'y fIgurent pas. Voir Revue ecclesiastique, t. XVI, 1905, p. 265,
110te 2; 257, note 2. Autre remarque. Dans le br~vlalre de 1325, que nous
avons I<luvent meat!onn6 .t qui a appartenu autrefois II l'abbaye de 5.-S ..
on tronve partout des tra.ees d'uD culte particuUel' du saint tltulalre, par
exemple, dans les litanies, lea orai80na (I. 57 vo), I'office de 8a translation
(p. 55 sqq.) et autres prillres (I. 86 r ; 91 "0-93 r) ; dell Innocents, U D'est
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Ces considerations, ce semble, sont plus que suCfisantes pour

mettre en doute la susdite translation et partant l'existence du
vocable des Saints-Innocents. Du reste, ces changements de noms
ne se faisaient pas du jour au Iendemain. On I'a vu pour d'autres
eglises.

Mais remontons plus haut.
Le nom de S.-S. figure deja dans la Vie de I'abbe Jean de Gorze

par Jean, abbe de Saint-Arnould. On y cite a deux reprises (c. 33
et c. 43) un certain Randincus, pretre de S.-S. (14). Or l'auteur de
cette Vie est mort avant 984 et I'evenement qu'il raconte a dü se
passer vers 930. - Le meme nom se reneentre anterieurement it
cette date dans une charte de 880 par laquel1e Bovo, abbe de Gorze,
echange certains biens avec l'abbaye de Saint-Arnould (15). _
Plus haut, j'ai dit que saint Aldric, evcque du Mans (+856), a
imite de pres ce qu'Il avait vu durant son sejour it Metz. Or par-
mi les cinq saints auxquels il a dedie un autel dans une de ses
eglises, quatre etaient certainement deja veneres a Metz; le ein-
quiörne est precisement saint Symphorien. Le Cartulaire de Gorze
donne une charta de 864 (863), d'apres laquelle S. Symphorien
avait des domaines a Clusserath dans le pays de Treves (16). En-
fin, il y a not re liste stationnalc qui remonte [usqu'au milieu du
xx- siecle et qui, elle aussi, ne connait qu'un nom, celui de S.-S.

Comme on le volt, le nom c S.-S. :t est möme anterieur it Adal-
heron I (929-962»; il est deja atteste pour I'episcopat de Drogon
(823-855). 11 ne faut done pas s'etonner si certains documents
mörne de date posterteurs attribucnt ä. saint PappoIe Iui-meme
I'erection de I'ahhaye sous le vocable de S.-S., par exemple, le
Chronicoti sancti Clemetüis ecrit avant 1212, qui met sur le möme
pied saint Pappoie et Adalberon IT(17), et le martyrologe Galli-
can qui donne pour la fete de saint Puppole la notice suivante :
(Pappolus) ad urbis suae moenia monasterium aseetarum Ordi-
nis saneti Benedicti sub patrocinio beati Symphoriani martyris,
cui speeiali devotione affectus erat, fundavit (18).

Cette devotion de l'eveque messin pour le martyr d'Autun
ne presente rien d'e:draordinaire, au contra ire. Le culle de ce
saint n'etait pas seulcment tres ancien, mais encore tres repandu.
A Autun, une basiIique Cut eonstruite sous son vocable avant
475; a. Tours, on cclebrait sa fete au v- siecle sous l'evcque Per-
petuus ; ailleurs on vOY:lit cgalement des basiliques en son hon-

pu question. - Dans la erypte de la cathMrale, il y avait d~s le XIl"
sii!ele un autel consaere aUll saints Innocents (elr. PaOBT, op. cit., p. 340 :
ms. 82, r. 74); et A S.-S.?
(14) OCr.M. G.. t. IV, P. 3116et 349: MIGNE, P. I., t, 137, col. 258 et 264 :

Randlncus, presblter tituli IAnetl Slmphorianl (extra porta m urbIs meri-
dianam).
(15) Il en a efe question plus haut 4 propos de Salnt-Eus~be.
(16) D'HsRBOM£Z, Cartlllaire, p. Ut et MARICHAL, Remarques, p. 450.
(17) M. G., t. lXIV, p. 495, 41)9.
(18) err. Gallia ehristiana, t. xrn, col. 8U.
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neur: I'evöque Modaldus de Treves (622-640) fonda sous son nom
un couvent de femmes dont sa propre sceur Severa etait abbesse
(19). Pourquoi notre viIle serait-elle res tee en arrleref

D'apres ce qui vient d'ötre dit, il semble done bien prouvä
que saint Symphorien est le premier et seul titulaire de notre
abbaye. Comment alors la Gallia christiana (t. XIII, 844) peut-elle
affirmer que S.-S. portait jusqu'a Adalberon TI le nom des Saints-
Innocents et s'appuyer comme preuve sur la «( tradition et tous
Ies documents du monastere »!

C'esl que dans ees temps anciens on n'etait pas toujours si
scrupuleux au point de vue de la verite historique. Ainsi, Il est
prouve aujourd'hui que ]'abbaye de Saint-Arnould ne portait pas
primitivement le nom de Saint-Jean que la c tradition :..du cou-
vent lui attribue. Nous en avons fourni la preuve plus haut (N·
35) et nous la developperons ailleurs.

Est-ce que les moines de S.-S., it un moment donne de leur
histoire, par exemple, it la suite de leur reforrne par Adalberon 11.
auraient use d'un precede analogue. soit pour relever leur ori-
gine premiere, soit pour c authentiquer :. une relique des saints
Innocents que leur abbaye aurait recu a une date qu'iJ n'est plus
possible aujourd'hui de preciser davantage? (20).

De l'histoire ultörieure de notre abbaye nous ne donnerons que
les dates suivantes corrigees ou präcisdes :

Lors de la guerre faite ä. la ville en 1444, par le due de Lor-
raine et le roi de France, l'abbaye fut detruite ä. la suite d'un
ordre de la municipalite (21). Les religieux se retire rent a la c cour
de Morimont • (22), grande maison situee au bout de la rue des
Precheurs, au coin du Palais de Justice aetuel (23), ou il y avail
une chapelIe (2-1) ä cöte de l'ögllse Sainl-Hilaire-le-Petit, qui de-

(19) cr-. GRRG. TUR., Hist. Fr .. I. 11, e. 15; MIGNE,P. I., t. 71. col. 214 ;
M. G., Script. ur. },ferow., t. I, p, I, p. 82: DUCHESNE,Fasies, t. n, p, 178
(Autun). - GREG. TUR•• I. e.• 1. X. e. 31; MIGNE. t, e., col, 566; - M.. G.
1. c.• P. 34-1. - Ons H~mecht, t. ltx:un, Luxembourg, 1927, p. 360 (pour
Trhes) - err aussi pour le culte du cc!lebre martyr, MABILLON, De liturgla
gallicana, I. Ill, c. 63 ; MIGNE, P. L, t. 72, p. aoo.

(20) L'l!veque Thierry I re~ut dans une pyxide du sang des Innocents
(cfr. MIGNE, P. I., t. 160, col. 713 : Mo G., t. IV, p. 475) l'aurnit-il c{>dl>e l
notre couvent'1 Oa blea DOUS trouvoDS-DOU' en pr~sence d"une tradition
encore hien moins fondee'

(21) Du 17 au 19 octobre: HUGUBNIN,op. cit.. p. 225.
(22) Identifiee par quplques.uns (Viville, Paulus, etc.) avec la domus ou

cour de Moritaine dont parle le Ceremonial de la catht\drale au 2" jour
des Rogations (ms. 82, f. 94 vo.).

(23) Arch •.dt!p. MOl.. H. 1369 et H. IUS, suppl.
(24) L'abbe Ponce aehet .. en lU9, eette malson pour la construction da

couvent et acquit de rabbI! de SaInt-Martin en eebange le droIt de patron-
nage de Saint-Hllaire contl'e Saint.J.1vier, le 10 dl!cembre 1449. La cour
de M:orimont est elite ~tre 8i~u~: in parrochia 11. Viti, in neo praedica·
torum et ecclesiae parrochiah aaneU Hilaril minoril contigua; cfr. arch.
dVep•MOll-,B. 1413, supplement Cheltenham, et ma.. 63 Do 3 p. 30 • PmLIPPB D.
IGNEULLES,Oll. oie., t. 11, P. 310. • , ,
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puis le 3 avril 1453 servit d'eglise abbatiale (25); mais comme elle
etait cc laide et vieiIle )) et avait « ung vielz clochier de bois qui
etoit tres laide it veoir ~ (26), on chargea Henry de Ranconval de
la construction d'une nouvelle (27). La pose de la premiere pierre
cut lieu le 10 mai 1481, mais moins de cent ans apres, elle dispa-
rut par suite de I'etabllssement de la CitadeIle.

Dans le « Memoire de tout ce qui s'est passe it la demolition
de la CitadelIe » (28), iI est dit (p. 51) le 19 janvier 1564 que
« les dits couvent et maison abbatiale (de Si-S) ~ etaient c pro-
chains d'cstre ruinös it cause de la CitadeIle :.. Aussi cede-t-on It
l'abbe l'hötel Baudoche ou de la Chevre (enscigne!) et l'hötel de
Gournay, situes it I'entree de la rue Maurice-Barres, tout pres de
Saint-Martin. Puis (p. 56), le I'" avril t5G4, I'abbe est autorise it
Ies occuper (29).

Comme il n'y avait pas d'eglise (30), it a fallu se resigner it en
construire une dont la premiere pierre fut posee le t·r juin 1715;
la benediction s'en fit le 3 avril 1720 ; les plans sont connus (31).
Nouveau changemcnt : par centrat du 29 aoüt et du 13 octobre
17G8, l'abbaye est cedee a la ville ; I'höpital de la Madeleine y
est Installä par edit du mois de decembre 1768: les religieux
prennent possession du college des [esultes, rue de la Vieille-
Intendance, qu'ils gardent jusqu'ä la Revolution (32).

N° 40. SAINTE-MARIE IN XENODOCHIO (ou EN CITADELLE).

Denominations. - Sancta Marta in sinodochio (= xcnodochio):
BibI. Nat., ms. 268, f. 153 (vers 850). - S. Maria : Cariulalre de Gorze
(cfr. infra; a. 880) ; ms. 329, f. 52 vo. - Ecclesia sanctae Maria~ : ms, de
Berne 289 (avant 875); ms. 329, f. 27 VO (XI· sieclej ; S. Mana Meten-
sis : Annuaire, t. I, 1888-1889, p. 269 (xr' siecle}; DORVAUX, op. cit., p. 5
(a. 1327); p.156, 164, 171 (a. 1607); Documents, t.I1, 205 (a. 1357). -
S. Maria ad moniales : ms. 1;12, f. 59 (a, 1240); bulle de Donifnce VIII,
de 1299: Annuaire, t. I, 1888-1889, p. 210, D. 112; des chartes de 1345-
1390; arch. dep, Mos., H. 3!H)2; DOIWAUX, op. cit., p, 41, 42, 48, 83
(XVI· siecle). - S. l\laria ad moniales Metensis : DORVAUX, op. cii., p. 154
(a. 1607). - Monasterium beate Marie ad moniales Metensis: Docu-
ments, t. I, p. 30; t. 11, p. 240 (a. 13(4). - S. ~lnria ad Dominas : charte
de Bertram, de 1197; BtNED., op. cit., t. Ill, pr. p. 163. _ Quant A la
denomination de «Novum Monnsterlum s , voir DORVAUX, op, cU., p. 83,
Dote 2 : p. 154 (a. 1607,.

(25) Bt.'1fD., op. eil .. t. 11, p. 649: HUGUENIN, op. cit., p. 281. 282.
(26) HUGUENIN, op. cit., p. 442.
(27) HuauENIN, op. cit., p. 441. - On aurait pris pour mod~le edle des

Celestihs.
(28) Edit. CHABERT, Metz, 1864. D'apr~9 le ms. 63, n. 3, p. 44, et la GalliCl

christian a, t. XIII, col. 8GO, la destruction de l'abbaye aurait deja COl7uncnct! en
1559 et se serait continuce les IlImees suivantes.
(29) Voir un autre acte qui se rapporte It l'achat; arch. dcp. Mos.. H.

1366. Le prix qui y est marque est de 8.000 (ranes messins ou de 5.720 livres
tournois

(30) G~11ia Christfana, t ..XIII, col. 861 et ms. 63, lac. cit., p. 41, rapportent
que deja en 1565 on auralt oITert aux ReIigicux la mnison des Rt!colle15.

(31) Arch. dep. Moo., II. 1:168, n. 11 ; H. 13G7 (plnns).
(32) Arch. dep. 1.105 .. H. 1368 - Toute(ois, i1s se rt\serv~rent la propric!te

de leur couvent et la beulte d'y retourner quand bon leur semblerait.
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Sainte-Marie, Sainte-Mairie. Sainte-MarJe de Metz: WICHHANN
bp. cit., t. Ill, p. 591; t. IV, p. 118 (XIlI~siecle), - Sainte Marie! atour d~
1304; BENED., Opt cit.• t.IU, pr. p. 266: PHILIPPE DE VIGNEULLES. op. cit.
t, I. p. 225. - Sainte Marie as nonnains ! ibidem, t, III, p. 5!)1; t. IV:
p. 118 (a. 1241-1298); arch. dep, Mos., H. 3992· (cartulaire, p. _5.
a. 1345); PHIL~PPE DE VlGNEULLE. op, clt •• t. I, p.225; DORvAux,Ope cü.,
p, 357 (XVII~ slecle). - Sainte Marie aux Dames (a Damme. aux Dam.
mes)!_ PIIILlPPE D~ VIGNEULLES. op. ctt., t. I. p. 204; Do~vAux, Ope cit.,
p. Lro, 137 (xvr' siede); arch. de'p' 1\105 •• H. 2576. - Samte Marie aux
moniales: },f~moires de rAcademie, t. XLIX, 2, p. 79 (a. 1531); p. 92
(a. 16451). - Sainte-Marie-en-Citadelle ! denomination moderne.

1° Emplacement. - Il est tres probable que Ste-M. a toujours
eM a la möme place; eel etablissement religieux ctait situe dans
la partie sud-ouest de la ville, a I'interleur de l'encelnte, a l'en-
droit du square devant l'hötel du gouverncur. Les dernieras traces
du passe, porte d'entree du XIO siecle (33). restes de I'öglise, etc ....
ont ete enlevees lors des travaux de nivellement en 1901 et 1902.

2° His to ire. - Philippe de VigneulIes, qui avoue n'avoir pas
trouve d'ecrit sur la fondalion de la maison, dit que du temps de
l'eveque Thierry 11 (1006-1047). plusieurs nobles filles auraient
eonstruit prös de l'abbaye Saint-Pierre un petit oratoire pour y
vivre en communaute : elIes faisalent leurs veeux devant un
crucifix appele le saint Beni-voult, d'oü c tout le lieu et toute la
rue Cut appellee et est encore de presant le Benis Voul ~ (34).

Sigebert de Gembloux Cait remonter l'origine de Ste-M. ainsl
que celle de Saint-Pierre et de Sainte-Glossinde a l'eveque Adal-
heron. Le passage est formel. D'apres les uns, ce serait Adalbe-
ron I (929-962); selon Ies autres, Sigebert aurait eu en vue Adal-
beron 11 (35).

Dans la Vie d'AdalbCron 11 par Constantin. abbe de Saint-Sym.
phorien. nous lisons le passage suivant : Xenodochium quidam
locellus infra urbem Mettensem . habebatur antiquissimus. pr.1l-
perculus. vilissimus, praeter id quod beatae MJariae semper Vir·
ginis nomini erat dicatus; quem amore Christi et Matris Christi
Domini, in quem aediliciorum splendorem reerexerit. quantis dj.

(33) La partie supcrieure du partail est conservce : elle se trouve. fgnoree
de tous, au milieu de la promenade du boulevard Poincar~, du e6t6 du
canal, et meriterait bien d'Ctre transportee au musce. Hauteur: 0 m. 98 :
Iargeur: 1 m. 72. La porte elle-meme, eomme on peut le voir sur une
photographie prise par M. Prillot, etait nanq~ee de 2 colonnettes supportant
ehacune un chapiteau eubique des plus ancIens qui existent. Au point de
vue de l'bistoil'1l de l'art en g~nerllI et de l"histoirc locale en panrcuIler, n
importe de reveler ce detail. _ C'est pal' '!rrcur que les Memoire, de la
Societe d'archeologie de la Moselle, t. xv, 1879, p. 236, parlent du Xlv" si~ele;
seules les trois consoles du tympan qui supportaient des statuettes sont
orn~es de moulures du Xlv" siede.·- Voir sur l'emplacement de l'abbaye les
donn<!es Cournies encore par d'anciens plans antcrieul'S A 1902.
(34) PHILIPPB DE. V1GNEULLES, op. cit., t. J, p. 225; c(r. HUGUENIN, op. cif"

p. 4; - MEURISSE. op. cit1., P. &19, 340, l"eproduit ce rl!clt tout en le modi.
l1ant quelque peu et en y mllant Adalbt!ron 11.
, (35) KRAUS, op. cit .. t. Ill, P. 706, et D. CALMET, Notice de la Lorraine, t. I,
Nancy, 1756, col~ S;;2, 853, sont pour le premier; _ DB BounuLLER.Eloge
:: Metz par Sigebert de Gemblouz, Paris, 1881, p. 114, est pour le second.
A ans 8a biographie d'Adalberon I, Wichmann ne parte pas de Ste.M.; efr.
nnUQire, t. Ill, 1891. p. 146-156.
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vitiarum opibus aggregatas ibidem ancillas Dei ad laudes perpe-
tuo creatori omnium celebrandas ditaverit, res acta indicio est (86).

Dans la Vie de l'abbe Jean de Gorze, dont il a souvent ete
question, i1 est dit qu'un certain comte palatin, du nom d'Hame-
deus, avait ete enterre - evidemment avant 984 - : c in basi-
lica beatae Mariae, que dicitur ad xenodochium » (37).

Il est egalement question du meme etablissement dedie it Ma-
rie - mais sans l'addition in xenodochio - dans le contrat
d'eehange de 880 entre Saint-Arnould et Gorze. Les limites de la
piece echangee et situee (( in loco, qui dicitur Savelonis » sont :
De uno latere est ratio Sancti Simphoriani, de altero latere,
strata publica; de una fronte, ratio Sancti Eusebii, de altern vero
fronte (ratio) Sancte Marie (38).

Enfin, le plus ancien martyrologe de la cathedrale de Metz
prcsente parmi ses nombreuses additions toutes anterieures a
875 la notice suivante : XVII. KaI. Jun., Mettis, locello, cuius vo-
cabulum est senodochium, dedicatio ecclesiae sanclae Mariae (39).

A lire c~ ~ui precede, on voit du premier coup d'reil qu'il s'agit
da!lS ces dl~crents textes du mörne etablissement: le nom est le
~cme; le ~lte ~st le möma; l'endroit est qualifle de la meme ma-
mere; le titulaire est le möme, Avant 875, il y avait la une egllse
dont on celebrait la dedicace le 16 mai ; dans la. premiere moitie
du x· siede, on y a fait un enterrement d'un grand personnage ;
dans la seconde moitie du siecle, Adalberon 11 touche du tres
mauvais etat dans lequel se trouvait l'etabliss~ment, el poussö
par des motifs religieux, le fit reconstruire avec beaucOUP de
splendeur et le dota ricbement en faveur des religieuses qui s'y
etaient rennies en communaute pour celebrer les louanges de Dieu
(vers 995).

(36) Vita .Adalberonis 11, c. 12; MIGNE,P. I., t. 139, col. 1557; M. G.. t. IV,
p. 662. - Le Neereloge de l'abbaye le qualifle de c Reparator :t ; efr. All!m.
Acad., t. XLIV, 2, l\!etz, 1864, p. 102.

(37) M. G., t. IV, p. 368; lohGNE.P. I., t. 13.7, col. 296. _ A Metz, 11 y avait
deux Kenodochia, auxquels on pourrait d'abord penser: cclul dont ~ous
parIons et un autre, plac~ dans un faubourg et occupant un terrain qUI ap-
partenait A l'abbaye de Salot.cl~ment; il est mentionn~ commc ~ uno_
dacllium lIuburbii Metensis • dans le 2" livre des Mirac(es d-tl saint cr~
ment (en latin), Mit. SAUERLAND.p. 35, donc pour le temps entre 1090 et
1121. - Est~e dernler que Dorvaux avait en vue quand il faut rcmonter
l'hospice de Saint-Nicolas au IX' (= XI'?) siecle? Cfr. son .Aperru historique
sur Saint-Martin, p. 7.

(38) Le texte, dont nOlls avons donn~ plus haut dc.\ja la rHc.\rence A pro-
pos de Salnt-Eusebe, se trouve aussi dans .Annuaire, t. XIII, 1901, p. 2Q3, note
2. Il est intc.\ressant de constater comment l'c.\diteur du Cartulalre de Gorze
essaye en vain d'identlfler les c!glises nommc.\es dans eette pl~e de 880.

(39) efr. ms. de Berne 289, dans Revue ecclesiastique de Metz, t. xm,
1902, p. 307.
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Thierry II (1006-1047) Y fit transferer les reliques de sainte
Serene et unit a cette occasion la paroisse Saint-Simplice a l'ab-
baye : ce qui est atteste par une charte d'Adalberon IV (1097.
1117) datee du 9° des calendes de mars 1111 (v. st.) (40). Dans la
suite, il n'est plus question du xenodochium, 11etalt si pauvre, si
insignifiant. Avait-il peut-etre eu le sort de tant d'etabüssements
de ce genre dont sous Louis-le-Debonnaire les Iaics se saisirent
pour s'en approprier les biens et les immeubles? (41)

Notons enfin qu'en 1151, Mathieu, due de Lorraine, donne des
biens ä cette eglise (42).

N° 41·SAINT-VICTOR.

Denominations. - Sanctus Victor: BibI. Nat., ms. 268, r. 153 (vers
850). - S. Victor, ecclesia sancti Victoris, parrochia sancti Victoris,
capella sancti Victoris, ecclesia parrochlalls sancti Victoris : dans Ies
differents documents latins depuis 927, par excmple: ms. 329, f. 29 f.;
ms. 82, f. 96 r.; ms. 132, f. 60 r., ete. Documents, t. I, p. 57 (a. 1303), ete.

S. Vitor, S. Victour, S. Vitour, S. Victor, S. Vitor, S. Vitoul (a. 1281):
WICHMANN, op, cit., t. ur p. 599; t. IV, p. 127 (XIII sieclej ; de meme,
dans la suite, oü cependant le nom Satnt-Victor semble devenir de
plus en plus frequent. - S. Victor en Change (=en Chambre): Plan
de Metz de 1575.

Le titulaire et le celebre soldat martyr de Marseille, mort vers
290, sous Maximien Hereule ; sur sa tombe, Cassien fit elever, vers 415,
un couvent double. Sa fete est flxee au 21 jUillct, dans le l\Iartyrologe
Romain; nos livres liturgiques presentent les donnees suivantes: ms. 82
(texte et calendrier) la marque au 21 juillet (avec statio); le 20 il y a
un autre saint Victor; de mcme.1le missel de 1575. D'autres n~ I'ont
pas, par exemple, le ms. 132 (a. 1240), le hreviaire de 1325; etc.

1° Emplacement. - L'endroit exact Oil etait situee l'eglise est
indique sur le plan de Metz de 1738 : elle se trouvait entre la
rue au Ble et la place de Chambre, a l'endroit occupe aujourd'hui
par l'aile sud-ouest du Marche couvert qui est tournöe vers la
Moselle (43).

2° Histoire. - On a dit que c la paroisse de S.-V., une des
plus anciennes de Metz, avait eM Iondee, selon la tradition, sur
les ruines d'un temple romain consacre a la Victoire :t (44). Mais
on a oublie de dire oü cette tradition est consignee et quelles sont
les preuves qui parlent en sa faveur. Nous allons combler ceUe
lacune .

.MO) Clr. Annuaire. t. IV, 2, 1892, p, 169, 170. Dans cette piece, les rell_
gl1:Uses sont d~jl appeI~es • dominae-dames •. - Sur une liste de rell-
gleuses de l'abbaye remontant jusqu'au xl" si~c1e, voir Annuaire, t. I. 1888_
1889, J,? 269.

<.41) efr. fuTZINGER, Geschichte der kirchlichen Armenfi{lege, 2" Mit.,
Fr1hourg, 1884., p. 238 sqq.
(42) PlIILIPPB DB V[GHEULLES, op. cit., t. I, p. 225 et note 2.
(43) BOURGEAT-DoRVAUX,' Atlas, pI. Ill, nO 1: pI. VI.
(44) Journal de JEHAN LE CoULLON, Mit. DK BOUTEILLE~ Paris, 1881.

p. 109.
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Un temoin nous dit qu'« en construisant en 1812, au pied de
cette eglise (S.-V.), dans le coin de la place de Chambre, la mai-
son qui fait angle avec le Palais de Justice (Marchd couvert), on
decouvrit, a huit pieds sous terre, les bases d'une belle colonnade
d'ordre Pestonien (!) qui sans doute etait le peristyle d'un an-
cien temple » (45).

Cc temple etait-ll consacre a la Vicloire et ceUe circonstance
a-t-elle inspire I'idee d'y clever une eglise en l'honneur de saint
Victor? Ou n'est-ce peut-etre pas I'inverse qui a eu lieu : de la
presence d'une eglise sous le vocable de S.-V. n'a-t-on pas conclu
it la Victoire, titulaire du sanctuaire paien? La ressemblance des
noms serail peut-ötre la seule et bien faible base de la « tradi-
tion :. (46).

Toujours est-il que nolre egllse est tres ancienne : le fait
qu'elle a pris la place d'un temple est une preuve cerlaine qu'elle
remonte it une haute antiquite. Son vocable en est une autre. En
effet, le culte du saint marseillais s'est repandu tres rapidement
dans les Gaules; son tombeau, au temoignage de Gregoire de
Tours, etait un lieu de pelerinage tres frequente, ses reliques un
objel de culte Ires estime (-li). Vers la fin du VI· siecle, nous ren-
controns a Treves une eglise sous son vocable: en 975, l'empe-
reur Othon II la donnera a I'abbaye Saint-Martin de cette ville
(48). Enfin, ce qui prouve encore I'antiquite de not re ögllse, c'est
son site contre le mur de la ville.

Toutefois, il faut bien le dire, la plus ancienne attestation que
nous en connaissions jusqu'ici se trouve dans une charte de I'e-
vöque Bennon (927-929) qui nous dit que c'est une chapelle, c'est-
ä-dire une eglise a dimensions relativement petites, situee it I'in-
terleur des murs de la ville, consacres en l'honneur de saint Vic-
tor; qu'elle avail des revenus (dimes) et des biens (vignes); enfin,
qu'il en conferait le patronage it la cathedrale ou a Saint-Ar-
nould (49).

Cette donation est conflrmee par Alexandre III (50), en 1179,

(.I5) VIVILLE, Dictionnaire du d~partement de la Monlle, t, I, Metz, 1817,
p. 424.
(46) Le cnlte de la • Victolre • n'~tait pas inconnu a Metz, mals la belle

statue qui la represente et quI est un des monuments Ies plus important! de la
gal{rie lapidairc du musäe de Metz, a ~te trouvöe au Sublon, en 1871 ; cfr.
KRA~S, op. ett.; t. Ill, p. 391.

(47) crr. GREG. Tun., Hist. Fr .. I. IX, c. 22; M. G.. Script. rer. ltIerow"
p. I, I, p. 380; MIGNE,P. I., t. 71, col. 503; le meme, De Gloria Martgrum.,
c. 77; M. G.. I. c.. 2, p. 539; lthGNB, 1. c., col. 773.

(48) BEYER-ELTESTER-GOERZ, op. cit .. t. 11, P. CCltll.

(49) Cfr. C.u~MET,op. cit., t. ~, p~.. cot. 337, 338 ; 2" Mit., t. n, pr. p. 175 :
capellam unam lii\ra muros Mchs cIVItatis in honore s. Victorls consccratam,
cum decimis •..ct de vineis ad capellam aspicientihus.
(50) Crr. Annuaire, t. I, p. 194, n° 18; l'originnl est aux archives departe-

mentales (H. 5), la traduction dans VALLADII!R, L'auguste basilique de Saint-
Aarnoul de Met:, Paris, 1615, p. 117.
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et par Celestin Ill, en 1192 (51). Dans Ies deux bulles, S.-V. est
qualiflee « d'eglise siiuee au faubourg de Saint-Etienne _. eeele-
sia S.-V., quae sita in suburbio sancti Stephani » _ done en
dehors des murs proprement dits.

Comment conciller ces deux indications topographiques appa-
remment contradictoires?

Disans d'abord que les textes sont formeIs et qu'il n'est gu~re
scientifique de faire fi du premier, parce que la situation de S.-V.
a c I'interleur de l'enceinte D gene des conceptionsqu'on s'est
faites a I'avance au sujet de tel ou tel point de la topographic mes-
sine.

Disons en second lieu qu'iJ n'est pas non plus probable que,
entre les deux dates, I'eglise ait change de place. On sait combien
on etait autrefois conservateur sous ce rapport - et pour cause.
Sans doute, absolument parlant on aurait pu adrnettre- que, 'VU
le nombre croissant des habitations placees entre le mur de la
vilIe et le fleuve, on eüt abandonne l'ancienne c chapelle ~ a I'in-
terieur de la viIle pour construire dans le faubourg une vraie
eglise et en faire une paroisse; on aurait pu invoquer aussi le cas
de Saint-Martin, oil l'eglise est en dedans de la viIIe, tandis que
la paroisse s'etendait aussi au dehors. :Mais il nous semble que
I'explication Insinuee par \Volfram (Annuaire, t. IX, 1897, p. 143,
note 2) et que nous allons developper, repond bien autrement a
la realite.

Afln de remplacer le grand amphitheatre en dehors de la porte
Saint-Thiebaut, dont les materiaux avaient ete ernployes, vers
aoo, a la construction du mur d'enceinte de la vilIe, on eleva au
W siecle un nouvel amphitheatre plus petit, pres du Moyen-Pont,
- entre le canal de la Moselle et le mur, Plus lard, on decida d'eten,
dre ce dernier jusqu'ä I'amphlthcätre inclusioement : un nou-
veau mur fut construit dont une partie longealt la Moselle jus-
qu'au delä du pont Saint-Georges pour rejoindre I'ancien mur le
long de la rue Boucherie-Salnt-Georges ; I'autre partie (sud) for-
mant un angle tres prononce reliait l'amphithCätre directement
avec l'ancien mur pres de l'ecole d'application (52). De cette ma-
niere, on pouvait dire que S.-V. etait c intra muros ~ et aussi
« in suburbio »,

A que} moment s'est faite cette extension dont nous venons
de parler? On pourrait penser a I'episcopat de l'eveque Robert
(883-917), qui est appele c le reparateur ou restaurateur des murs

-(51) Cfr. BtNtD., op. cit., t. rn, pr. p. 155 ; Änntlaire, t. IX, 1897, p. 143. -
Ajoutons que par une bulle du 4 juin 1201, Innocent III conßnne 1l I'abbe et
au couvent de Salnt-Arnould le droit de patronage et la possession de l'eglise
S.-V. (Arch. dcp. MOB., H. 5 original; Annuaire, t. I, 1888-1889, p. 197, nO 38) :
l'ev~que Bcrtram la lui unit par une charte du 13 janvier 1201 (1202 n. lit.):
Archives Mp. Moselle, H. 6; .Annuaire, t. V, 1, 1893, p. 81, n. 149. - Un
autre arrangement, en 1220, rendit S_V. il la calhedrale, 1l laquclle ceUe
eglise resta unle jusqu'a In Revolution: efr. DORVAUX, op. cit., p. 336.
1(52) Voir iAnnuaire. t. XIV, 1903, Po 342. - L'angle en question est rap-

pele par le nom d'Anglemur donne il ce coin de la ville au moyen Age.
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de la ville :. (53). Toutefois, une note dans Baltus nous autorise
a remonter plus haut. Cet auteur, tres fin observateur, marque
pour 1735 des travaux de restauration ou d'elargissement executes
au pont des Portieres (anciennement dit poite aux Chevaux, au-
jourd'hui pont de la Prefecture) et il ajoute qu'ä cet effet c on a
demoly un reste de tres vieilles muraiIJes, qui tres anciennement
Caisoient Yenceinie de la ville et on a encore detruit un ceintre
qui formait I'ancienne porte aux Chevaux s (54). La muraille dont
il est question id ne passait done pas le long du bas-cöte gauche
de la cathedrale, it la hauteur des degres, mais plus bas, tout präs
de la Moselle. Cette indication topographique meritait d'etre si-
gnalee, Elle a son importance.

D'autres trouvailIes romaines (consistant en de grosses pierres
de taille, dont l'une avec une inscription latine Haites en 1724.
dans la rue Saint-Pierre, non loin de la möme porte, confirment ce
que nous venons de dire (55).

En se basant sur ces differentes donnees, on est autorise a sup-
poser qu'on a precede it I'extension du mur d'enceinte apres le
sac des Huns, en 451, c'est-ä-dire a une epoque oil l'appareil c an-
tique :. ou c romain :. etait encore en usage (56). Cent ans plus
tard, vers 570, Venance Fortunat, le poete ambulant, pouvait dire
de Metz que c'est une ville fort bien Iortlflee : curbs munita ni-
mis, quam cingit murus et amnis (57).

S.-V. etait certaincment paroisse en 1190 (58); elle rut suppri-
mee des le commencement de la Revolution et l'eglise, disait-on,
demolle la deuxieme annee (1790). Ceci ne cadre pas avec ce que
nous lisons dans le Dictionnaire de Viville, ancien secretaire de
la Prefecture, qui ecrivlt en 1817 (t. I, p. 424) : c S.-V. subsiste
encore au fond de la cour aux Bles. On y a pratique des logements
et des grerriers a Iourrages ,.

N° 52· SAINT-ANDRE IN XENODOCHIO.

C'est la premiere mention que 'nous rencontrons de ce sane-
tuaire dans notre histoire locale; je dirai que c'est probablement
aussi hi derniere - it moins d'une trouvaille exceptionnelIe. Son
emplacement est indique par la liste slationnale : la partie de
la ville a I'Interieur de l'ancienne porte de la Cilndelle detruite
vers 1902. C'est tout ce que nous en savons.

Mais nous connaissons une autre eglise sous le vocable de
Saint-Andre situee au Sahlon, au quartier des basiliques.

(53) c Reiormator murorum urbi" :. j M. G., t. x, p. 541 ; CALMET, op. cH.,
t. I, pr. p. 61.

(54) BALTUS, ap. cit., p. 46.
(55) efr. Annuaire, t. x, 1898, p. 27, n. 19; Bulletin de la BocUt~ d'arch~~

logie de la Moselle. t. x, 1867, p. 18-21.
(056) Crr. Annuai~1 t. IV, 2, 1892, po. 242~
(57) Carmina, 1. Ill, C. XIUj MIGNE, P. I., t. 88, col. 138; M. G.. Auct.

ant .. t. IV, P I, p. 66.
~8) La charte de Bertram de cette ann(\e Damme le cur~ Gerardus;

~NfD .. op. cif.. t. Ill, pr. p. 150.
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SAINT-ANDRt (AU SABLO~).

Denominations. - S. Andreas, ecclesia sancti Andreae: ms. 329
f. 24 VO (XIO siecle) ; ms. 82, f. 94 vo ; ms. 307, f. 2J vo (XIlO siecle) ; ms. 132'
f. 62 r. (a. ]240). - Ecclesia S. Andree extra muros Met.: Documents:
t. n, p.225 (a. 1362). - S. Andrease DORVAUX, op. cit., p.44, 81 (prto-
ratus sancti Andree; xvI" slecle),

S. Andren : WICHYANN, op. cit., t. Ißl• p, 582, 593; t. IV, p. 173
(XIII" slecle) ; ms. 307, f. 10 vo; f. 28 vo; nUGUENIN, op. cit., p. 431 (a.
1479). - S. Andrieu: AUBRION, op, cii., p. 543; HUGUENIN, Ope cit., p.
893. - S. Adrieu au Champts: Relation du Siege de Metz, en 1444, p, 205
(PHILIPPE DE VIGNEULLES, op. cit., t. 11, p. 292).

Le titulaire est l'apötre de ce nom, le frere de saint Pierre.
1· Emplacement. - L'cglise etait situee nu delä de Saint-Cle-

ment, dans la direction de la Horgne (59), sur une petite elevation
du terrain pres de la tranchee actuelle du chemin de Cer. Le sou-
venir en est conserve dans differentes anciennes denominations
du cadastre et des actes : ban Saint-Andre, clos Saint-Andre,
moulin Saint-Andre. etang et rut de I'etangSalnt-Andrä, fontaine
Saint-Andre, croix de Saint-Andre (cette derniere date de 1866) ;
I'eglise a dü se trouver quelques metres en arrlere (60).

2° Histoire, - Nous avons indique plus haut la plus ancienne
mention de notre eglise (en dehors de celle du Lectionnaire). Adal-
beron I, eveque de Metz (929-962), l'incorpore en 953 a I'abbave
de Saint-Clement avec tout ce qu'eIJe possede et pourra encore
acquörir : cum omnibus dotaliciis et appenditiis suis acquisitis
et in futurum iuste acquirendis in nostra dioccsi constitutis ; il
ajoute la permission d'y etablir des moines; e'est le commence-
ment du prieure S.-A. (61).

CeUe dotation est conflrrnee par Etienne de Bar, evöque de
Metz, en 1130, par Innocent 11, en 1139, par Innocent Ill, en 1207,
etc. (62).

Lors de la guerre de 1444, les Messlns eux-rnemes fircnt incen-
dier c tous les mainoirs de la priorez de Saint-Andreu II (63) ;
I'öglise Cut epargnee pour et re rasöe en 1552. Rappeloris a ce su-
jet la decouverte dans un puits (oü on les avait cachees par pre-
caution) de deux statues de 70 centimetres de hauteur dont le
style accuse le xIII" ou le xIV" siede. L'une represente saint Andre,
I'autre saint Jean decapite. Vu leur hauteur qui est la möme, et

(59) efr. N~rologe de Saint-Clement, ms, :-;07, f. 23 vo : hortus ante hor-
reum sancti Andree (xlr-:xnr siede).

(00) Voir la carte du Si~ge de Metz en 1552, lettre o. - PIusit>urs de
ces denominations remontent jUSqU':lU XII" 00 XIII" siecle; efr. ms. 307,
f. 9 r., 28 vo.

(61) Annuaire, t. 111, 1891, p. 151, 152 et Do!e 1; t. VII, 2, P. 172:
1. XXXII. 1923, p. 139, D. 50.

(l)2) B&NtD., olA eit., t. Ill, pr. p. 110 et 114.
1(63) Le Siege de Metz 'tin 1444, Mit. de SAULC1"et HUOUENIN, Melz, 1835,

p. 243; HUGUEl'iIN, op. eit., p. 231.
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I'endroit pres dc Ja croix S.-A. oü on lesa trouvöes, il est permis
de supposer qu'elles appartenaient toutes deux it la meme eglise
S.-A. (64).

S.-A. n'etait que prieure; le necrologe de Saint-Clement eite
un certain nombrc de prieurs; de mörne il mcntionne des reclus
et recluses qui y ont vecu (65). La station s'y faisait le troisiöme
jour des Rogations.

Passens maintenant aux autres sanctuaires de la ville de Metz que
la liste stationnale du manuscrit de Paris ne mentionne pas, mais
dont I'or'igine est anterieure a. ran mil. Nous les traiterons de la
mäme maniere que Ies precedents.

SAINT-A VIT.

Denominations. - Sanctus Avitus: ms. 82, f. 93'. - Ecclesia
sancti Aviti : ms. 329, f. 7 r. (XI" siede) ; ms. 82, f. 94 vo. - Sanctus Da-
vid (I) : bulle de Victor IV, de 1162 (cCI'. infra).

Le titulaire n'est pas, comme on pourrait le croire, saint Avit,
evcque de Clermont, consacrä a Metz en presence de Sigisbert IH66),
mais, comrne l'indiquent les autres invocations, saint Avit, abbe de
Saint-Mesmin, pres d'Orleans, mort vel's 528. Le Martyrologe Romain
marqu~ ~a fete nu 17 juin, plusieurs de nos livres Iiturgiques la placent
au 23 jum, par exemple, le ms. 82 (calendrier et texte, f. 186 vo) et le
missel de 1545 (calendrier); d'autres, par exemple, le Ceremonial de
Saint-Arnould (rns, 132), le breviaire de Saint-Symphorien etc., ne la
mcntionnent pas. '

10 Emplacement. - Prost tCath, p. 166, 419) avait eherehe .
l'emplacement hors de la ville au quartier ad basilicas, au Sa-
blon. En realite, l'eglise se trouvait sur le chemin entre Saint-
Vincent et Saint-Livier. C'est au moment oü elle passalt par la
le premier jour des Rogations que la procession Iaisait memoire
du saint (67).

2- Histoire. - Saint Avit etait originaire de Verdun par sa
mere; le martyrologe de la cathedrale de cette ville nous l'atteste
a la date du 17 juin : Aurelianis, sancti Aviti, presbyter! et con-
Iessoris, matre Virdunensi nata ell) C'est evidemment de nos voi-
sins des bords de la Meuse que nous est venu son culte, Nous igno-
rons a quel moment precis.

D'apres le Lectionnaire, S.-A. etalt egllse stationnale aus Ro-
gations du XI' siecle ; apres la fondation de la collegiale de Saint-
Thiebaut, vers 1158, celle-ci prit sa place : on salue encore au
passage le titulaire de l'ancienne station par une antienne, 1'0f-
flee proprement dit - epitre, graduel et evangile - est transferea la nouvelle (69).

(64) Bulletin de la SocUU d'Arch~ologie de la Moselle, t. 11, 1859, p. 153.
(65) Cfr. ms. 307 (Xli" au xm" siecle), f. 3 f., 12 f. (prieurs) : f. 4 r.,

6 Vo, 10 r, 13 r (reclns).
(67) Cfr. InS. 82, f. 93 r. et f. 94 vo.
(68) DIGOT, Histoire de rAu6trasie, t. I, Nancy, 1863, p. 197, note 4.
(69) Cfr. InS. 329, f. 7 r. et ms. 82, f. 7G r. et {J3.
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En dehors de la mention susdite qu'on a regardee comme la
seule trace laissee par cette egllse dans l'histoire, le nom de S.-A.
revient encore une fois dans une bulle de Victor IV, du 27 octobre
1162, par laquelle Je pontife conflrrne tous les biens appartenant
il la leproserie de Metz ainsi que le testament de son president
Lietaldus, qui y leque, entre aut res choses, a Saint-Vincent :
xm cappones et nn nummos et ovolum iuxta sanctum Da-
vid (I) (70).

SAINT-GALL.

Denominations, - S. Gallus : ms. 82, f. 23, 29, 30, etc. - Capella
s. Galli: Gesta eplscop, ue«; e, 41 (1132-1142); M. G., 1.x, p.451;
DORVAUX, op, cit ••p, 68 (xv~ siecle). - Capella s. Galli juxta ecelesiam
Metensem : Documents, t.I1, p.199 (a. 1361). - Capella B. Galli extra
(iuxta) ecclesiam Metlensem : Documents, 1. 11, p.223 (a. 1361). - Ca-
pella s. Galli prope eccleaiam Metensem: Documents, t. 11, p. 264
(a. 1366). - Ecclesia s. Galli : Gesta episcop, Mett •• c. 43; M.G., 1.x,
p. 541. - Oratorium s. Galli: ibidem (a. 1171-1173).

S. Galz: Croix d'identit6 d'Adam Polet (8.1153); HUGUENIN, op.
eit., p. 771; KRAUS, op. cit., p. 512. - S. Gaul: Reqisires Capitulaires,
t. x'V, f.180 (a. 1571); PHILIPPB DB VIGNEULLES, op. cit., t. I, p. 206. _
- S. Gault: DORVAUX, op. eit., p. 109 (xv~ siecle), - S. Gal: HUGUENIN,
op, cit., p.13; PHILIPPE DB VIGNEULLES, Ope eft.. t. I, p.277; DORVAUX
op, cit. p. 258 (XVIll" .siecle); BALTUS~ op. ctt.; p. 322 (a. 1755). - S:
Galle: bORVAUX, op. Cl!., p, 109~(xvI' siecle); etc. - ChapelIe de Sainct
GaIz : HUGUENIN, op, cit., p. 46a (a. 1483).

Le titulaire est le celebre missionnaIre irlandais, disciple de saint
Columban, qui accompagna son maitre dans les Gaules, passa ensuite
en Suisse, oü il mourut entre 625-650. Au martyrologe, sa fete est
marquee au 16 octobre, jour de sa mort; de meme, dans tous les vieux
livres liturgiques messins que j'ai consultes. Beaucoup d'eglises dans
l'Allemagne du Sud portent son nom; l'Alsace en a plusieurs; notre
diocese en compte' cmq,

to Emplacement. - S.-G. occupait npproximativement la
place entre la tour d'Horloge et le cafe de la Lune : la chapelle
fut demolle en 1607 pour cräer un passage convenable entre la
place d'Armes et la place Saint-Etienne (71), ou entre la. cathe-
drale et le palais episcopal dans l'enclos duquel elle se trouvait.

2· Hlstoire. - C'est ä tort qu'on a voulu rattaoher l'origine
de la chaple a l'eveque Robert (883-917), qui nous est venu pro-
bablement du couvent de Saint-Gall, en Suisse (72) : elle est ante-
rieure a son episcopal.

Prost disait jadis qu'on ignorait la date de sa fondation. Tou-
tefois il nous semble que nous pouvons aller aujourd'hui un peu

(70) Annuaire, t. xv, 1903, P. 287.
(71) Le passage ~tait appele r Denve rue ou rue de l'Ev~que (auj. rue

d'Eatrees); MSURISSB, op. eil., P. 6S1; B4LTl1~ op. cit., p. 322.
(72) err. MORRu" Stand und Herkunft de,. BixM/e von j!etz, Toul und

Verdun im Mittelalter. Dusseldorf, 1911, p. 16 et Dotes.
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plus loin que M. Prost. A nolre avis, l'origine de S.-G. est a eher-
eher dans Ies souvenirs laisses par le saint dans notre ville, en
particuller, dans les rapports qu'il aurait eus avec Frideburge,
fUle du duc aIaman Gonzo, qui etait fiancee au jeune Sigisbert
d'Auslrasie. Le missionnaire irlandals l'aurait guerie de son mal
et engagee 8. prendre le voile. Apres une scene träs touchante arri-
vee a la cathCdrale de Metz, qui rappelle celJe de sainte Glossinde
(73) se dörobant au mariage que ses parents voulaient lui impo-
ser, Sigisbert aurait consenti it sa retraite et I'aurait mise it Ja
tete de l'abbaye de Saint-Pterre-aux-Nonnatns, it Metz,

Plusieurs ont nie I'authenticite de ce recit ; d'autres en ont
maintenu au moins le fond et essaye de repondre aUX difflcultes
qu'il presente (74). Quai qu'il en soit, la haute antiquite de la
chapelle S.-G., Ja place exceptionnelle qu'elIe occupe tout pres
du sanctuaire temoin de I'episode si touchant auquel nous avons
fait allusion, semblent parIer en sa favour. Du reste, mörne legen-
daire, ce recit a pu exercer son influence sur ceux qui ant vecu
plus lard. Tonjours est-il que la construction de la chapelle est
a placer entre la mort du titulaire et celle de I'eveque Advence
qui y fut enterre en 875. Nous serians portös a regarder ce der-
nier comme le fondateur.

En effet, dans I'epitaphs qu'iJ s'est compasee (75), Advence
dit qu'il a donne beaucoup de soins aux eglises : ecclesias Christi
eultu venerabar honesto; iI espere, en consequence, que Ies saints
(ainsi honores) lui obtiendront le pardon de ses Iautes : peccati
hine veniam caelicolae obtineant. Un pareil temoignage n'etait-
i1 pas surtaut it sa place dans une chapelle dont l'evcque etait lui-
meme le fandateur? Ensuite Advence est le premier eveque qui
ait rec;u sa sepulture dans la ville meme. Son successeur imme-
diat, 'VaIa (876-882», se fera egaIement enterrer en ville et il
chaisira paur sa scpulture l'cglise Saint-Sauveur qu'il avait fait
construire. Ne paurrait-on pas conclure par analogie que l'inhu-
maHon exceptionnelle d' Advence dans un sanctuaire a I'interieur
des murs a eu lieu parce que, Iui aussi, l'avait fait Hever ? (76)
Enfin, ne semble-t-iI pas que dans cette hypathese le caractere
particuIier de sa tombe et les encensements particuIiers qu'cIle
recevait a certains offices marques par le ceremonial de la ca-
thedrale (77) trouvent une explication plus naturelle?

(73) efr. '\lBYLAND, op. eit .. t. v, p. 2G8 sq.
q74) Panni les premiers llgurent MABILLON, Ann. O.8.D., t. r, p. 277, et

RB'M'BBRO. Ki1'chengesdzz'chte Deutschlands, t. Ir, p. 43; le! tenants de
I'oplnlon oppos~e sont deux excellent, historlens: Mgr HEFELE (Geschichte
der Einführung des Christentums im sadwestl. Deut8Chland, p. 2M) et
GREITH (Geschichte der altirischen Kirche. Fribourg, 1867. p. 364 sqq.) et 1es
ROLLANDISTES (AA. SS., t. vu. Octobre, p 877),
(75) KRAUS, op. cit ••t. Ill, p. 460; THll\ioT, Les ~pitaphes (de la cathMrale),

Langres, 1928. p. to.
(76) Les h~ues qui ont construit des elllises aironlcnt la y trouver leur

sepulture: saint Patient, saint Urblce, Chrodegang, Thierry I, Adalberon lI,
etc,
cm Ab. 82, f. 29 et 30.
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D'apres les Gesta episcop, Mett, deux autels se trouvaient a
S.-G. : celui du titulaire et celui de saint Jean in [eroenti (78) et
trois evöques y etaient enterres : Advence (858-875), Rohert (883-
917) et Frederic de Pluvoise (1171-1173), que Prost ne cite pas (79).
Puis il y avait d'autres tombes, mais qui ne sont pas autrernent
designees.

Le dernier des trois prelats, qui, adversaire de I'cmpcreur, n'a-
vait jamais recu la consecration episcopale, MaH inhumd devant
Ies degres de l'autel de Saint-Jean, comme il I'avait demandä lui-
möme sur son lit de mort. De Rohert nous ne savons rien de par-
ticuIier : ni son epitaphe ni celle de Frederic ne nous sont con-
nues, si toutefois leurs tombes en portaient, comme l'affirme Be-
gin (t. 11, p. 362). L'öpitaphe en 12 distiques d'Advence, retrou-
vöe, peut-etre, a la suite de la destruction de S.-G., termine par le
vers suivant : Mausolei septum nulla manus violet- La tombe
etait tres visible, mais ce n'etait certainement pas encore une
c haulte tombe ~, genre de monuments qu'on n'admettait pas
encore dans Ies ögllses, mais probablement, comme pour Hilde-
garde et Louis-le-Debonnaire a Saint-Arnould, un sarcophage
sculpte, place contre le rnur, peut-ötre dans une niche, et entou-
ree d'une balustrade en pierre - septtun - ajouree ou sculptee,
D'apres le ceremonial du XII" siecle, on encensait a. certains jours
la tombe d'un evöque : c tumbe episcopl ~ (80). Prost se demande
(p. 142) si, a cette date, on ne connaissait plus qu'une seule de ces
deux tombes d'Advence et de Robert, ou hi en si une seule d'entre
elles, et laquelle, etait alors surrnontee d'un monument apparent.
La reponse est donnee par Ies developpements qui precedent.

En 1571, il est question d'une boutique placee contre S.-G.
et du tort cause aux piliers de la chapelle. Si le terme de piliers
est pris dans le sens propre, S.-G. n'etait pas une chapelIe it une
nef; s'il est pris dans le sens de contrefort (ce qui semble pro-
bable), S.-G. avait He reconstruite it I'epoque gothique. En tout
cas, Baltus mentionne er des arcades anciennes et des vestiges de
la chapelle episcopaJe, dite de S.-G. ~ au mur de clöture de la cour
du palais episcopal (81).

La nouvelIe rue etablie en 1607 coupalt la communication di-
recte entre la cathMrale et I'evcche. Aussi le cardinal de Givry

(78) Ms. 82; crr. PROST, op. cif., p. 339; - S. Jean in ferventi, c'est-l-dlre
SainWean devant la porte latin«; soutrrant le martyre de l'hulle bouillante •
. (79) M. G., t. X. p. 64-1 (Advence et Robert); p. 646 (Frc!derlc); <:ALMET, op.

elt., t. I, pr. col. 61 et 66.
(80) Ms. 82, C. 29 et 30.
(81) Regillfre.· capitulairu, Lxv, f. 180 ; BALTUS, op. cif., p. 3I~, note 1.
Apres la destruction de la chapelle, on retira lcs rcstes des trois prelats

pour Ies d~poser • sous les vofttes de la eatMdrale, ofl ils sont encore au-
jourd'hul sans autre sepulture • (MEmuSSB. op. eit .. ·P. 269). Le chapitre de-
eide de dire les vigiles et messes de Requiem qu'on avait accoutume de dire
1 S.·G..au ehmur apres Ies v~pres dites l Saint-Paul (Regiatru capita-
laire., t. xXVI, f. 123).
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fit-il placer par-dessus une espece de voüte ou passage, avec un
esealier en pierre pour aller de son palais it la grande eglise. Le
chapitre en vota la demolition, le 22 mai 1617 (82).

S.-G. etait c chapelle episcopnle :. a un double titre : elle etait
enfermee dans l'enclos de l'evöche et servait pour ainsi dire de
« chapelle privee des evöques )) OU se faisaient differentes fonc-
tions; c'est la qu'ils recevaient le serment des Treize a la Chan-
deleur, comme le marque la chronique (83). Par ailleurs, S.-G. etait
dans tous les temps a la nomination de l'eveque (84).

SAINT-G<ERY (GOERIC, GURRY).

Denominatiom. - S. Geerleus (d'apres son titulaire). - S. Goeric:
DOßVAUX, op, cit., p. 47 (a. 1553), 285. - S'. Goery: ibidem, p. 550,
note 5 (a. 1711). - S. Gury : HUGUENIN, op, clt., p.633 (a. 1500).

Le titulaire de l'cglise, qui servait de paroisse aux habitants du
faubourg Saint-Symphorien, est saint Goörlc, evcque de Metz. Sa fete
est flxee dans nos livres liturgiqucs au 19 septembre; par exemple,
ms. 82 (calendrier) ; ms. 307, f. 61 vo (XII·-XIII· siecle) ; ms. 289 de Berne
ms. 132 (calendrier et texte, p, 234, 235); ms. 196 (martyrologe de Saint-
Arnould); ms. 44 (martyrologe de Saint-Sauveur; XIV" siecle) ; breviaire
de 1325 calendrier); etc.(85).

1· Emplacement. - L'eglise etait situee a peu pres au mi-
lieu du faubourg Saint-Symphorien, a quelques metres au sud
de l'ahbaye, comme le montre la planehe 11 de l'Annuaire XIX.

2· Histoire, - Nous ne savons que peu de choses de cette
eglise. Son nom ne se trouve pas dans nos plus anciens docu-
ments. Voici qu'elle a dü etre son origine. Nous savons que le
saint eveque Goörie a ete enterre a Saint-Symphorien (!ffi), nous
savons aussi que l'eveque Thierry I (965-984) fit transferer ses
restes sauf le chef a Epinal (87). Il est probable qu'on en a garde
encore d'autres reliques et qu'on a erige cette eglise paroissiale
du faubourg Saint-Symphorien pour honorer dignement celui
qui avant sa translation (vers 980) s'etait distingue par ses mi-
racles (88).

S-G. rut detruite dans cette guerre de 1444 dont nous avons
parle plus haut. Rehatie peu apres, car le chroniqueur mentionne

(82) Ibid., t. XXVIIJ, r. 152. - Voir l'escalier projet~ pour Hablir Ja com-
munication eutre la eath<!drale et Je palais ~piscopal sur UD plan de ce
dernier, de 1752, aux arch. munle. 962, D. 28.

(83) MEUBI88E, op. cif., p. 651 ; HUGUENIN, op. cif., p. 465 (a. 1483).
(84) DORV.\UX, op. eil., p. 258; cfr. p. 109 et 68.
(85) Les BtNtDICTIN8 (t. I, p. 392, Dote b) et MEmIBBE (p. 129) se contre-

disent par rapport BU jour de liB mort marquiS pllr le martyrologe de la cathedrale.
(86) Cfr. Guta epiBcop. Mett., e. 28 ; M. G., t. XXIV, p. 495.
(87) MI~NIt, P. I., t. 139, col. 1558; M. G.. t. IV, p. 662 (COl'lSTA.!IfTllf, Vita

..HGlbCF'!'~" 11) et t. 100, col. 704 i M. G., t. IV, p. 469 (SIOED. GEMDL., Vitll
DeoderlCI I).
(88) Beatus Goerieus, nostris temporibus mlrablUs miraculorum operator,

comme l'appelIe l'abM Constantin de Saint-Symphorieni MIGNB, P. I., t. 139.
coL 1574; dr. aussi col. 1558; M. G., t. IV, p. 662 671

(89) Dans la Relaticm du 8i~l1e de 1444 (P. 9i), 11'n'est question formell~
men' que da couvent et du faubourg faisant partie de ce dernier, reglise a dfl
disparaitre en m€me temps; voir BUBSi me. 63, n° 3 (Hiatoirs Il6 Sai"t,Sp'pM-
rieft), p. 29.
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un accident arrive tout pees, en 1500 (90), reglise disparut. defini.
tivement en 1552; son litre Cut reuni ä. eehri de Saint-Eusebe (91).

SAINT-GORGON.

Denominations. - S. Gorgonius e lres frequent dans Ies necro.
loges de Saint-Arnould et de Saint-Clcmcn~; charte de.. Bertram sou.
vent mentlonnee de 1190; etc. - Ecclesia s. Gorgonll : ms. 289 de
Berne (v, Non. Jul.) ; ms. 329, f. 11 r, (XI· siecle) ; ms. 82, f. 93 VO, etc. _
Ecclesia s, Gorgonii ante maiorem ecclesiam : charte de Bertram, de
1181' BEN£o. Opa cif .. t. nr, pr, p, 140, - Ecclesia s. Gorgonii infra civ~
tale~ Meten;em (par opposition a Gorze}; bulle d'Alexandre Ill, de
1177 (n, st, U 78) i efr. infra.

S, Girgone, S. Gergone : WICH~A.NN. t. IV, p, 111 ; S. Glrgolne, S.
~Gergoine+ibidem; t.: lII, ·595(xnr siecle), t-:- S. Gergone : Documents.
t. IV. p.90 (a. 1324). Les variantes: S. Ge~goone, S. Gorgonne, S. Gir.
gonneisont frequentes;, HUGUENIN. op. cit., p, 695;. HUSSON,Op. cif .•
p. 289(a,'1514); DORUUX, Opa eit., p.135 (lW .si~cle);- BALTUS, Opa ctt;
p! 319..--. S.' Gergonne. devant la grande £glise de Mets: H~GURNIN,
op..cit., p. 695. (a. 1514)•.......-(S.. Gergon : -SED. FLORET. 0l!. ~lf •• p. 15
(a, 1602). ~.' S. Gorgon : BALTUS. op, cit., p. 278. - S. Gregoire : PRI-
Ll~PB DB VIONEULLES, Journal, p.276 (a. 1514); Chronique, t. 1•.p.l71;
plan de Metz, de 1575; Documents, t. IV, p: 90, note, (S. Grigoire); etc.

Le tituJaire est saint Gorgon, martyrise :'1\: NicomCdie, vers304.
De ses restes, qui avaient ~t~ transportäs a Rome, saint Chrodegang
obtiot une bonne partie, en reconnaissance des services rendus A
l':£glise Romaine dans sa lutte contre les Lombards, qui voulaient lul
enlever le patrimoine de Pierre, La deposition solennelle a Gorze o'eut
lieu q_.!J'en765. ~e Ma~tyrol.oge Romain place sa f~te au 9 septembre:
·de ;~eme nos livres liturglques, sauf quelques-uDs qui o'en font pas
mentIOn.

1·. Emplacement. - D'apres le plan de Metz, de 1738, l'cglise
etait situce a l'endroit occupe aujourd'hui par I'extremite droite
de. 1,'HoteI de Ville et la cour adjacente, paralIelement a la rue
Fournirue ,et a peu pres dans }'alignement de la rue Fabert (92),
la facade tournee "ers I'entree de la catMdrale.

2° Histoire. - L'origine de l'eglise ne doit pas elre rattachee
au sejour que firent les moines de Gorze a Saint-Sauveur, de Metz,
quand, en 919, its s'y recugi~rent avee leurs tresors devant les
hordes hongroises envahissant Je pays (93). La mention de 'sa
dedicace dans le ms.de Berne prouve qu'eUe existait avant 875.

Par ailleurs, on a place la fondation de S.-G. a c la fin du
VIII· ou au commencement du IX· 'siecle ) ..(9~). Toujours est-il
qu'elle est l'reuvre d'un de nos evcques de ceUe epoque (95), soit

(90) HUGUENIN, op. cif., p. 633.
(91) DoBVAux, 01'. cif .. p. 285 ~t 550, note !'i ; clr. plus haut, n. 36.

(92) Voir PROSl'. ~p. c{t .. pi. N· XIX; KRAUS, op. cif., pI •.VI, n. XIX; BoU1\.
GEAT-DoRVAUX, op. Clt., pI. VI. ~ S.-(,. avait un altre oa parvis, un cimetf~l"e;
devant l'c!difice se. trouvait un sUge pour les Treiu; HUOUENDf, opa cif., p.
464, 465..- Les 5 premieres Ugnes de la description qu'en donne Bc!gin (t. 11,
p. 403, (04) sont entierement Inexactes. .
(93) Clr. Miracult;8,. Gorgonii, C. 7; M. G..· t. IV, p" 240.
(94) RetnllJ ecclhilUtlque,·t. xm. 1902, p..':J06.
(95) Voir, plus loin~ la note (97).
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de Dragon, qui etait un grand ami de Gorze et quis'y arretait
sou vent, soit d' Angelram, qui etait riche et puissant et avait reeu
sa formation. dans l'abbaye. S'en-est-il. montre reconnaissant non
seulement .en faisant des donations it Gorze' (96),maisencore en
elevant.dans levoisinage immediat de sa cathedrals une eglise en
l'honneur du patron et lituIaire de l'abbaye? L'hypothese que nous
enoneons n'est peut-etre pas sans fondement. - Quoi qu'il en soit,
I'attribution a saint Chrodegang nous parait bien douteuse.

RappeIons encore sommairement quelques dates de l'histoire
de S.-G.

Le ms. de Berne place la dedicace de I'eglise au 3 juilIet. Elle
figure dans le Lectionnaire et le Ceremonial de la cathedrale; dans
une bulle d'AIexandre III de 1177 (n. st. 1178), comme apparte-
nant it Saint-Vincent; dans une charte de Bertram, de, 1181, .qui
en confinne la possession it cctte abbaye.En 1184, le patronage
en est cede a Salnt-Pierre-aux-Images contre une vigne it Saint-
Julien, cession qui est sanction nee la möme annee par Bertram
et le papeLucius III et, de nouveau, par Bertram en 1185, oü it
Iuidonne le titre d'eglise paroissiale; un cure, Amicus, signe une
charte du mörne prelat, de 1190;. en 1192. Gerard, archidiacre de
Metz, unit la cure a la susdite collegiale .(97).

Dans les temps plus recents, on pourrait noter : pour 1514,
les travauxentrepris a l'effet de voüter I'ediflce et la decouverte
a cette occasion d'un double charnier; pour 1615, la concession
faite par le chapitre a S.-G. d' c une. parcelIe des reliques qu'ilz
ont de Monsieur Saint Gergonne :.; pour 1769, la .destruction de
l'eglise, la suppression de la paroisse et sa reunion a celIc de
Saint-Victor pardecret eplscopal.du 5 aoüt1769 (98).

(96) err. MORRET, op, eil., p. It, qui cite le P; Benoit (cfr. plus loin,
note 2). - Une donation d'Angilram est attestöe pour 770; cfr. 'Annuaire,
t, XXXII, 1923, p. 125, n. 15. Voir un legs dn mäme evßque en faveur de Gorze,
Annuaire, I, c., p. 625, n. 16. - Nous ·cxcluons saint Chrodegang comme
auteur de la fondation, parce que son biographe, Pabbe Jean de Gorze,
n'aurait pas passe sous silence un fait auss! important.

(97) "BE!'lED'; op~cit.. t..m, pr, p. 133, (AI~xandre Ill.; 8.1177);· p. 1<W(Ber-
tram; B. 1181); tontea.les 'autre! pieces se trouvent arch .. döp. Mos .. G.' 1500;
celle de Bertram, de, 1185, Blbltotheque munlclpale.: ms, 145 (fonds mes-
!iin), p. 6. C'est dans celte piece :que Bertram arflrme ..que. S.-G. ,appar-
tient ll; l'e\'~M, par dtoit,"de fondation:, ,ad, nos' iure fundationis pertinct.
De meme, il est dit daDS l'ade d'uDlon de- l'archldlacre Gerard (BtNtD., 'op.
cit., t. Ill; pr. p. 152) ,que S.-Gj appartient maintenant a la, Buite de la dispo-
sition .prise r par", l'b&Jue' Bertram, 'a Saint-Pierre-8ux-Images :. ecclesia, paro-
.chialis So Gorgonil~ quae. ad vos iure ,fundatoris pertinere cognollcitur.L'eglise B.·G.
a done ete fondee par un ev~que de' Met%.

(98) Pour 1514: ~UGUENIN, op..,~it .. :p., 695;,.pour 1615": Registres capit.,
1.' XXVIIt, f ..23. -:- Il est ll. noter que la, ,~athMrale possedait le chef de saint
Gorgon au moiDS ,depuls le; ",r81~le" comme le' prouvlI le. ceremonial.(ms.
82, f;"10 r. rt'138·vo) ';'PBOST'·Op.'cit., p. ·363) ; plus tard il 'est encore men·
tlonne dans .differents inventaires (cfr. par exem'ple, KRAUS, op. cit., p." 588) ;.
il etait ~galement porte BUX grandes processions. On s'etonne que CHA\1SSIRR,
L'AbbQge de Gorze, Metz~ 189~, p: S06, altpu dire que cette relique n'~ quitte
Gone ,que. vers. 1M3. - On a voulu placer la destruction, de S.-G.en' 1755.
L'inventaire des archives communal~, p~ 194, prouve .que baptßmes, ma~iage~
et enterrements se fllisaient a la parobse de S.-G •.Jusqu'au"JO aotU 1169,
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SAINT-JEAN-BAPTISTE (baptistere de la cathedrale),

Denominations. - S. Johannes: ms. 82, f. 68 r.,81, 112, 114, etc. _
Ecclesia sancti Johannis: ibidem, f. 127. - Ecclesia beati Johannis:
ibidem, f. 126.- Ecclesia sancli Johannis baptiste : ibidem, f.87. _
Capella s, Johannis: Neereloge de la cathedrale pour Bertram' (mort
en 1212); cCr. !\IEURISSE, op. cit., p. 438.

1· Emplacement. - S.-J.-B. est a chercher, soit a l'extremttä
sud-ouest ou derniere travöe du bas-eöle gauche de la cathedrale,
soit sur la place Saint-Etienne, vis-a-vis du portail (Ferme) de
Notre-Dame-Ia-Ronde. Les preuves en ant ete fournies par Prost
(pp. 132-140) pour le baptistere du xn- siede; on pourrait encore
les completer.

2· Histoire. - Aucun document ne parle de S.-J-B. avant
l'an mil. Cependant, comme partout ailleurs, un baptistere a dü
coexister avec l'egllse episcopale, soit comme partie integrante,
soit comme construction separee, Pour notre part, nous serions
assez parte a l'identifier avec l'ediflce rand ou « tour romaine de
neuf metres de dlarnetre environ ", signalee par Begin en 1842 et
figure sur le plan de Prost (et Kraus) sous le n· XIII. En effet,
nous ne voyons pas d'autre destination a donner a cet edifice :
son emplacement, ses dimensions s'y prätent fort bien; quant it
sa forme, on sait que les baptisteres anciens atrectaient la forme
ronde ou polygonale, comme le prouvcnt les monuments encore
conserves aujourd'hul (99). Le fait que cette tour, qui ne faisait
pas partie du mur d'enceinte, etait une tour c romaine ~, ne prö-
sente pas de difflculte serieuse. Le baptistere a dü elre construit
apres la translation du siege episcopal a I'Interieur de la ville,
c'est-ä-dire, d'apres I'hypothese emise plus haut, immediatement
apres 451. L'appareil en usage ä cette epoque pouvait bien etre
appele c antique • ou c romain ~.

L'ORATOIRE SAINT-MICHEL.

Denominations. - Oratorium (ou oratoria ,) saneti Michaelis:.
JOAN.(abb. s. ArnuIphi), Vita Joan, abb, Gorz., n.20 (ver.s 930); MIGNE,
e.t., t. 137, col. 252; M. G., t. I",:, p..342, .343. - Sanctus Michael: ms. 82,
f. 66 r. 128 r. _ Ecclesia (sancti Mlchaehs) : ms. 82, f. 139.

L~ culte de saint Michel remonte jusqu'au premiers siecles . de
l'£glise. Le role qui lui est attribue par I'Ecriture et par les Peres,
lui a valu une place speciale parmi les autres anges, De bonne heure,
des chapelIes des oratoires ant ete construits en son honneur. Dei~
Constantin le' Grand (t 337) en fit elever UD prcs de sa nouvelle capi-
tale,. Sur les rives du Bosphore, qui prit le nom de Michaelion. En
Occ!dent, c'est pr~s de Rome et en Ombrie que nous trouvons les plus
8nc~ens sanctuaires qui portent son nom: lIs remontent jusqu"au
ye Slecle(1). Le SacralDentaire de Drogon (evAque de Metz, de 823-855)
(99) Voir CABROI-1.zcu.tRCQ, op. eft., t. n, I, 1910, coL 393 sqq.
(100) Sur cette tour ronde, voir hOBT, op. cif., p. 134 sq

Lei(1)1err. STURLPAtJTH, Die Engel in der allchri.tlichen Kun", Fribourg-
rAP'!' g-Tublngue, 1897, p. 47 sq.; Cmrmrr Lu intrcription. chrltienne. tüte Mineu1'e. dans' M~lanfle. d'arohlologie et d'hI.toire de l'Ecole Iran",
fa.e de Rome, XV ann~e, P1lris.. 1896, p. 272, 275. 278, 28Q. 282.
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connalt deja la fete du 29 septembre, sous le titre de Dedicatio basl-
licae sancti arehaugell MichaeIis(2}.

1" Emplacement. - Metz avait aussi un oratoire dedie au
saint archange. Sa presence nous est attestee pour la premiere
moitie du x: siecle par l'auteur' de la Vie de l'abbö Jean de Gor-
ze (3). IlYest question d'un certain RotIandus, directeur de I'ecole
de chant, dont on rapporte qu'i] c vaquait nuit et jour a la priere,
au chant et a la celebration de la sainte messe s dans un endroit
designe par ces mots : « in remotioribus oratorii sancti Michae-
lis, quod erat in superiora eiusdem basiIicae sancti Stephani »,
Essayons d'abord de determiner I'emplacement de cet oratoire.

11est dit qu'il est situe « dans les parties superleures - in
superiora :. de la cathedrale, Ce terme (c superiora :.) est la tra-
duction Iitterale du gree c hyperoon ~ (au pluriel c hyperoa ~)
qui designe generalement I'etage superieur d'une maison, souvent
aussi, dans I'architecture religieuse de I'Orient, les tribunes eta-
blies au-dessus des bas-cötes des hasiliques reliees Irequemment
entre elles par une troisleme tribune elevee a I'interieur de I'edi-
fice au-dessus de la parte d'entree (4).

Ce motif d'architecture, en realite, une importation byzantine,
ne fait son apparition a Rome que tout a la fin du VI· siecle; dans
les autres pays d'Occident, i1 paralt plus tard encore et forme,
en somme, une exception. Nous en concluons que ces tribunes
proprement dites ne se trouvaient ni dans I' « oratoire » de 451,
ni dans la (pretendus) construction des eveques VilIicus et Pierre.
EIles ne figurent pas non plus dans les amenagements effectues,
soit par saint Chrodegang, soit par ses successeurs. Du reste, Ieur
etablissement dans un bätiment dont elles n'etaient pas prevues
dans le plan primitif, aurait presentö, au point de vue technique,
les plus grandes difflcultes et necessite un remaniement presque
complet des nefs de I'ediflce. Ce n'est done pas dans UI~ede ces
tribunes proprement dites que pouvait se trouver I'oratOlre. On a
voulu y voir c tout simplement une chapelle de saint Michel qui
aurait ete Installee sur une tribune qui aurait pu s'elever au-des-
sus du portail de la cathedrale :. (5). Nous venons de rappeIer que

(2) Cette fetc a He! empruntöa a la liturgie romaine ; d'apr~s le .lIacra-
mentalre gregoric~ c'est Il'a.nniversaire de la dedleaee d'UD :sanctualre qui
n'est pas aetrernent design!!; ce jour est demeur6 jusque d'ans nos temps le
jour de la feUe de l'archange.

(3) Voir la referenre plus haut. ..
(4) Cfr. HOLTZINGER, op. cit., p. 35·37; UOGNER, Uebe,. dl~ Em.porl'n. In

christlichen Kirchen der 8 ersten Jahrhunderte, daDs ZeitschTlft fur christ-
liche Kunst, 1906, col. 109-118. Oll' 'trouve aussl ces tribunes! dans plusicurs
constructions centralcs ou polygonales, par excmplc, A Ottmarsheim (Ha ut-
Rhin) dont 1'~g1i8e conventuelle du commen~em~nt du x~ siede eilt uno
imitation de la cathedrale d'Aix-la-Chapel1e oonstruite par Charlemagne
sur le modele de Saint"Vital de Ravenne, eile. - Nos tribunes modernes
rappellent par la place qu'eIl1e~ oecupent et la forme qu'cllcs prescntent
ceUe anciennetribune de jonctloDl dont) il est question daIJSI le texte.

(5) Cfr. .-4.nnuaire, t. xxxv, 19~" p. 79. - La tribune au·dcssu9 d!1
DDl'thex de Salnt-PiCTT'C-aux-Nonnams qu'on aurait pu eiter comme analogIC
date en rcalitfl, clle aussi, de l',I,poque romane j efr. Annuairc, t. IX, 1897,
p. 104 sqq.; BOINKT. Le Vieul: Met:, Paris 1923, p. 49.
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de pareilles tribunes existaient au fond de certaines eglises et
quel etait leur but : faciliter Ja communication entre les tribunes
au-dessus des bas-cötes, Celles-ci n'existant pas, la tribune de
liaison etablie au-dessus de I'entree n'avait pas de raison d'etre;
nous n'avons done pas le droit d'admettre son existence it la ea..
thedrale de Metz, d'autant plus que pour une simple tribune,
la designation du pluriel c superiora :. ne convenait guere, Du
reste, .son existence möme admise, comment Rotlandus aurait-il
choisi un endroit de la cathedrale si peu favorable aux pieux exer-
ciees auxquels il se livrait avec tant d'ardeur? Ce n'est pas cet
endroit qu'avait en vue I'auteur de Ja Vie de l'abbe Jean, quand
il parIait des « remotiora », c'est-ä-dire des parties Ies plus reti-
rees de l'oratoire Saint-Michel (6).

Force nous est de ehereher aiIleurs. Id la question se pose si
on ne peut pas admettre pour le xe siecle un etat de choses qui
estatteste pour le XII", e'est-ä-dire si l'oratoire S.-M. ne se trouvait
pas deja ä cette epoque dans un des etages inferieurs de la grande
tour devant la fa~ade de Ja cathedrale qui s'ouvrait sur I'Interieur
de I'ediflce, Prost et AbeI semblent pencher vers l'affirmative;
d'autres, comme Kraus, se basant sur. des cas analogues assez
nombreux, n'ont pas he site a se prononcer pour cette solution.
Recemment celle-ci a ete rejetee sous pretexte que c la cathedrale
du X' siecle ne possedait pas encore de tour» (7). Comme I'au-
teur auquel nous faisons allusion, nous rejetons la solution pro-
posee, mais Ja raison qui nous y determine est tout autre : les
tours encore existantes en Italie et ailIeurs et Ies descriptions et
representations anciennes qui s'en sont conservees nous prouvent
que jusqu'au IX· siecle au moins ces appendices de nos öglises n'en
Caisaient pas encore partie integrante, c'est-ä-dire que les tours,
Independantes et parfois meme tout a fait Isolees de J'cäi ..",~,se
dressaient tantöt pres de la facade, tantöt pres de I'abside, sans
lien organique avee I'ediflce lui-merne. Des lors il ne saurait etre
question d'un oratoire etabli dans une tour et s'ouvrant sur la
nef de l'eglise comme ce sera le cas pour la cathedrale au XII"
siecle (8), Cherchons done ailleurs-

On sait que depuis saint Chrodegang les habitations des. clercs
vivant en communaule se trouvaient a I'endroit occupe aujour-
d'hui par la place d' Armes : elles se composaient essentiellement
d'un cloUre avee au milieu un preau et au-dessus des cötes plus
longs differentes pieces ou appartements a l'usage de la commu-
naute. Le long du bas-cöte droit de la cathcdrale Haient les ecoles

(6) L'existence de l'oratoire S.-M. sur la tribune susdite ad mise, i1
Caudrait evidemment ehereher les c remotiora :t dans un endroit plus
c\cal'lte aue la 1Ilhune, mai. faisaIU!, eDlCOrepartie de l'oratoire.

(7) Crr. Annuaire. I. c.. P. 77.
(8) C'est le cas pour les deux tours rondes sur le plan de Saint-Gall, qui

a ete dresse vers 820; separees de J'abside, l'une renfermait un oratolre
en I'honneur de saint Michel. I'autre un autre sous le vocable de sain.t.,
Gabriel, le, deux avec fan autel.
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nu scholae qui s'etendaierrt vers 'Ie transept aetuel (9). Quai de
plus naturel que d'admet tre que -quelques pieces faisant partie
du. premier etage de eette partie du cloltre se fussent elevees au-
dessus du llas-eöte droit d.e la basllique et jusqu'ä la hauteur de
ses Ienötres en s'ouvrant par une fenetre ou une arcade ou autre-
ment sur son Interleur t Quai de plus natureI en suite que de pla-
cer dans cet endreit de la cathedrale l'oratoir~ S.-M.; qui dans
cette hypotbese se :trouvait en realite dans les c superiora :t de la
basilique?

C'est la, dans la partie la plus reculee de I'oratoire, que Ro-
tlandus, a l'abri de tout derangement exterleur, a pu se livrer
a ses pieux exercices, d'autant plus qu'il s'y trouvailc chez lui :t,
c'est-ä-dire dans une des pieces de I'ecole dont i1 dirigeait le
chant. Pent-on determiner davantage encore cet emplacement de
S.-M.? Peut-on, pour le faire, tenir compte de l'existence a une
epoque posterieure d'une voüte etablie a I'Interieur de la tour de
Mutte actnelle et portant le nom de voüte Saint-Michel? (10)

Tonjours est-iI que not re hyppothese concern ant la situation
de l'oratoire nous explique suffisammcnt ce qu'on a appele c le
tour de phrase assez .alambique :. employe par l'auteur de la Vie
du bienheureux Jean de Gorze, e pour exprimer sa pensee :t. Sa
pensee Hail bien claire, son expression facile a comprendre pour
ceux qui, cornme lui, Haient sur les lieux. A mille ans de distance,
nous avonspIus de peine a. nous rendre exactement compte des
details de la :situation topographique de la cathedrale d'alors.

2° Histoire. - L'origine de S.-1\I·n'est pas facile a determi-
ner. Pouvons-nous la faire remonter jusqu'ä saint Chrodegangr
IJ serait plus juste, croyons-nous, de descendre [usqu'ä l'episco-
pat de Drogon ou it celui de Robert (883-917), qui nous est venu
du pays de Saint-Gall.

Dans la cathCdraIe romane, S.-M. se trouvait certainement
dans la tour qui se dressait a l'entree de la basilique. Dans le Cere-
monial de la cathedrale Il est dit que dans une certaine circons-
tance les enfants chantaient dans la tour et qu'ils etaient places
au-dessus de S.-M. AiIleurs on prescrit d'orner le fond de l'eglise
en etendant des tapis au-dessous (plus bas) et au-dessus (plus
haut) de I'oratoire. En tenant compte de ces details, nous assi-
gnons a S.-1\I. comme emplacement probable le premier etage.
L'oratoire formait tIDe chapelle assez grande prenant probable-
ment toute la largeur de la nef du milieu; il est meme appeIe

(9) Voir PROST, p. eil., pI. N° XI; KRAUS, op. eil., pI. VI, N° XI. _
Gette dlsposUion des bAtiments peu.tl bien remoIller jusqu'a l'epoque dont
nous parions.
(10) Voir sur cetle voute, JACOB. Recherche, hislorique, sur la tour et la

cloche de !tlutte, Metz, 1864, p. 52, 53. - Ajoutons encore que l"usage. de
se retirer dan~ des chapcll.es attenllntes aux basiliques et s'ouvrllnt parlois
s~r ~~ur interieur pour s'y livx:er aux exercices de pil!t6 est att:csfe dh le
V slccle, par excmple, par Samt PauIin evcque de Nole (mort cn 431)
EpisluIa 32 ad Severum.' ,
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« eglise ,. Il s'y trouvait un autel desservi par un chapelain. Le
jour de la Saint-Michel on s'y rendait en procession venant appa-
remment du cote du cloitre (11).

Ajoutons, en terroinant, que dans la tour de I'eglise de Gorze
se trouvait ögalement une chapelle en l'honneur de saint Michel;
elle fut consacree en 1106, sur la demande de I'abhe Warnerus,
par Richard, cardlnal-eveque d'Albano, qui, avant de la consacrer,
voulut qu'elIe fut dotee (12).

SAINT-NICOLAS.

La premiere chapclle de cet antique hospice remonte-t-elle au
delä de l'an mil ?

On a attribue la fondation de l'höpital a l'evöque Adalberon 11
(984-1005); on a möme indique les premieres annees du XI· siecle
comme la date Oil elle aurait eu lieu. Mais les textes sur lesquels
on s'appuie ne sont pas assez precis; en outre, ils ne remontent
pas assez haut (13). Recemment encore, M. Dorvaux affirmait
son existence au IX" siecle (13 bis). Par ailleurs, le silence du bio-
graphe d'Adalberon 11, I'abbe Constantin, de Saint-Symphorien,
et qui est aussi son contemporain, est d'autant plus surprenant
qu'iI parle d'un autre hospice oil s'est exerce l'action reforrna-
trice et bienCaisante du pieux evöque qui l'avait admis a son inti-
mite.

SAINT-PAUL.

Denominations. - S. Paulus: ms. de Berne 289, f. 52 r.; Revue
1902, p. 260; bulle fausse de Leon IX, de 1049; Annllaire1 t. I, 1888-
1889, p. 192, n. 1; diplörne de Benri III (a. 1056); 9all. Christ., t.XI.I1,
col. 398; ms. 82, frequemrnent. - Ecclesia s. Pauh: BENED., op. cit.,
t. Ill, pr. p. 45 (a. 884). - Ecclesia beati Pauli: Regula Chrodegangl, c. 31.

S. Pol: WICHMANN, op. eit., t. III, p. 561 (XIII· siecle). - S. Pou ;
S. Paul, de Mcs; chapelle S. Poul de Mes; chiese Deu de S. Poul de
Mes: ibidem. - S. Paul: Registres Capitulaires, t.XXVI, f. 123 (a. 1607);
etc., ete.

1· Emplacement. - S.-P. faisait pendant it Saint-Pierre-le-
Vieux et se trouvait du cote sud du cloltre parallelement a Saint-
Pierre-aux-Images. Sa ra~ade donnait sur la chapelle du Sacre-
Cceur aetuelle (U).

(11) Tous ees dl\tai1s Be trouvent consignss dans le ms. 82; cfr. PROST,
op: cit., p. 334, 367, 371.

(12) C'est ainsi qu'il faut rectifier ee qui est dit dans PROST, op. cif .. p. 84,
85 (note) ; efr. Cartula{re, p. 253 sq. et. Remarques, p. 546 sq.

(13) Cfr. DORVAUX, op. cit., p. 276, note 4. - Un manuscrit (ms. 186, fonda
mess in) est du xvI" siecle; l'autre (ms. 60), est encore moiDs ancien.

(13 bis) DOBvAux, Apereu liatonque .!u,.... Saint-Ma,.tin, p. 7; noUB croi-
nons volontiers qu'U "1 a la une faute d'impression et qu'i1 faut lire: xx-
siec1e aa lieu de IX·.

(14) Voir PROST, op. cit .. pt ; KRAUS, op. cif., pt VI, D· VI ; BOUBGEAT·
DORV.lUX, opi. cit., pI. VI.
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2· Ilisioire, - De Boutei11er et d'autres attribuent a saint
Chrodegang Ia fondation de S.-P. Le P. Picard, qui cite comme
preuve une notice tiree du neerologe de Ja cathedrals nous ap-
prend que J"eveque Angelram a donne Ja prevötä de MiiJery (can-
ton de Pont-ä-Mousson) a la manse capitulaire (IS).

D'aprös sa RegIe (e. 31), c'ctait l'eglise spöciale du chapitre;
saint Paul en etait Ie titulaire et le patron.

Prost n'en exclut pas la possibilite, Toutefois, il faut faire
remarquer que ni Paul Diacre ni Jean de Gorze, son biographe,
n'y font la moindre allusion. Ce silence serait surprenant, si Chro-
degang etait reellement le fondateur de reglise.

Sans insister sur d'autres details fournis par Prost et d'autres,
disons seulement que le ms. de Berne (f. 52r) nous fait connattre
le nom d'un coütre de S.-P., un certain Arnalbertus, tandis que le
ceremonial de la cathedrale (ms. 82, f. 137 vo) en mentionne la
dedicace. Les changements operes vers le milieu du xvnr siecle
afin d'agrandir la place d'Armes furent cause de sa demolition (HI).

SAINT-PIERRE (EN CITADELLE).

Denominations. - S. Petrus: ms. 82, f. 96 r., etc, - S. Petrus Me..
tensis : DORVAUX, Ope cit., p.4 (a. 1327), p.8 (a. 1360). etc.:- S. Petrus
ad Dominas : charte de Bertram, de 1197; DiNED., op, elt., t, Ill, pr.
p. 163. - S. Petrus ad moniales : ms. 132, 1. 59 (a. 1~40); DORVAUX, Ope
cif. p. 41, 42, 47 82 (XVI· siede). - Ecclesia s, Petri : tns. 329, f. 28 r.,
52 'vo (Xl· siede>: - Ecclesia s. Petri Metensis : Gesta episcop, Melt. (in
Herimanno; a. 1090); 1\1. G., t. XXIV p. 513; CAr.MET, op, cit., t. I, pr,
col. 64. - Monasterturn s. Petri (Meiensis Ecclesiae) : Vita Joan Gorz.;
C. 17; MIGNE, 1.C" col. 250. - Monasterium s, Petri ad moniales Me-
tensis : Documents, t, rr, p. 164 (a. 1357, 198 (a. 1361), etc.

Malus monasterium (ab antiquis nomine maioris monasterii nUD-
cupati) : diplomes de 960, 977, 993 (efr. infra). - Monasterium supe-
rius inhonore saneti Petri infra muro (!) Mettis civitate: diplöme de
Charlemagne, de 78t ; CALMET, Ope cif., t. I, col. 290. - Abbatia sancti
Petri: M. G., Leges, t. I, p. 517 (a. 870).

S. Pierre: HUSSON, Ope cit., p.127 (a. 1480); DORVAUX, Ope eil .•
p.48 (vers 1560). - S. Pierre de ?!fetz: PHILIPPE DE VIGr{EULLES, Ope
cit., t. I, p. 136, 144. - Moutier de S. Pierre ä Metz : PHILJPPE DE VI-
GNEULLES, t. I, p. 144. - S. Pierre a nonains, :lUX nonnains, a nonein,
aux nonnes : WICH~ANN, op. cit., t. 1lI, p. 584 (XII~ siecIe); DORVAux.
Ope ell., p. 9~ note 1; PHILIPPE DE VIGNEULLES. op. clt., t.l, p. 144; Av-
nRION, Ope eil., p.308 (a. 1491), p.327 (a. 1493). - S. Pierre aux Dames
(aux Dammes): AVBRION, Ope clt., p.289 (a. 1491), 352 (a.H94); Hv-
GURNIN, Ope eft., p.603 (a. 1494); SEs, FLORET, op. eil., p.41 (a. 1618);
DORVAUX, Ope eft., p.ll5 (xv~ siede); etc. - S.-Pierre-en-Citadelle:
denomination moderne.

1· Emplacement. - S.-P. a toujours garde la meme place :
l'eglise se trouve dans la cour derriere le nouveau b:itiment qui
fail face a l'entree de ]a chapelle des Temp1iers, tout pres, mais a

(15) BENOiT' PIcARn, Hilltoire eclclsiastique et civile de la rille et dioc~3e
de Melz (ms. ,126~, p. ~43; MEvmssB, Ope cit., p. 178.

(16) ~ur d ~nClen~ Vl~raux ~u XIII" Bic~le, proven ant, I!oit de la cathMrale ro-
mane, SOlt plutot de 1cgbse Samt·!>aut, VOir Oahier, Lorrain3 t. III Hetz 1924p. 19. ' , , •
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I'lntörieur de I'ancien mur. d'enceinte de la vine. L'emplacement
exact est indique sur le plan de la Citadelle qui figure dans l'An.
nuaire, Läon trouve .egalement les graudes dates de I'ediflce et
la descrlption detaillee des fouilles faites a la fin du siecle der.
mer et de ce qui reste encore de l'ancien couvent (1'1).

2° Histoire, - D'apres la Vie de sainte Waldree, S.-P. est
unefondation du due austrasien Eleuthere, qui, ,retablissement
acheve, en confia la direction a Waldree, une de ses proches pa-
rentes (18). Waldree etant morte vers 620, la fondation a du avoir
lieu, soit 8. la fin du vr stecle, soit dans les premieres annöes du
vrr' ~cette date s'accorde tres bien avec les resultats des fouilles
entreprises par notre Societe, a la fin du siecle dernier.

Si-P. ne figurant pas dans notre liste stationnale, nous ne lai-
sons qu'en enumerer les dates anciennes. L'eglise est mentionnee
dans le contrat de partage de la Lotharingle a. Mersen, en 870;
dans un idip1ömfi de Charlemagne de 781, qui confirme urr
echange fait entre Saint-Denis et notre abbaye (v. pI. haut) ; dans
une charte de 918, par laquelle Ricuin, abbe laic, donne en pre-
caire certaina biens dependant de l'abbaye; dans un diplöme
d'Othon I, du 3- juin 960, Oll on rappelle un privilege accorde aux
religieuses par le roi Thierry III (657-670), et' Oll Frederie, due
de Mosellaue et son Irere, l'eveque de Metz, figurent comme inter-
cesseurs ; dans un deuxierne d'Othon 11, du 11 mai 977; dans un
troisieme d'Othon m, du ztmare 993: etc. (v. pI. h.) (19). En 1173,
I'evöque Frederic de Pluvoise (1171-1173) donna a S.-P. la pa-
roisse de Saint-Vit et stipula, en, dehors des prieres pour le repos
de l'äme de ses deux predecesseurs, que le vicaire perpetuel qui
y serait nomme, recevrait l'institution de l'övöque et döpendrait
de lui en tout et partout. Thierry, son successeur (1173-79), con-
firma la donation, en 1176; de mäme Bertram (1180-1212), en
1183 (20).

SAINTwPrERRE-LE- VIEUX,

Denominations. - S. Petrus senior: ms. 82, f. 74, etc. (cf. PROST
op, cit., p. 123); DORVAUX, op. elt., p. 72 (xv~ siede). - S. Petrus minor:
ms. 82.(cf. PROST, t. c.). - Ecclesia s. Petri veteris : DORVAUX, ap. cif.,
p.41 (xvI" siecle). - L'abM Jean de Gorze explique dans sa VitaChro.
degangi, e, 21, cette double denomination: Basilica sancU Petri, ••
ideo maior,appellatur, quia in eodem claustro habetur ecclesia eidem
(5. Pelro) sacrata minoris el vetustioris manus; M. G., t.X, p. 564.

(17) Annuaire, t. IX, 1897, pl I (p. 97-111) : t. x, 1898, pI. (p. 120-152).
(18) Cfr. CALHET, op. cit., t. I, pr. col 249. - Ce duc EleutMre n'est pas

conno par ailIeurs; mais ce o'est nulIement une raison :de nler, comme on
1'a fait, 80n existence; cfr. PABISOT, OriginelJ de la Halite-Lorraine, Paria,
1909, p. 56.

(19) Cir. Annualre, t. xxXI, 1923, p. 128, n. 38 (Ricuin) ; p. 131, n. {j5
(Othon I) ; p. 132, D. 62 (Othon 11); p. 134, n. 72 (Othon Ill), DU se trouvent
cgalcment toute! les rUerences desirables..

(20) C'('st ainsi, crOYOIUl-nOUS,qu'll fnut complCter ce qui est dit dana
Reichsland, 1". 671, et .Annuaire, t. v, 1893, p. 70, D. 25.
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S. Pierre: PHILlPPB DE'VXGNEULLES,op. ctt., t. I, p, 51, 170. -
S. Pierre le Vif (=le vivant, erige de son vivant; OU, par corruption,
le vieux). - S. Pierre le vieil: WICIIMANN,op, cit., t. Ill, p. 562 (a. 1269).
- S. Pierre'le vies; Ie viez.: PIIILIPPE DE VIGSEULLES t, I p. ISO, 170;
KRAUS',op.ett; p, 718 (confusion avecS.-Pierre-le-Maleurh.- Le vieil
Saint-~jerre :frcq~ente denomination dans le~ Registr~s Capitul~ires,
p. ex •• t. xx, f. 16~ , t. xxx, p. 184; etc. - S. PIerre le vreux, Je vieulx,
le vieH: plan de la ville de 1738; DORVAUX.op. clt., p. 110 (XVI·slecle),
(1VI"sietle).

1· Emplacement. - Cette chapeIle, a une nef et avec l'entree
du cote de la cathedrale, longeait le petit cote septentrional du
cloitre. A sa place s'eleve en partie I'ancien corps de garde (21).

2· Histoire. - L'origine de I'eglise est inconnue. La legende,
attestee au moins depuis les premieres annees du xrv' siecle (a.
1314) et reproduite ensuite par les chroniqueurs des xV" et xvr
slecles, par Meurisse, au xvrr en attrlbue la fondation a saint
Clement (22). D'autres en ont attribuö la fondation a Chrode-
gang en expliquant dans cc sens un passage peu clair de Paul
Diacre (23). En realite, S.-P. est anterieur ä Chrodegang, anterfeur'
meme a S.-P.-le-Majeur qui remonte a la premiere moltie du vrr
siecle, Au XIX- siecle, it' n'y avait qu'un autel a S.-P. Les proces-
verbaux nous apprennent qu'il y en avait deux en 1584 qui ne
faisaient que gener (done trois en tout). Aussi le princier d'alors;
Antoine Fournier, propose au chapitre de leur trouver ailleurs
un meilleur emploi (2'). L'eglise fut reconstruite a. l'epoque gothi-
que (en 1314), ainsi que le prouvent et son plan et une inscription
rapportee par Meurisse ; au temoignage de Baltus, clle ctait fort
elevee et bien voütee, mais elle fut rasee avec d'autres sane-
tuaires lors des travaux de 1754-1755 (25).

LA CHAPELLE DU SAINT-QUENTIN.

Denominations. - Ecclesia s. Quintini : ms. 329, f. 4 (XI· siecle};
ms. 82, f. 92 VO (XII' siecle) ; D'HERBOMEZ, oy. cit., p. 279 (a. 1143), p. 284_.
(a. 1147) (26). - Ecclesia in monte s. Quinfini; diplörne d'Othon 11,
de 977: Blb.F;D., op. cit., t. Ill, pr. p. 82. - Sedes Quintini martyris :

(21) Voir PBOST, op. cit., pI. n° VII ; KBAUS, op. cit., ·pI. VI, nO VII ; Bous·
GEAT-DoRVAUX, op. cif., pI. VI. n. 20.

(22) Notre premier ~veque .D'aurait pas sealement fond~ S.·P., mals enco~.
Saint-Etienne et tran5port~ dans cette ~glise le &i~ge episcopal qu'il avait
d'abord etabIl dans I'autre; "rZURISSE, op. cit., P. 367, 368.

(23) KRAUS,op. cif.. p. 718. - Le passase de Paul Diacre, dont il est
qu!.'t;tion, De se rapporte A aucune des deux eglises; nous le prouverons ailw
leun.

(24) Cfr. PROST, 01'. cif., p. 101, Dote 124 ; Rcgistres capitulaire" t. xx,
p. Hits. .

(25) MEURISSE, op. cit., P. 2 (des tables '3ynchroniques) et PROST,op.cit.,
p. 718, 719. - BALTUS, 01'. cit .. p. 286, 287.

(26) Le Cartulalre de Gorze marque (p. 297) : (cclcsiam de s. Quintino de
Sye; il ne s'agit pas de l'~glise paroissiale de Sey qui etait d~i~e A saint
Remi, mais ou bien de la chapelle du Saint·Qucntin ou de celle de Chazellea
qui dependait de Goue.
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poeme de l'abbe Richer, de Saint-Martin (vers 1135); KRAUS,op, cit.,
t. III, p. 357. - S. Quintinus in monte ante Melas : DE BOUTEILLER.op,
cit., p.233 (a. 1219).

Les differentes denominations fran~aises, qui se rapportent tantöt
a la cöte ou au .sommet de la montagne tantöt it la chapelle, se trou-
vent dans DE BOUTEILLER, op. cit., p. 233 ; j'en precise les references:
Saint Quointin (a. 1366). S. Quointin, S. Cointin (PRAILLON,dans la
Guerre de 14~4,Mit. de SAULCYel HUGUENIN,p.259. 260, 291); Saint
Quaintin (HUSSON.op. cit., p. 128 (a.1480); S. Quantin, S. Queintin
(AUBRION,op. cif •• p.98 (a. 1479); la chaipelle Saint-Cointin (AUBRION,
I.c.• p. 121) el dans WICHMANN,op, cit., 1. IV, p. 377 (XIII" siecle),

Le titulaire est le citoyen romain Quintinus, d'une famille sena-
toriale, qui subit le martyre sous Maximien, dans la cite des Verman-
dois, appelee depuis Saint-Quentin. Le Martyrologe Romain place sa
feie au 31 octobre; il en esl de meme, it de rares exceptions pres,
de nos anciens livres liturgiques, par exemple, lDS. 82, calendrier et
lexte; ms. 132 (a. 1240), calendrier et texte; ms. 133 (a. 1321); ms. 42
(a. 1324); etc. - Le saint elait encore le titulaire de Chazelles, de
Hayes et de Longeville-Ies-Metz.

10 Emplacement. - Le sanctuaire etait place sur le haut de
la colline qui en a pris le nom.

2" Histoire, - La plus ancienne attestation de la chapelle re-
monte a I'annee 977 (v. pI. h.), oü un diplöme d'Othon II en con-
firme la possession a l'abbaye Saint-Pierre de Metz; elle est done
anterieure a cette date. On en fait remonter l'origine a l'evöque
Drogon (823-855) qui assista a la consecratlon isolennelle de la
basilique erigee en l'honneur du saint dans la capitale du Ver-
mandois : il en aurait rapporte des reliques et les aurait deposees
dans le sanctuaire construit par lui sur le sommet de la colline
qui depuis s'appelle le mont S.-Q. Une attestation contemporaine
du fait manque, mais rien ne s'oppose a admettre I'explication
qu'on en donne : tout, au contraire, la rend probable jusqu'au
choix de la hauteur qui pendant de longs siecles portait le sane-
tuaire dont la derniere trace - une croix stationnale - a disparu
lors de la construction du fort (27).

SAINT-SAUVEUR.

Denominations. - Salvator: SIGEBERTDE GEMBLOUX,Eloge de
Melt. (XI' sieclet: KRAUS.op. cit •• t, III. p.356; RICHER,abbe de Saint-
Martin (vers 1135); KRAUS,I. C. p. 356. - S. Salvator: ms. 82, f. 23,
46, 95 r., etc.; charte du legat Gerard, de 1154; BENED., op. cit., t. Ill,
pr. p. 119; etc. - S. Salvator Metensis : Documents, t, I. p. 98 (a. 1309).
134 (a. 1316). etc. - Basilica S. Salvatoris : Translatio s, Glodesindis

(27) Pour l'histoire nlterienre de notre ehapelle, nous renvoyons ä la biblio-
graphie donnee par KRAUS,op. cit., t. Ill, p. 731. - Relevons seulement une
erreur qui· s'est glissee dans l'article eonsacre par M. Weyland (No8 "Bint",
t. V; p. 366) a saint Quentin. Comment peut·il affirmer (p. 372) que la eha-
pelle a ete ruinee en 824 et 825, quand elle n'etait pas encore construite?
Sans aucune preuve, il fait remonter la· chapelle bien nvant l'episcopnt de
Drogon (I). - Ajoutons que les sanctuaires de Sain~enis, de Saint-Medard
(Soissons) et de Saint-Quentin Haient des lieux de pelerinages tres frequen-
tes par les Messins ; efr. JOAN., abb. S.. Arnulphi, Narratio secundae trans-
lat. s. Glodesindis, 26; lIhGNE, P•. l., t. 137, col. 230.
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(milieu du x· sieclej ; ~IxGNE, Pi l., t. 137, col. 233; Vita Joan, abbe Gorz.,
c. 21; M. G., t. IV, p. 343. - Ecclesia Salvatoris : Gesta episcop, Mett.;
M. G., t, x, p. 541; CALMET, Ope cit., t. I, pr, col. 61.- Ecclesia S. Salva-
toris : Translalio s, Glodesindis ; ?llIoNE,I. C., col. 235, 254; Gallla Chris-
tiana, t. XIII, col. 399 (a. 1056); Documents, t. I, p. 98 (a. 1309); etc. -
Ecclesia S. Salvatoris Metensis : Documents, t, I, p.114 (a. 1312), 154
(a. 13]8), etc. - Templum S. Salvatoris : ms. 44 (XIV- siede), f. 23 vo.

S. Savour, S. Sauvour, S. Sauvor, S. Salvour, S. Salvor, S. Saveor,
S. Savor : WICHMANN, Ope cit., t. Ill, p.565; t. IV, p, 122 (a. 1227-1298).
- S. Saulveur, S. Salveur: HUOUENIN, op, cit., p. 523 (a. 1490), 632
(a. 1500), etc. - S. Salvour, S. SauIvour, S. Salveur, S. Sauveur ; PHI-
LIPPE DR VIGNEULLES, Ope cii., t. I, p. 112, 204 (207), 205, 225.

Dans le martyrologc de la colleglale (ms. 44), la pose de la pre-
miere pierre de l'egllse (Ja dernlere) est marquee au 10 des calendes
d'aoüt (23 juillet), et la dedicace, au 13 des calendes de juillct (18
juin) (28).

1· Emplacement. - L'eglise etait situee dans le pate de mai-
sons qui se trouvent entre la rue du Petit-Paris (n" 6) et la place
Saint-J acques et la rue Ladoucette, a. peu pres vis-a-vis de la sta-
tue de la Vierge.

2· Histoire, - Quelques auteurs modernes, se basant sur une
charte d'Etienne de Rar, de 1137, ont afflrme qu'Adalberon III
(1047-1012) etait le vr.il fondateur de notre eglise. En realite, cette
eglise remonte a l'eveqi,e \Vala, mort en 882 it la bataille de Re-
mich contre les Normans et enterre dans sa fondation de S.-S.
qu'il s'etait choisie comme sepulture (29). C'est ce que nous attes-
tent de la maniere la plus formelle et les Gesta episcop. !tIett. dans
leur notice sur Wala et l'abbe Jean de Saint-Arnould dans son
recit sur la translation de sainte Glosslnde (30).

Le röle de .Wala comme premier fondateur ne saurait done
elre con teste. Quant a. Adalberon, on peut dire qu'il en est pour
ainsi dire le second fondateur. 11 a repris l'eeuvre de Wala, Sige-
bert de Gembloux parle d'une reconstruction de S.-S., sans dire
toutefois de quels edifices il s'agit (31). Etienne de Bar (1120-1163)

(28) Le enlendrier 11la tete du manuserit marque (X KI. aug.) : Eodem die
positus est primus lapis in fundamento ecclesie metenals saneti salvatoris.
Et dedicatlo basilice sanete genitricis marie infra claustrum. C'est elle qui
sert d'cglise collt;giale aprb 1565. - Au 18 juin, on lit : Metis, dedicatio
monasterii sancti salvatoriB, quod dominus Addbert (I) pius pontifex eiusdem
urbis sull canoniea regula summa devotione const.ruxit.

(29) Pourquof lea BtNtDlCl'INS, Opecit., t. 11, p. 169 ; KRAUS, Ope eit., t. III,
p. 773, et I'auteur de l'article du Reich81and, p. 663, mettent-iIs la chose
en doute?

(30) Lu Ge,'a disent de Wala, mort ~ Remich : M:etim relatu!!, In ecclesia
Salvatoris, quam ipse construxerat, sepelitur (efr. pt h.). L'abM Jean, du mi-
lieu du xe 8i~le, parle dans le ml!me scns : Corpus post cIndem Metim rela-
tu m, et in. basilica sancti Snlvatoris, quam ipse in !!cpulerum sibi pridem
a fundamentis exstruxcrat, sepultum ; MIGNE, P. I., t. 137, coL 233 ; H. G.,
t. IV, p. 237.

(31) Et tibi, Salvator, nova mocnia 8urgere grator, quae._ struxlt Adalbero ;
M. G., t. IV, p_ 478; MIGNB. P. I., t. 160, col. 718; KRAUS, 01'0 eit, p. SS4. -
Dans lea Gellta, Co 49, il est dit d'AdalMron : Prsroiis lIuls ecclesiam S. Sal-
ntoris infra urbem ampliavit, in qua quiescit • M. G., t. X, p. 543 ; CAUaT.
Ope eit., t. I, pr. col. 63. '
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lui attribue sans restriction la construction de I'eglise, et ajoute
qu'll mourut pendant Ies travaux et qu'il y fut enterrä (32). Le
necrologe ou martyrologe de S.-S. est egalement asseaprecls (33).

D'autres mentions de S.-S. se rencontrent tres Irequemment
encore, par, exemple dans le Lectionnaire et, le Ceremonial de la
eathedrale (34), dans les trois chartes de .I'eveque Etienne de Bar,
dont nous venonsde parler; dans une bulle d'Urbain 11, de 109G;
dans !'eloge de la ville.par l'abbe Richer, vers 1135(cfr. pl, h.) ; dans
.deux autres chartesde l'övöque Etienne de Bar: dans une charte
,de I'evequ~ Bertram, 'de: 1190 envlronvpar laquelle le. prelat.con-
firme la reduction des prebendes de 'la collegiale au nombre de
,\ringt, faite par Gerard, lögat du pape, .en 1154 (v. pI. h.), etc. (35).
Quant a Etienne de Bar, en particulier, iI confere a 5.-5. I'eglise
avoisinante de Saint-Jacques qui donnait sur le parvis de la col-
.legiale avec tout cc qui en dependait; ensuite, I'eglise Sainte-Ma-
rie au Sablon et l'eglise de Pange c pour que la toilure de I'eglise
()U les lieux reguliers puis sent et re röpares - ad reparanda eccle-
siae tecta vel acdificia :to El il ajoute aussi la raison: Novimus
enim 'quod Adalbero ... qui eandem ecclesiam cum magna devo-
tione construxit, nuIIum beneficium ad reparationem Illius con-
tulit, quia in ipsa aedificatione freliciter ad dominum migravit (36).

De l'histoire ulterieure de 5·-5. il convient de rappeler sa dis-
parition apres l'occupation de 1552 et d'en preciser la date exacte.
Le c Memoire, de tout ce qui s'estpasse a la demolition ... de la
CitadelZe •.• , rapporte que le dernier fevrier 1565 (n, st.) le com-
mandant de la Citadelle fit observer, en insistant, qu' (( il Hail
hesoin abattre el demolir l'EgIisc de Saint-Sauveur qui est une
Eglise haute, forte de laquelle la couverture est faite en, voute
de suffisante force pour mettre sur icelle de l'artillerie, outre qu'il
convenoit abbattre une autre EgIise joignant la ditte Eglise Saint
Sauveur, appellee Saint Jacques,' d'autant que les dittes Eglises
voyent le long d'une courtine de laditte citadelle ... ; a ete trouvä
necessaire pour le service de Sa Majeste et surete de Ja ditte Cita-
delle que Ies dittes Eglises de Saint Sauveur et de Saint Jacqnes

(32) Cf~. BtNtD., 01'. cif., t. II, p.,l71.
(33) Dans le calendrier a la tete du maullscrit, 44, on lit a la date, du

13 novembre: Adalbero ...inter cetera be ate eonversationis, opera monaste_
rium I sancti SaIvatoris sub, canonlca regula in, eadem urbe construxit. -
Dans le texte mllme (f. 56 vo); iIest encore question de 1uL

(34) Ms. 329, f. 19 r. : ms. 82, f. 64, 65, P.tc.
(35) Annuaire, t.XXXII, 1923, p. 141, nO 117 ;, BtNtO., 01'., cif., t. II, p. 172

(Urbain. II) :;ibid., p. 172 (Etienne de Bar) ; ibid., t. m,: pr. p. 152 et,119
(Bertram el G~rard).

(36) 'BtNfD., op•.ci,.. t. It,p. 171: MEUBISSE, 01'. eit., p. 404 (charte de 1137) ;
il faiteneore d'autres donations, efl'. MEUR(SSK, I. e.• p. 405. - Plus' tard,
en 1201, nest dit dans une charte, dont l'original est nux' archives'du
d~p.artement' (G.· 1757), que l'h8queBertram falt don 1 5.-5. de l'~g1ise de
Pange, dont le ehapilre avait jusqu'iei le patronage; elle luiavait ~t~ c~dee
par ,Richer. doyen de Verdun, en, khange, en 1093; cfr,' Annuaire, t. xxxn,
1923, p. 140, D. 112 ; t. .,; 1893, p. 81, D.'I46.
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soient promptement abbattues jusqu'ä la terre tellement qu'iJ n'y
demeure aucune esperance d'y rebastir platte forme n'y aucun
fort, etc.; » (37).

On se mit aussitöt a I'ceuvre, Pendanf les travaux de demoli-
tion aniva un accident qui est conslgnä dans le martyrologe (S8).
Un chanoine fut frappe lors de la chute de la grande croix doree
qui surmontait le dome hemlspherique de I'eglise, qui elle-meine
etait tres elevee et tres vaste, et mourut aussitöt, au grand regret
de tout le monde. La chapelle Notre-Dame, situee au cloitre, ser-
vit depuis de collegiale aux chanoines ; elle a ete demolle en
1798 (39).

C'est par S.-S. que se terminent nos « Notes sur les eglises de
.lletz anierieures a Pan mil 11. Nous osons croire que, malgre les
Iacunes qu'elles presentent necessairement, elles rendront ser-
vice a tous ceux qui voudront les consulter, en attendant que
paraisse le travail plus complet dont nous avons parle plus haut.
au commencement de cette DEUXIEME PARTIE.

(37) c Ml!moire.~ :., Mit. CHABERT, 1864. p. (12·6.'3. L'lndemnite versee A S.·S.
en 1567 etait de de 400 Iivres tournois; ibid.; p. 79, 80.

(38) Ms. 44, f. 23 vo. La reproduction de la notice par PROST, Notice .ur
le» manuscrits de Jletz, Paris, 1879, p. CLJI n'est ni asses exacte, nl assea
complete. Nous la donnons lei: NOTA.- D. Io, Bruan Rupt'nsi8, calli (om)
cu.! hiu.! Ecclc(aiae) et St. Theobaldi, percussus ingenti3 deauratae crucit
lapsu e pinaculo templi Sti Salvatoris 11ius erat appcndi3l ezigulJ templ,,(m)
istud hcmi..pherici, 8ublimis atque ampli G D. Wallone (sic) Ep(iroop)o Me-
teneri) ante ann08 3Cptinl1ento.! conditi, quod .ub Carolo 9. Galliaru(m)
RotJgediruebatur, quia Arci Regiae videbatur obstare, relinquenlf ille multi.
magnum säi desideriu(m), repentina morte animam efflavit .. 8. idus Marti}
anno domini 1565. In cuius memoriam nos hacrede3 ab inte3tato t1igilias hodie
et 7. Idu. octobris missam celebramu.! de Sto Dionllaio. - eette note du
martyrologe trouve sa confirmation dans le plan de Metz par Abraham Fa_
bert (en 1610) reproduit, entre autres, pall Kraus, op. eit., pI. VIII et Bour-
geat-Dorvaux, op. cit., pI. 11, n. 6, oil la c:oupole est tre! visible.

(39) Pour ce qui reste de l'ancien ~tablissement, voir Bulletin de la Societe
d'archlologie de la Moselle. t. Ill, 1860, p. 8-9.

Apre, de nouvelles recherches, l'auteur de la premiere partie de ce travail
croit pouvoir farre remonter, avec heaucoup de probahilit~, la liste stationnale
du ms. 268 jusqu'au pontificat de saint Chrodegang (742-766). Voir .on ar-
ticle: Eine StationBliBte der Mazer Kirche aus dem 8. Jahrhundert, dans 1..
revue romaine "EpM~ridu liturgicae", t. XLIV, 1950. N. do I. B.



LISTE ALPHAnETlQUE DES SANCTUAlkES TRAITES DANS LE PRESENT TRAVAIL.

Saint-Amand .
Saint-Andre (au Sablon) ..
Sr-Andre (in xenottocnioi ..
Saints-Apötres .
Saint-Arnould .
Saint-Avit .
Saint-Benigne .
Saint-Clement .
Sainte-Croix (pres des eo-

lonnes) .
Ste-Croix (pres de la porte)
Saint-Epvre .
Saint-Etienne (cathedrale) ,
Sain t-E tienne-le-Depenne
Saint-Eucaire .
Saint-Eusehe .
Saint-f~lix .
Saint-ferroy (Ferruce) .
Saint-Gall .
Saint-Genes .
Saint-Georges .
Sainte-Glossinde .
Saint-Grery (Gury) .
~a!nt-G~r~on ...•.......
Saint-Hilaire .
Saint-Jean (l'Evangeliste) ..
St-Jean-Baptiste (cathedr.)
Saint-Jean-Baptiste (au Sa-

blon) .. , , .
Saint-julien .
Saint-laurent , .
Saint-Livier " .
Saint-Marcel .
Sainte-Marie-la-Rcnde
Ste-Marie-aux-Martyrs ...
Ste-Marie (St- Thiebault) ,

PAOES

91-92
124-125

123
106-110
106-110
125-126
53-54
94-100

65-69
69-70
88-89
24-37
70-72
58-60

1I0-11t
94-100
54-55

126-129
100-101

50-52
8687

129-130
130-131

5~57
lOn-1I0

132

93-94
~7-58
92-93
44-47
37-39
48-50

101-103
89-91

Sainte-Marie (in xenodochlo
ou en Citadelle) .

Saint-Martin (abhaye) .
Saint-Martin (en ville) .
Saint-Maximin (Ban Saint-

Martin) , "
St-Maximin (rue Mazelle) .
St-Maximin-aux-Vigncs -.
Saint-Medard .
Saint-Michel .
Saint-Nicolas .
Notre-Dame-ta-Ronde .
Saint-Paul , .
Salnt-Pierre-aux-Arenes ..
Saint-Pierre (en Citadelle)
St-Pierre (Ste-Glossinde) ..
Saint-Pierre-Ie-Majeur
Saint-Pierre (au Sablon) ..
Saint-Pierre-le- Vieux
Saint-Pierre (~OIlS Saint-

Martin) .
t5aint-Polyellcte .
Saint-Privat .
Saint-Quentin .
Saint-Remi (Scy) .
Saint-Sauveur ' , .
Sainte-Segolene .
Saint-Simplice (Saint-Sn-

plice) ." .
Saint-Suplice (Sainte-Glos-

sinde) .
Saint-Symphorien ." ,.
Saint- Thiebaut (Sainte-Ma-

rie) .. , .... ",., .. , .
Saint-Victor '" .... , .
Saint-Vincent ... ".",.,

PACES

117-120
82--86
80-82

64-65
63-64
61-63
47-48

132-136
136

48-50
136-137
75-80

137-138
86-87
"10043
95-98

138-139

86-87
44-47

103-106
139-140
8-13-16
140-143

52-53
72-75

86-87
111-117

89-91
120-123

3!l-41


