
I p e r iu s  e t  la  t r a n s la t io n  
d e  la  r e l iq u e  d u  S a in t - S a n g  à  B r u g e s

L a r e liq u e  d u  S a in t-S a n g  co n serv ée  à B ru ges, à l ’é tage 
d e la  ch a p e lle  d e S a in t-B a sile , est, de n o s jou rs en co re , le 
p a lla d iu m  d e la  v ie i l le  c ité  f la m a n d e . M a is  dep u is 
q u a n d  ?

S ’i l  fa u t  e n  cro ire  ce  q u e  rép è te n t  d ep u is  q u a tre ou  

c in q  s ièc les le s  h is to r ien s b ru geo is, ce tte  re l iq u e sera it 
v e n u e  d e Jéru sa lem . L e  co m te  T h ie r r y  d ’A lsa c e  (1 1 2 8

1 1 6 8) l ’a u ra it  r eçu e  d u  ro i B au d o u in  I I I , so n  b eau -frèr e ; 
i l  l ’a u ra it  co n f ié e  à son  ch a p e la in  L io n n e l, abb é de 

S a in t-B er t in  ( 1 1 3 7- 1 1 6 3) ,  q u i l ’a u ra it  p o r tée  ju sq u ’à  
B ruges.

Q u e l est  l ’a u te u r  d e ce  réc it  e t  q u e  v a u t so n  té m o ig 

n a g e  ? S ’i l  n ’est  pas recev a b le , d ’o ù  v ie n t  a lo rs la  r e l i 

q u e  ? C ar i l  y  a d eu x  ch oses b ie n  d is t in c tes à co n si

d érer  : l ’h is to ir e  de la  r e l iq u e  e t le  réc it  d e  sa t ran sla t io n ;  

c e lu i-c i do it  ê tre  sou m is à la  c r it iq u e , ce l le - là  do it ê tre 
re tracée  d ’ap rès les  d o cu m en ts co n tem p o ra in s e t  n o n pas 

d ’ap rès u n  réc it  p ostér ieu r .

O n  a b ea u cou p  éc r it  su r le  S a in t-S a n g  de B ruges (1 ) , 

m a is , su r  les  p o in ts essen t ie ls , les  au teu rs red isen t sa n s 

con trô le  ce  q u i a é té  accep té  par leu rs p réd écesseurs ( 2 ) .

(1 ) Il est inutile de donner ici cette bibliographie : on la trou

vera dans J. Cuvelier, In ven ta ire  a n a lytiq u e des archives de la 
chapelle du Saint S ang à B ru g es, dans A .S .E.B., 50, 1900, p. 23-30. 

Les publications plus récentes seront citées au cours de ce travail.

(2 ) Voici un exemple suggestif de ces „  répétitions ” . Sous la 

plume du savant (b o n u s  quando q u i d e m .. .)  chan. C. Carton, N o tice  

sur le  Saint Sang, Bruges, 1850, p. 13, la célèbre collection des 

M o n u m e n ta  G erm a n ia e historica  (nous la citerons désormais 

M .G .H .) étaient devenue, par mégarde, les D o cu m en ta  G erm a n ia e  

historica. L. Van Haecke, L e  p récieu x  sang à B ru g es, Bruges, 1875, 

p. 19 (4e éd., Bruges, 1900, p. 75), parle avec assurance des 

„  Documents historiques de l ’Allemagne ”  et un siècle plus tard, 

A. Vander Heeren, L e  Saint S an g d e  B ru g es, Saint-André-Bruges, 

1952, p. 26, continue d’invoquer les D o cu m en ta  G erm a n ia e h isto 

rica !



Q u ’on  n e  s ’é to n n e  pas de n o u s v o ir  ch erch er  l ’h istoire  

der r ière  la  lég en d e.

D a n s u n e  p rem iè re  p a r t ie  n o u s essa yero n s de d issip er  

ce tte  lég en d e ; dan s la  secon d e n ou s n o u s e ffo rcerons de 
re trou v er  l ’h isto ire .

I. L A  LE G E N D E  DE TH IER R Y D ’A LSA G E  

E T  D U  SA IN T -SA N G .

S u r  la  tra n s la t io n  d u  S a in t-S a n g  à B ru ges, les  au teu rs 
a b on d en t e n  d é ta ils  p itto resq u es. Su r  u n  p o in t tou te fo is , 

i ls  se m o n tren t  p lu tô t  em b arassés : la  d a te  d e c e t  é v é n e 

m en t. O r ce t te  d a te  n ’e s t  pas assu rée. E l le  rep ose u n iq u e 

m e n t  su r  le  tém o ig n a g e  d ’Ip er iu s. C ’e s t  d an s le 

C h r o n ic o n  S a n c ti  B e r t in i  q u e, pou r  la  p rem iè re  fo is, 

e n v ir o n  d eu x  c en t a n s ap rès l ’év é n e m en t , la  T r a n s la

t io n  est  m ise  e n  rap p or t a v ec  le  „  d ivo rce  ”  d e  la 

co m tesse  S ib y l le ;  c ’est  ic i, q u e  pou r la  p rem iè re  fo is 

in te r v ie n t  l ’abb é L io n n e l. Q ue v a u t  ce  tém o ig n a g e  ? 

S i lég en d e  i l  y  a, n e  c o n v ie n t- i l  pas d ’e n  ex p liq u er  la  

g e n è se  e t  d e  p rop oser , a u  m o in s  à t it r e  d ’h y p o th èse, u n  

m o t if  à ce t a r ra n g em en t, p eu t-ê tre  in té ressé , de 
l ’h is to ire  ?

1 . —  L a  d a te  d e  la  T r a n s la tio n . Jacq ues de M e y e r e , 

le  p ère  de l ’h is to r iog ra p h ie  f la m a n d e  est le  p rem ier  

h is to r ien  „  b ru geo is ”  ( i l  é ta it  cu ré  d e B la n k en b erg e , 
d a n s le  F ra n c  de B ru g es) à év oq u er  la  tra n s la t io n  du  

S a in t-S a n g  : T h ie r r y  d ’A lsa ce , éc r it - i l  dan s ses A n n a le s ,  

r e v in t  d e  la  cro isad e le  7 a v r i l  1 1 5 0, r a m e n a n t  a vec  lu i 
u n e  p a r t ie  d u  très p réc ieu x  sa n g  d u  C h r is t (3 ) .

O n se d em a n d e o ù  le  g ran d  h is to r ien  a été  ch erch er 
ces p réc is ion s. B o rn on s-n ou s à co n sta te r  qu e le  c a le n 

d r ier  de la  ch a p e lle  d e  S a in t-B a sile , q u i da te d u  XlV e  

sièc le , n e  n o te  r ien  à  ce tte  da te; o n  y  ch erch era it en

(3 ) C om m en ta rii s iv e  A n n a les  reru m  Flandricarum , Anvers, 

1561, f° 46 vo (l’oeuvre avait été composée entre 1538-1552).



v a in , d ’a il leu rs , la  m e n t io n  de l ’a r r iv ée  du  S a in t-S a n g  à 
B ru ges (4 ) .

L a  B r e v is  h is to r ia  sa c r o -s a n c t i  C ru o r is  (B ru ges 1 6 3 0) , 
q u i est le  p rem ie r  t r a v a il  „  é ru d it  ” su r  le  S a in t- S a n g , 
r e t ie n t  p o u r  da te l ’a n n é e  1 1 4 8; e l le  in d iq u e  ses sou rces : 

c ’est Ip e r iu s (5 ) .  C u stis  es t  le  p rem ier  h is to r ie n  à 
s ’ê tre  in q u ié té  de ce tte  d iv e rg en ce  de da tes; i l  en d is

ser te  d an s le  t. 1 de ses J a e r -B o e c k e n  d er  S ta d t B r u g g e  

et op te  p o u r  le  7  a v r i l  1 1 5 0 ( 6 ) .  F é l ix  de P a ch te re 

résu m era , en  1 8 1 9, ses o b serva t ion s e t  se  ra n g era  à son 
av is  (7 ) .

J. G a il l ia rd , q u i f i t  a u  X I X e  s ièc le  de sér ieu ses 
„  rech erch es h is to r iq u es ” su r la  r e l iq u e  e t la  ch ap e lle 

d u  S a in t-S a n g , éc r it  san s h és ite r  : „ c ’est le  7 a v r i l  1 1 5 0, 

d ’ap rès la  p lu p a r t  des h is to r ien s, q u e ce tte  p réc ieu se 
r e liq u e  fu t  t r a n sfé rée  à B ruges ” ( 8 ) .

L . V a n  H a eck e , le  p it to resq u e ch a p e la in  du  S a in t- 

S a n g , n e  p a r tage  pas ce t te  a ssu ra n ce , car, s’i l  es t à m ê m e 
d e d écr ire  a v e c  u n e  s tu p é f ia n te  ab on d an ce de déta ils 

la  b r i l la n te  en trée  de T h ie r r y  d ’A lsa ce  e t  de l ’abbé 

L io n n e l à B ru ges, i l  la  p lace  en  1 1 4 8 dans le s  tro is p re 

m iè res éd it io n s de son  l iv r e  L e  p r é c i e u x  sa n g  à  B ru g e s ; 

d an s la  4 e éd it io n  pa r con tre , i l  p réc ise  : „  la  r e liq u e  n e 

fu t  in tr o d u ite  e t d ép osée à B ru ges q u ’au  m o is de m ai

(4) Archives de la chapelle du Saint-Sang, Registre n° 4 ; 

cfr J. Cuvelier, In ven ta ire  a n a lytiq u e, p. 34. Je remercie M . Albert 

Joos de ter Beerst de la grande bienveillance avec laquelle il m ’a 
permis de consulter ce ms.

(5) La B revis  historia sacro-sancti C ruoris C h risti D o m in i  

S alvatoris nostri q u i religiose asservatur e t colitur B ru gis Flandro- 

ru m , a paru à Bruges en 1630 (feuille in piano); le texte en est 

repris dans P. Du Fay, D e  pretioso S a n g u in e Salvatoris nostri 
Jesu C h risti q u i B ru g a e F landriae servatur. Tractatus th eologicus 

et historicus, Bruges, 1633, p. 123-125. Une traduction flamande et 

une traduction française de la B revis  historia  paraîtront en 1663.

(6 ) 2e éd., Bruges, 1765, p. 176-179.

(7) F. De Pachtere, K o r te  b esch rijvin g  van  het dierbaer bloed  

van  o n zen  Z a lig m a ek er Jesus C hristi, enz., Bruges, 1819, p. 7, n. 1.

(8 ) J. Gailliard, R ech erch es historiques su r la ch ap elle  du 
Saint-Sang à B ru ges, Bruges, 1846, p. 40.



1 1 5 0 C ’est q u ’i l  a pu  co n su lte r  en tre tem p s A . In g h e ls , 
H is to ir e  d es  c o m te s  d e  F la n d r e  d e  8 6 3  à  1 3 8 4  et 
„ p lu s ie u r s  a u tres a u te u r s ”  (9 ) .

L ’é c r iv a in  de B ru g e s , H is to ir e  e t  s o u v e n ir s ,  l ’é ru d it  

c h a n o in e  A d . D u c lo s , ch o is it , lu i, l ’a n n ée  1 1 4 9 

( 1 0 ) .  M a lh e u re u se m e n t  l ’a r t ic le  d ’H u b e r t  C opp ie ters 
S to ch o v e, V o y a g e s  d e  T h ie r r i  d 'A ls a c e  e n  O r ie n t ,  su r  

le q u e l i l  s ’a p p u ie , est d ép ou rvu , à ce t en d ro it, de to u te 
r é fé ren ce  ( 1 1 ) .  ,

1 1 4 8, 1 1 4 9, 1 1 5 0. . .  O n  essa yera  p eu t-ê tre  de co m 

b in e r  ces tro is da tes. M a is , est-ce en co re  d e l ’h isto ir e  ? 

I l  est p lu s h o n n ê te  de co n sta te r  qu e la  t rad it io n  ne  n o u s 

a pas co n servé  de d a te  p réc ise  e t  q u e  le s  sou rces, o u  

p lu tô t  la  sou rce su r la q u e l le  o n  s’a p p u ie  est  trop in c o h é 

r e n te  p ou r  asseo ir  u n e  ch ro n o log ie  recevab le .

2 . —  L e s  s o u r c e s  d e  la  l é g e n d e  d e  la  T r a n s la tio n . 

A v a n t  tou tes choses, q u e ls son t les  tém o in s le s  p lus 
a n c ien s de la  tra n s la t io n  d u  S a in t-S a n g  à B ru ges sous le 

co m te  T h ie r r y  ? L es a u teu rs les  p lu s sé r ieu x , p réo ccu 

p és de fon d er  leu rs d ires su r  des ré fé ren ces p réc ises, 
r e t ie n n e n t  tro is tém o in s : l ’ép ita p h e  d u  com te  T h ier r y  

à W a t ten , la  ch ro n iq u e  d e l ’a b b ay e  d e S a in t-B a v o n  à 
G an d , e n f in  la  ch ro n iq u e  d e l ’abb é J ea n  d ’Y p res, d it  
Ip er iu s.

a )  L ’é p i ta p h e  d e  T h i e r r y  d ’A ls a c e .  L e  com te, d écéd é 
à G ra v e lin es le  1 7 ja n v ie r  1 1 6 8, a é té  in h u m é  d an s

(9) Voici la liste des éditions du livre de Van Haecke : le  éd., 

1873, 2e éd., 1875, 3e éd.,i 1879, 4e éd., 1900.

(10) A . Duclos, B ru ges. H isto ire  e t souven irs, Bruges, 1910, 

p. 242 et surtout 453 et 457.

(11) B u ll. Soc. hist, archéol. G and, 16, 1908, p. 159-163. 

L ’auteur ne donne aucune référence à cet endroit; cependant, une 

de ses expressions („  entrée triomphale du comte ” ) donne à 

penser que ce passage est repris à Meyerus, C om m en ta rii sive  
A n n a les  R eru m  Flandricarum  : Theodoricus princeps... domum 

revertit, incredibili dictu quanto gaudio ac gratulatdonibus a Flan 

dres acceptus. Pour orchestrer ce thème de „  l ’entrée triomphale ” 

de Thierry à Bruges, les écrivains brugeois ont donné libre jeu à 

leur imagination.



l ’ég l ise  N o tr e -D a m e  d e W a t ten . Sa sép u ltu re , c o n f iée 

a u x  p r iè res des ch a n o in es rég u lie rs , a d isp a ru  à la f in  

d u  X V I e  s ièc le . M a is  son  ép ita p h e , m a in tes  fo is reco 

p iée , a é té  con servée ; e l le  p e rp é tu a it  le  so u v en ir  du  

„  co m te  d e  F la n d re , q u i v is ita  q u a tre fo is la  T e r re 
S a in te , q u i e n  rapp or ta  le  S a n g  de N o tre  S e ig n eu r  Jésu s- 

C h r ist e t  le  co n f ia  à la  v i l le  de B ruges ” (1 2 ) .

S i ce tte  in sc r ip t io n  é ta i t  co n tem p o ra in e  d e la  m or t 
d u  com te, i l  n ’y  a u ra it  pas à d iscu ter . M a lh eu reu sem en t 

la  la n g u e  e t  su r tou t le  s ty le  son t, a u  p lu s tô t, d u X I V e  
sièc le . D ’a il leu rs  q u ’en ten d -o n  ic i  p a r  „  ép ita p h e  ” ? 

L a  d a lle  q u i reco u v ra it  les  restes du  com te  é ta it  an ép i- 

g rap h e  : „  sa n s ea rm o ir ies n y  d escr ip tu res ” , d i t  un  

té m o in  q u i l ’a  décr ite . P o u r  la  d és ig n er  à l ’a t ten tio n  des 

v is iteu rs , i l  fa l la i t  u n e  in sc r ip t io n  f ix é e  a u  m u r  o u  à 

q u e lq u e  co lo n n e  p ro ch e de la  tom b e. F ra g ile  m o n u m e nt  

q u i p o u v a it  a isé m e n t  d isp a ra ître  a u  cou rs d es gu erres 

ou  des in cen d ies . Q uo i d ’é to n n a n t  à ce  q u ’i l  a i t  é té  p lu s 
d ’u n e  fo is r e n o u v e lé  ? L ’in sc r ip t io n  q u e  M e y e r u s  e t 

d ’a u tres o n t rep rod u ite  e x is ta it  dé jà  a u  d éb u t d u  XV e  
s ièc le  e t  i l  est  p ossib le , m a is  n o n  cer ta in , q u ’Ip er iu s e n  
a it  e u  co n n a issan ce .

E n  e f fe t , ce  n ’est pas d u  tem p s d u  p rév ô t M ic h e l 

B aers (1 4 4 4-1 4 6 2) qu e d a te  ce tte  in sc r ip t io n , co m m e 

n o u s l ’a v ion s jad is p en sé . L ’h is to r ien  a n o n y m e  q u i a 
résu m é  l ’h is to ire  des com tes de F la n d re  ju sq u ’à 1 4 0 5 

d an s le  m s. 3 9 4  de la  B ib lio th èq u e  p u b liq u e  de B ruges, 

e n  rep ro d u it  le  te x te  p resq u e l i t té r a le m e n t  :
H IC  JACET SEPU LTU S D O M IN U S TH EODORICU S AB  

E L S A T IA  COMES FL A N D R IA E , QUI Q U A T U O R  VICIBUS  

T E R R A M  S A N C T A M  V IS IT A  V IT  E T  IN D E  REGREDIENS  

S A N G U IN E M  D O M IN I NOSTR I JESU CHRISTI D E T U L IT  E T  

V IL L A E  BRUGENSI T R A D ID IT  E T P O ST Q U A M  FL A N -

(12) L ’épitaphe de Thierry d’Alsace a été imprimée pour la 

première fois par J. Meyerus, C om m en ta rii s iv e  A n n a les , f° 49 vo; 

on la trouvera également chez C- Carton, E ssai sur l’h istoire du 
S. S an g , Bruges, 1850, p. 67; L. Van Haecte, L e  p récieu x  sang à



D R IA M  A N N IS  X X X X  STR EN UE R E XE R A T , A P U D  

G R EVELIN AS OBIIT A N N O  D N I M .C . L X V III.

H ic  T k eod oricu s quatuor vicibus terram  Sanctam  

visitavit e t  inde regredien s sa n gu in em  D o m in i nostri 

detu lit et postquam  F landriam  X L  annis stren uissim e 

rexera t, apud  novum oppidum quod juxta Burgburch 

situm est, viam universe carnis ingressus, Wattenis 

officiose est sepultus ann o D o m in i M °  C ° L V 1 1 F .

N o u s v o ilà  o b ligé  de poser  à n o u v ea u  la  q u est io n  : de 

q u a n d  d a te  l ’ép ita p h e  de T h ie r r y  d ’A lsa c e  ? D a n s u n 
a r t ic le  p a ru  e n  1 9 5 9 n o u s a v io n s m o n tré  q u ’e l le  d ev a it 

a vo ir  é té  réd igée  en tre  1 3 0 0 e t  1 5 0 0 ( 1 3 ) .  S i  n o u s p e n 

ch io n s pou r  le  X V e  sièc le , c ’es t  qu e l ’é g ü se  d e  W a tte n  

a v a it  é té  p lu s ieu rs fo is  reb â t ie  à ce t te  ép oq u e, n ota m 

m e n t  sous le  g o u v e r n e m e n t  des p rév ô ts M ic h e l B aers 

( 1 4 4 4- 1 4 6 2) e t  R ober t d e  la  M a g d e le in e  (1 4 6 2- 1 4 7 8) , 

e t  q u ’e n  l ’u n e  de ces occasion s la  tom b e d u  cpm te ava it  

san s d ou te  é té  tran sp o r tée  et l ’in sc r ip t io n  ren o u v elée . 
M ais les  fa its  so n t là  : l ’ép ita p h e  é ta i t  dé jà  recop iée  a u 

déb u t d u  X V e  sièc le . E l le  do it  don c a v o ir  v u  le  jour  a u  
X lV e  s ièc le .

O n n e  m a n q u era  pas d ’ê tre  frap p é de so n  a ccen t 
„  b ru geo is ” : S a n g u in e m  D o m in i  n o s tr i  J esu  C h ris ti  

d e tu lit  e t  v illa e  B r u g e n s i  tra d id it;  les  d eu x  p rop osit io n s 

so n t n e t te m e n t  d é ta ch ées, co m m e pou r  m ie u x  m e ttr e  en  
v a leu r  l ’h o n n eu r  é c h u  à la  v ie i l le  v i l le  co m ta le . Le 

ch ron iq u eu r , lu i, a ju g é  ce tte  n o ta t io n  in u t i le , d ép lacée, 

et l ’a  la issé  tom ber . I l  é ta it  v r a isem b la b lem en t o rig i

n a ire  de la  p a r t ie  o cc id en ta le  d u  com té.

b) L e C h r o n ic o n  S a n cti B a v o n is  G a n d en s is .  C ette 
sou rce m e n t io n n e  ex p ressém en t la  T ra n s la t io n  d u  S a in t-  
S a n g  à B ruges à l ’a n n é e  1 1 4 8 : C r u o r  C h r is t i  a  T h e o d o -  

r ic o  c o m it é  F la n d r ia e  a b  J e r u sa le m  d e p o r ta tu s  B ru g is

B ru ges, Bruges, 1900, p. 99 etc.

(13) H e t  grafschrift van D iederik  van  d e E lza s te  W a te n e , dans 

Sacris E rudiri, 10, 1958, p. 399-412.



d a tu r  e t  in  c a p e l la  S a n cti B a silii lo ca tu r  ( 1 4 ) .  Ce 

C h r o n ic o n  va  des o r ig in es à l ’a n n ée  1 1 5 0, a u ss i a -t- il 
lo n g tem p s p a ssé  p ou r  u n  éc r it  d u  X l l e  s ièc le . 
L . B e th m a n n  p en sa it  q u e  l ’a u teu r  a v a it  t ran sc r it  p res

q u e  en  e n t ie r  le  C o d e x  V a lc e lle n s is  d e  la  ch ro n iq u e  de 
S igeb er t  d e  G em b lo u x . C. C a llew a e r t  a m o n tré  q u ’i l 
n ’e n  é ta it  r ie n  ( 1 5 ) .  L a  ch ro n iq u e  de S a in t-B avon , 

p réc ise  V . F r is , n ’est q u ’u n e  c o m p ila t io n  d e  la  f in du  
X V e  s iè c le  (1 6 ) .  C ’es t  a u ss i de ce tte  ép o q u e q u e d a ten t 

le s  m ss. q u i la  co n t ie n n e n t , le  m s. 1 4 5 2 4 de la  B ib lio th è 

q u e  r o y a le  de B ru x e lles  e t le  m s. 5 6 9 d e  la  b ib lio th èq u e 

u n iv e rs ita ir e  de G an d . F r is  q roya it  p o u v o ir  a ttr ib u er  
ce tte  o eu v re  a u  p r ieu r  des g u i l le m in s  de B ruges, Jacq u es 

v a n  d en  D r iessch e , q u i v iv a i t  à la  f in  d u  X V e  sièc le 

( 1 7 ) .  S es ra iso n s n e  son t pas su f f isa n tes  e t  o n  n e  v o it  

p as ce q u i a u ra it  p u  a m e n e r  ce  g u i l le m in  b ru geo is à 

écr ire  la  ch ro n iq u e  d ’u n e  a b b a y e  b én éd ic t in e  de G and .

L ’a u teu r  d u  C h r o n ic o n  a em p ru n té  ses d on n ées a u x 
A n n a le s  S a n cti  B a v o n is ,  a u x  A n n a le s  B la n d in ien ses , 

à la  ch ro n iq u e  d ’A d r ie n  de B u t e t  à c e l le  de J ean  de 
T h ie lro d e ; e n f in  i l  a „  p u isé  à p le in e s  m a in s  dans 

l ’oeu v re  de l ’ab b é d e  S a in t-B er t in  ” (1 8 ) .  C e q u ’i l  d it  
d e la  T r a n s la t io n  d u  S a in t-S a n g  se  tro u v e , e n  e f fe t, dan s 

l ’o eu v re  d ’Ip er iu s. E st-ce  à d ire  q u ’i l  e n  d ép en d e su r  ce 

p o in t  ? P a s n écessa irem en t;  n o u s n o u s ex p liq u e ro n s 
p lu s lo in  à ce  su jet.

(14) Ed. : J.-J. De Smet, C orp u s ch ron icoru m  Flandriae,

I, Bruxelles, 1837, p. 587; R ecu eil d es historiens d e  la France,

X IV , Paris, 1877, p. 20; M .G .H . SS-, V I, p. 288.

(15) C. Callewaert, L a  C ontinuatio V a lcellen sis d e  la ch ron iqu e 
d e  S ig eb ert d e  G e m b lo u x , dans A .S .E .B ., 55, 1905, p. 392.

(16) V . Fris, B ibliograp h ie d e  l’ h istoire d e  G a n d  depuis les 

origin es ju squ ’à la fin  du X V e  siècle , Gand, 1907, p. 55, n° 72; du 

même, Essai d ’u n e a n a lyse  des A n n a les  reru m  Flandricarum  de 
Jacques d e  M e y e r e ,  Gand, 1908, p. 41-42; J.-J. De Smet, C orpus 

ch ron icoru m  Flandriae, I, Bruxelles, 1837, p. X X X I II , en faisait 

déjà la remarque.

(17) V . Fris, Essai d’ u n e  a n a lyse  d es A n n a les , p. 42.

(18) V . Fris, op. cit., 84.



N o s d eu x  p rem ières sou rces n e  son t pas an té r ieu res 

a u  X I V e  s ièc le . C ’est  é g a le m e n t  le  cas de la  tro is ièm e, 
la  ch ro n iq u e  d ’Ip er iu s.

c )  L e C h r o n ic o n  S a n cti  B er tin i.  J ean  d ’Y p res, abb é 

d e S a in t-B er t in  de 1 3 6 3 à 1 3 8 3, consacre le  ch ap itre 
X L I I I  d e  son  C h r o n ic o n  a u  g o u v e rn em en t de so n  p ré 

d écesseu r  l ’abb é L e o n iu s  o u  L io n n e l ( 1 1 3 8-1 1 6 3) ( 1 9 ) .

A u  par . 3 , i l  v ie n t  à p a r le r  de la  2 e  cro isad e à la q u e lle 
o n t p r is p a r t p lu s ieu rs F la m a n d s e t  n o ta m m en t  le  com te 

T h ie r r y , l ’é v êq u e  d ’A r ras A lv ise , a n c ie n  p r ieu r  d e S a in t- 
B er tin , e t  l ’abb é L io n n e l. V o ic i u n  b re f résu m é de ce 

passage. L a  n o u v e l le  ex p éd it io n  m il i ta ir e  a v a it  é té p ro 

v o q u ée  p a r  la  ch u te  d ’E desse. ïp e r iu s  ra p p e lle  ic i  la  

lég en d e  d ’A b ga r , ro i d ’E desse; i l  n e  m a n q u e  p a s d e 

re tran sc r ire  la  le t t re  d ’A b ga r  a u  C h r ist e t la  rép o n se  d u 
S a u veu r , sa n s m a n ifes te r  le  m o in d re  sou p çon  q u a n t  à 

le u r  a u th en t ic ité . A p rès u n  b re f réc it  de la  c ro isad e e t 
après a vo ir  s ig n a lé  la  m éd io cr ité  des résu lta ts  a tte in ts , 

ïp e r iu s  e n  v ie n t , d an s le  par. 4 , a u  réc it  du  re tou r  du 

com te  d e F la n d re  e t  de la  T r a n s la t io n  d u  S a in t-S a n g.

R éd u it  à ses é lé m en ts  essen t ie ls , le  réc it  d ’Ip é r ius p eu t 

se résu m er  a in s i. L e  com te  T h ie r r y  s ’ap p rê ta it  à ren tre r  
e n  F la n d re , lo rsq u e sa fe m m e , la  co m tesse  S ib y l le , f i l le  

du  ro i F o u lq u e , m a n ifes ta  so n  in te n t io n  de reste r  en  

P a lest in e ;  e l le  a v a it  p r is le  v o i le  à B é th a n ie  e t s’é ta it  
m ise  a u  serv ice  des la d res. T h ie r r y  n e  v ou lu t  pas y co n 

sen t ir , m a is  son  b ea u -frè re , le  ro i B au d ou in  I I I , s’in te r 

posa e t  le  p ria  a v ec  ta n t  d ’in s is ta n ce  qu e le  co m te f in i t  

p a r  d o n n e r  son  co n sen tem en t. E n  s ig n e  de g ra t itu d e  le 
ro i le  com b la  de p résen ts, p a rm i lesq u e ls u n e  „  m a g n a  

p a rs  sa n g u in is  D o m in i  n o s tr i J esu s C h ris ti  T h ie r r y  

co n f ia  la  r e liq u e  à l ’abb é de S a in t-B er t in , q u i e x erça it  

au p rès d e lu i  les fon c t io n s de ch a p e la in . L io n n e l su sp en -

(19) Ed. M .G .H . SS-, X X V , p. 803-804; ou encore dans 

Martène et Durand, T hesa urus n ov . anecd., III, Paris, 1717, col. 

637-653.



d it  la  r e liq u e  à so n  co u  e t  i l  n e  s ’e n  sépara  q u ’à B ru ges, 
o ù  i l  p a rv in t  e n  1 1 4 8 , e t  la  déposa  e n  la  ch a p e lle  de 
S a in t-B a sile .

L e  sa n g  r a m e n é  de J éru sa lem , rem a rq u e en co re le 

ch ro n iq u eu r , n ’est  pas u n  san g  p rod u it  pa r  q u e lq u e 

m ira c le ;  co m m e ce fu t  le  cas à B ey ro u th ; de te ls  san gs, 
o n  p e u t  e n  t r o u v e r  à P a r is , à L il le rs  ou  a il leu rs ;  le  
S a in t-S a n g  de B ru ges es t  le  sa n g  r e c u e il l i  p a r  N icod èm e 

e t  Josep h  d ’A r im a th ie  su r  le  co rps in a n im é  d u  S au veu r ,  

d e  m ê m e  q u e  la  r e liq u e  q u e  l ’o n  v é n è re  à F éqam p  en 
N o rm a n d ie . L e  S a in t-S a n g  de B ruges a é té  p en d a n t u n 

lo n g  tem p s, l o n g o  t e m p o r e , l ’ob jet d ’u n  „  m ira c le  ”  :  

tou s le s  v en d red is , ju sq u ’à l ’h eu re  d e  n o n e , à la q ue lle 

e st  m o r t  n o tre  S a u v eu r , le  sa n g  d u rc i c o n ten u  d an s la  

f io le  d e  c r is ta l a v a it  co û tu m e de se  l iq u é f ie r . L a  re liq u e  
es t  p o r tée  c h a q u e  a n n é e  e n  p rocession , le  jou r  d e l’in 

v e n t io n  de la  S a in te  C ro ix  e t  le  p ap e a con céd é de g ra n 

d es in d u lg en ces à ceu x  q u i v ie n d r a ie n t  la  vén érer .

L e  ch ro n iq u eu r  a ch èv e  so n  réc it  e n  rev en a n t, u n e 

secon d e fo is , su r  le  re tou r  de L io n n e! en  F la n d re , por

ta n t  la  r e liq u e . D e  B ru ges, l ’abb é reg ag n e  son 

m o n a s tè re  o ù  l ’a t ten d en t q u e lq u es d if f ic u lté s  : de te ls 

v o y a g e s  co û te n t  ch er ; l ’a m o r t issem en t des fra is  a v ait  

é té  l ’o ccas io n  d e  d isp u tes p a rm i le s  m o in es e t  m êm e 

d ’u n e  séd it io n . L e  p r ieu r  a v a it  e u  le  dessu s e t les r év o l

tés a v a ie n t  é té  ex p u lsés. L ’abbé u n e  fo is rev en u , tou t 

ren tra  d an s l ’o rd re . L io n n e l r a m e n a it  d ’a il le u r s  d e s p ré 

sen ts d ’u n e  v a le u r  p lu s  g ran d e  qu e la  so m m e q u ’i l  av a it  

d ép en sée.

Ce réc it , a ssez  lo n g  e t  assez c irco n sta n c ié , a é té  réd igé 
v e rs 1 3 8 0 , e n v ir o n  d eu x  cen ts  t ren te  a n s ap rès les é v é n e 

m en ts . Q u e lle  e s t  a lo rs sa v a leu r . A v a n t  de rép on d re  à 
ce tte  q u est io n , i l  fa u t  e n  p oser  u n e  a u tre  : q u e lle est 

l ’a u to r ité  d e  n o tre  ch ro n iq u eu r  ?

3 . —  L ’a u to r ité  d ’ ip e r iu s . „  S ’i l  su f f iso it  pou r  fa ire



u n e  b on ne h is to ire  d ’a v o ir  b eau cou p  lu , Ip e r iu s ... p ou r 

ra it  passer  pou r  u n  b on  h is to r ien . I l  assu re  e n  e f fe t 

avo ir  co n su lté  pou r  com p oser  sa ch ro n iq u e  de S ith ieu  ou 
de S a in t-B er t in , les lég en d es des sa in ts, les ch roniq u es 

des pap es, des em p ereu rs, des ro is de F ra n ce , des du cs 
d ’A u stra s ie  e t  de B rab an t, des com tes de F la n d re  e t de 

G u in es; d ’avo ir  a u ssi m is  à p ro f it  les  a n t iq u ités  de son 

ég lise , les a n n a les  e t  les  h isto ires des au tres E g lises  des 
P a ys-B a s, sa n s com p ter  p lu s de m i l le  ch a r tes q u ’i l  d it  

avo ir  com p u lsées. T o u s ces m a té r ia u x  d em a n d o ien t  u ne 
m a in  h a b ile  q u i su t  e n  t ire r  p a r t i e t su r-tou t u n e  b o n n e 

cr it iq u e. M a is  p eu t-o n  esp érer  d ’en  trou v er  u n e  dans 
u n  a u teu r  du  X I V e  s ièc le  ? A u ss i Ip er iu s e n  est  en tiè r e 

m e n t  d ép ou rvu . E tc . ”

A in s i  s ’ex p r im e  d om  B r ia l, dan s la  p ré fa ce  d u  t. X II I  

d u  R e c u e i l  d es  h is to r ie n s  d es  G a u le s  e t  d e  la  F r a n c e .  I l  

co n t in u e  en  re le v a n t  q u e lq u es-u n es des e r reu rs d u  ch ro 

n iq u eu r , „  les p lu s g rossières, car  e lles  son t trop n o m 

b reu ses pou r  q u ’o n  les  d iscu te  tou tes ” ( 2 0 ) .

C ette  o p in io n  du  M a u r is te  est-e lle  trop sévère  ? S i on 
in te r ro g e  à p résen t les  h is to r ien s m o d ern es, o n  sera b ien 

o b ligé  de ra t i f ie r  ce  ju g em en t. L a  trop  g ran d e  facon d e 
de l ’abb é de S a in t-B er t in , sa lég è re té  à se p rocu rer  u n  

p eu  pa r tou t des in fo rm a t io n s a u ssi su rp ren an tes qu e m a l 

fon d ées, so n  a m o u r  des lég en d es fa b u leu ses, en  u n  mo t  
sa c réd u lité  e t  sa fa n ta is ie  d im in u e n t  fo r tem en t l ’a u to 

r ité  q u ’o n  v ou d ra it  reco n n a ître  à sa v o lu m in e u se  chro n i

que.

N o n  se u le m en t  sa ch ro n o log ie  est in c e r ta in e  (2 1 ) , 

m a is ses co n fu s io n s son t in n o m b rab les : de d eu x  h o m

m es q u i p o r ten t le  m êm e n o m , i l  en  fe ra  r é g u liè rem en t  

u n . W a lb e r t, par ex ., le  so i-d isan t com te d ’A rq u es, est

(20) Ed. L. Delisle, Paris, 1869, p. X L V II-X L IX .

(21) J. Johnen, P hilipp  von  Eisass, G ra f von  Flandern , / /5 7  

( 1 1 6 3 )  - 1 1 9 1 , dans B ull. C o m ■  ro ya le  hist., 79, 1910, les relève à 

plaisir, voir par ex., p. 362 n. 3, 372 n. 4, 400 et n. 2.



co n fo n d u  a v ec  le  t ro is ièm e abb é de L u x e u il  (2 2 ) ;  à 
S a in t-B er t in , i l  y  a v a it  d eu x  m o in es du  n o m  de G r im- 

bald ; le  p rem ie r  v iv a i t  a u  tem p s d ’H in cm a r ;  le  secon d  
f u t  a p p e lé  e n  A n g le te r r e  p a r  le  ro i A lf red ;  des d eux  

p erso n n ag es, Ip er iu s e n  fa i t  u n  seu l : u n e  v ic t im e  du  

co m te  B a u d o u in  I I , fo rcée  de fu ir  e n  A n g le te r r e  ap rès le 

m eu r tre  de F o u lq u es d e  R e im s (2 3 ) .

N o t r e  ch ro n iq u eu r  p a ra ît  fo r t  a tta ch é  à la  m a iso n 

co m ta le  d e F la n d re . S e u l le  co m te  R obert le  F r ison  lu i  

in sp ire  u n e  v iv e  a n t ip a th ie  : les  po r tes du  S a in t  Sép u lc re 

se  so n t fe rm ées d ’e l les -m êm es d ev a n t ce  pa r ju re; i l est 

d ’a il leu rs  m o r t  su b item en t, san s a vo ir  r eçu  les d ern iers 

sa crem en ts. Q u ’o n  n e  s ’y  trom p e pas : ces fab les son t  

rep r ises san s e x a m e n  à la  secon d e réd a c t io n  de la 
F la n d r ia  g e n e r o s a  (2 4 ) .

S in o n  q u e l le  n ’est  pas la  n o b lesse , l ’a n t iq u ité  de ce tte 

i l lu s t r e  m a iso n  ? A n d ré  S i lv iu s , de M a rch ien n es, est  le  
p rem ie r  à a v o ir  la n cé  la  lé g e n d e  des fo rest ie rs de F la n 

dre. Ip er iu s la  rep ren d  e t l ’e n r ic h it  de n o u v ea u x 

é lé m en ts  : le  fo res t ie r  L y d e r ic  d escen d  de la  race ro y a le 
d u  P o r tu g a l;  i l  est  d em eu ré  ch ré t ien , a lo rs qu e sa fa m il le  

s ’est  fa i t  m a h o m éta n e ; i l  se m e t  a u  serv ice  de G érard  de 
R o u ssillo n , d o n t i l  ép o u se  la  f i l le , e tc . (2 5 ) .  C ’est  é g a le 

m e n t  sous la  p lu m e  d ’Ip er iu s q u ’on  trou ve l ’asser tion 

q u e B a u d o u in  V  a u ra it  é té  ch o is i co m m e tu teu r  d u  jeu n e 
r o i P h i l ip p e  1e r  p a r  le s  b a ron s d e F ra n ce , a lo rs q u e  les

(22) Mais, remarque F. L. Ganshof, S a int-B ertin  e t  les origines 

du co m té  d e  G u in es, dans R e v u e  b e lg e  P hil, hist., 10, 1931, p. 544 

n. 2. C’est une confusion qui apparait déjà dans sa source, 

Folcard ou Lambert d’Ardres.

(23) Ph. Grierson, G rim ba ld  o f  St. B erlin ’s, dans English  

H istorical R e v ie w , 55, 1940, p. 542 sv.

(24) Ch. Verlinden, R ob ert le F rison , c o m te  d e Flandre, Anvers, 

1935, p. 91 et 158. Le baron Kervyn de Lettenhove, H istoire  de 
F la nd re, I, Bruxelles, 1847, p. 305, avait déjà relevé les sympa

thies de la seconde rédaction de la Flandria generosa  (fin du 

X lIIe  siècle) pour Baudouin de Hainaut.

(25) A . de Saint-Léger, L a  lég en d e de L y d e r ic  e t des forestiers 

de F landre, dans B ull. C o m . hist, départ, du N o rd , 26, 1904, p. 126

128.



m eil le u r s  tém o in s a f f ir m e n t  q u e  c ’est le  ro i H e n r i  1er  
q u i d ésign a  le  com te  d e F la n d re . L ’abb é de S a in t-B er t in  
a jou te  q u e  les ba rons lu i  p rê tè ren t h o m m a g e , p ro m et

ta n t  qu e, s i le  jeu n e  ro i v e n a it  à d isp a ra ître  d u ran t sa 

m in o r ité , B au d o u in  r ecu e il le ra it  la  cou ron n e. Ic i de 

n o u v ea u  Ip er iu s a p r is p ou r  a rgen t co m p ta n t les  ra con 

tars de la  F la n d r ia  g e n e r o s a  ( 2 6 ) .

F a u t- i l  p o u rsu iv re  ce  réq u is ito ire  ? N ’est-ce  pas trop  
accab ler  u n  a im a b le  n a r ra teu r  tou jou rs h eu reu x  de po u 

vo ir  en r ich ir  de q u e lq u es ép isod es ex tra o rd in a ires les 
regestes de ses p réd écesseu rs, la  sèch e én u m éra t io n des 

o p p r e s s io n e s  e t  d a m n a  p lu r im a , re p a r a tio n e s , r e le v a -  

m in a  m a g n a  q u i se son t su ccéd és a u  cours de leu r  abba- 

t ia t  ? I l  su f f i t  à n o tre  propos d ’en reg is tre r  so n  ma n q u e 

d e m ét ie r , son  g o û t d u  m e r v e il le u x  e t  sa g ran d e r é vé 

ren ce  p ou r  la  d y n a s t ie  des qom tes de F la n d re , p e r  q u o s  

p ra es en s  e c c le s ia  d e fe n d a tu r  ( 2 7 ) .

4 . —  E x a m e n  d u  r é c i t  d ’Ip er iu s .  O n a don c les  m e i l 

leu res ra ison s d u  m o n d e  de n e  recev o ir  q u ’avec  b ea u

cou p  d e c irco n sp ec t io n  les  d ires d e l ’abbé de S a in t- 

B er tin . P o u r  la! p ér iod e  q u i n o u s occu p e , son  a u to 

r ité  est  u n iq u e m en t  ce l le  des sou rces q u ’i l  a u t i l isées ; 

tou t ce  q u ’i l  a jo u te  n e  p eu t in sp ir e r  q u e  de la  m é 

f ia n c e  à l ’h is to r ien .

P o u r  la  p ér iod e du  g o u v e rn em en t de l ’abb é L io n n e l 

( 1 1 3 8- 1 1 6 3) e t de sa p a r t ic ip a t io n  à la  2 e cro isad e, 
Ip é r iu s d isp osa it  de d eu x  ch ro n iq u es b e r t in ien n es du  

X l l e  s ièc le  : les G e s ta  de S im o n  d e G an d  e t  u n e  c o n t i 

n u a tio n  a n o n y m e  de ce tte  d ern iè re  (2 8 ) ;  ces d eu x

(26) M . Prou, R ecu eil des actes d e P h ilip p e 1er , roi d e  F ran ce  

(1 0 5 9 -1 1 0 8 ) ,  Paris, 1908, Introd-, p. X X I X  et’ X X X  (la référence 

de l’illustre diplomatiste au C orpus ch ron icoru m  Flandriae, I, 46, 
est fautive, lire : I, 86) .

(27) C hronicon  Sancti B ertin i, dans Martène et Durand, 

Thesaurus n ovu s anecd otorum , III, col. 447.

(28) M .G .H . SS., X III , p. 635-666; texte plus complet dans B. 

Guérard, Cartulaire d e l’a b b a ye  d e S aint-B ertin , dans Collection  
des cartulaires d e F ran ce, Paris, 1841.



te x tes  so n t de la  m e il le u r e  n o te . L e  ch ro n iq u eu r  du 
X I V e  s ièc le  les  su it  a v ec  a p p lica tion ; le  p lu s so u ve n t  i l  

le s  ab rège; q u e lq u es fo is  i l  les é ten d ; a in s i, pou r co m 

m e n te r  la  m o r t d u  m o in e  Joscio , u n  d év ô t se rv iteu r  de 

la  M ère  de D ie u , i l  em p ru n te  to u t  u n  p a rag rap h e  à 

V in c e n t  d e B eau v a is  (2 9 ) .

L e  réc it  de la  T r a n s la t io n  du  S a in t  S a n g  à B ru ges ne 
se trou v e  pas ch ez  le  C on t in u a teu r . O ù ïp e r iu s  a - t -i l  é té 

le  ch erch er  ? l ’a -t- il in v e n té  d e tou tes p ièces ?

R ien  de m o in s ce r ta in ; ïp e r iu s  a jou te  v o lo n t ie rs  des 

d é ta ils , r en ch é r it  su r  les  lég en d es les  p lu s con testab les, 

m a is  i l  n e  les  c rée  jam a is de tou tes p ièces (3 0 ) .  I l  n ’est  

p a s d i f f ic i le  d e v o ir  c o m m en t i l  a p rocéd é pou r  l ’ép isod e 

q u i n o u s occup e. I l  a u t i l isé  a u  m o in s  tro is sou rces, m a is 

i l  le s  a a ju stées e n sem b le  san s le  m o in d re  so u c i d e la  

ch ron o log ie .

I l  co m m en ce  par  év oq u er  la  „ co n v ers io n  ” de la 
co m tesse  S ib y l le  (3 1 ) .  T o u t  ce  p assage est  em p ru n té  à la 

ch ro n iq u e  d ite  de B au d o u in  d ’A v e sn e s  o u  à u n  tex te 
d é r iv é  de ce lu i-c i (3 2 ) .  L ’abb é a p eu t-ê tre  a jo u té  u n 

d é ta il : la  co m tesse  se consacre  au  so in  des lép reux ;  e l le 
p ou sse  l ’esp r it  de m o r t if ica t io n  ju sq u ’à b o ire  l ’e au  dan s 

la q u e lle  o n t  b a ig n é  les  la d res. L e  tra it  a p p a r t ien t a u x 
l ie u x  co m m u n s de l ’h a g io g rap h ie ; i l  est  p ossib le  q u’i l  se 

t r o u v a it  d an s la  so u rce q u ’Ip er iu s a u t i l isée ;  i l  es t  au ssi 

p ossib le  q u ’i l  l ’y  a a jou té.

L a  secon d e so u rce p rob ab le  est la  b u lle  de C lém en t  V

(29) M .G .H .SS., X X V , p. 804.

(30) Il n ’eu reste pas moins que, pour beaucoup de traditions 

m al fondées, c’est chez ïperius qu’il faut en chercher la première 

attestation. Encore un exemple : la prétendue sépulture de Pépin 

le Bref à Aire, voir J. Van der Straeten, S ainte Id isb erg h e et 
saint V en a n t h on orés en  A rto is ,  dans Aria lecta Bollandiana, 77, 

1959, p. 138-139.

(31) J’ai étudié cet épisode dans un article paru depuis la 

rédaction du présent mémoire (août 1963), U n e  co m tesse  de 

F la n d re à B éthan ie, dans L e s  C ahiers d e  Saint-André, 21, 1964. n° 1.

(32) C h ron icon  H a n on ien se , dans M .G .H . SS., X X V , p. 445.



d u  1er  ju in  1 3 1 0 ( 3 3 ) .  C ’est là  qu e le  ch ro n iq u eu r  a 
t rou vé le  réc it  d u  „  m ira c le  ” de la  l iq u é fa c t io n  du  

S a in t-S a n g , q u i su rv en a it , jad is , tou s le s  v en d red is  (3 4 ) . 

C ette b u lle , l ’abb é de S a in t-B er t in  n ’a pas e u  de pe in e 
à la  co n su lte r  à B ruges m ê m e  : les ch a p e la in s de S ain t-  
B asile , on  p eu t en  ê tre  assu ré, d ev a ien t  en  favo r iser  la  
d iffu s io n .

L a  tr o is ièm e  sou rce d ’Ip er iu s é ta it  u n e  trad it ion 

bru geo ise . E c r ite  o u  o ra le  ? O n répon d ra  p lu s lo in  à 
ce tte  qu estion . A  B ru ges, e t  p lu s  p a r t icu liè rem en t au 

Bou rg , o n  d isa it  co m m u n é m e n t  : „  C ’est  le  com te 
T h ie r r y  q u i a ra m en é  à B ru ges la  r e liq u e  de Jéru sa 

le m  ! C ette  trad it io n  —  o n  n ’au ra  pas de p e in e  à le 

d ém o n tre r  —  n e  rep o sa it  su r  r ien . O u p lu s ex a c tem ent,  

e l le  rep o sa it  su r ces tro is d on n ées in d iscu ta b les : 1° la 
r e liq u e  se tro u v a it  d ep u is u n  tem p s im m ém o r ia l e n 

l ’ég lise  S a in t-B a sile  à B ruges; 2 ° le  com te  T h ie r r y 
a v a it  é té  p lu s ieu rs fo is en  P a le s t in e , i l  y  a v a it  mêm e 

la issé  sa fem m e; 3 ° le  com te  T h ie r r y  a v a it  con stru it , ou 

p lu tô t reco n stru it  la  ch a p e lle  de S a in t-B a sile . C ’éta it  

d o n c  p ou r  ce tte  re liq u e  q u ’i l  l ’a v a it  fa i t  recon stru ire . 
P a r  co n séq u en t c ’e s t  lu i  q u i a v a it  a m en é  la  re liq u e .

La „  trad it io n  ” b ru g eo ise  est  n é e  tou t n a tu r e l le m en t  

et san s f rau d e  a u cu n e ; e l le  est  le  f r u it  de la  log iq u e

(33) L ’original aux Archives de la ville de Bruges, charte

n° 239. Ed. Miraeus-Foppens, Opera diplom atica, III, p. 156-157; 

autre éd. C. Carton, Essai sur l’h istoire du Saint Sang, p. 107-110 

(d’après une copie du 17 septembre 1633); éd. partielles, mais 

d’après l ’original, dans A . Duclos, L e s  M a tin es  brugeoises. E tude  

critique, dans A.S.E.B., 32, 1882-1883, p. 147-148, et dans

L. Gilliodts-Van Severen, In ven ta ire  des chartes d e la ville  de 
B ru g es, II, Bruges, 1872, p. 422.

(34) Extitit non modica quantitas sacratissimi sanguinis 

pretiosissimi Corporis humani generis Redemptoris Domini Dei 

nostri Iesu Christi; qui per omnes dies ebdomade, die veneris 

dumtaxat excepta, quasi quandam in modum lapidis duritiem 

representat; die vero predicto, ut plurimum, hora sexta liquescit, 

guttatim distillât, pluraque alia multa miracula... inibi opera tur, 

bulle de Clément V , citée d’après A . Duclos, L e s  M a tin es  
brugeoises. E tu d e  critiqu e, dans A .S .E.B., 32, 1881-1882, p. 147-148. 

Nous aurons à revenir plus loin sur ce phénomène „  miraculeux ” 

de la liquéfaction du Saint-Sang.



p op u la ire . L a  p art d ’Iperiu s  dans la  fix a tion  de cette  

légen d e  est m o in s  in n ocen te  : ce  n ’est certa in em en t pas 

à B ruges q u ’ il a appris  le  rô le  jo u é  p a r son  prédécesseur 

dans la  p ré ten d u e  tran sla tion . I l l ’a tou t s im p lem en t 

in v en té . I l  d eva it a v o ir  u n e  ra ison  p o u r  cela . O n 

tâch era  d e  la  d écou vrir . B orn on s-n ou s  à con sta ter ic i 

que  tou t le  ré c it  d ’ Iperiu s est o rd on n é  a u tou r d e  ce  

déta il : c ’est l ’abb é  de  S a in t-B ertin  q u i a a pp orté  la 

re liq u e  à B ruges. I l n ’y  a q u ’u n e  red ite  dans tou t le  

ch a p itre , m a is  e lle  porte  sur ce  point.

E t p ou rta n t le  déta il est fa u x . I l  est fa u x  n o n  seu le 

m e n t p a rce  q u ’il est in v ra isem b la b le  que. le  C on ti 

n u a teu r de S im on , q u i év oq u e  exp ressém en t le  re tou r 

de  L io n n e l dans son a b b a y e  après la 2 e cro isade et q u i 

én u m ère  les présents, les p a llia  et les v e s te s  s e r ic a e  don t 

l ’abb é  a va it été co m b lé  ( 3 5 ) ,  eu t tû  u n e  m ission  aussi 

g lorieu se  p o u r  son  m on astère , m ais il est fa u x  p a rce  que 

le  ré c it  d ’ Ip eriu s, q u a n d  o n  l ’e x a m in e  de p lus près, est 

u n  tissu d e  con trad iction s.

D o m  B ria l a va it dé jà  rem a rq u é  „  la  con fu sion  

q u ’Ip eriu s  a m ise  dans les trois d ern iers voy a g es  q u e  

T h ie rr i  d ’A lsa ce , com te  d e  F lan d re , f it  à la  T e r re  

Sainte. I l  a ttribu e  au secon d  ce  q u i app artien t au  

tro is ièm e et il com p te  ce lu i-c i p o u r  le  qu a trièm e ”  ( 3 6 ) . 

L e  ch ro n iq u e u r , p ren a n t p o u r  a rgen t com p ta n t la  „ tr a d i 

t ion  ”  q u ’i l  a  re cu e illie  à B ruges (o u  à W a tte n  ? ) ,  v eu t 

fa ire  v e n ir  la  re liq u e  d e  J éru sa lem  p a r  l ’in term éd ia ire

(35) Sed Alviso episcopo apud Philippolim, Grecie urbem, non 

sine magno Francorum et Flandrensium merore in Domino 

requiescente, predictus Leonius magne exercitus parti in celebra- 

tionibus missarum et secretis consiliis animarum prefuit; et tam 

in itinere quam in terra Iherosolimitana, religiosa conversatione 

commendandus, regibus et principibus merito gratus et amabilis 

extitit, et peracta preregrinatione, repatrians, pallia et sericas 

vestes et alia ornamenta ecclesie non minoris precii, quam pecunia, 

quam secus Iherosolimam proficiscens tulerat, fuit, retulit. 

M .G .H . SS„ X III , p. 664.

(36) R ecu eil d es H istorien s de la F ran ce, X III , éd. L. Delisle, 

p. X L IX .



d u  com te  T h ie rr y . I l ch erch e  le  m o tif  d ’u n  d on  aussi 

g én éreu x  et cro it  l ’a v o ir  trou v é  : c ’est le  con sen tem en t 

d u  com te  au  „  p ieu x  d iv orce  ”  d e  son  épouse. F o r t  b ien , 

m ais cpt ép isode date de 1157-1158  ( 3 7 ) :  co m m e n t 

p eu t-il a lors dater la  tran sla tion  de 1148 ? P a rce  q u ’il 

veu t à tou t p r ix  y  in trod u ire  l ’abbé L io n n e l et q u e ce lu i- 

c i  n ’a p ris  p art q u ’au  secon d  v o y a g e  d u  co m te  en  P a les 

t in e , ce lu i de 1 14 8 . Iperiu s n ’h ésite d on c pas à a v a n cer  

ju sq u ’à cette  date le  „  d iv orce  ”  d u  com te.

5 . —  L a  „  tra d itio n  ”  b ru g e o is e . O n  a d o n c  été am en é  

à su pposer l ’ex isten ce  d ’u n  trad ition  bru geo ise , dans 

la q u e lle  le  ch ro n iq u e u r  de S a in t-B ertin  a v o u lu  fa ire  

en trer , b ie n  m a la d ro item en t, l ’abb é  L ion n e l. C ette tra 

d ition  a ffirm a it  s im p lem en t q u e  c ’éta it le  com te  T h ie r r y  

q u i avait am en é  le  S a in t-S ang de Jérusalem . P eu t-on  

trou v er  des traces de cette  trad ition  en  dehors de l ’o eu v re  

d ’ Ip eriu s  et in d ép en d a m m en t de ce lle -c i ?

Il sem ble  b ie n  q u ’il y  a it eu  u n e  tra d ition  b ru geo ise  

é c r i t e  in d ép en d a n te  de la  ch ron iq u e  de S a int-B ertin . 

E lle  a ttribu a it au  com te  T h ie r r y  la  d on a tion  d u  Saint- 

S an g  à l ’église  Sa in t-B asile ; cette trad ition  n e  p ré c i 

sait pas la  date de la  tran sla tion ; e lle  n e  fa isa it pas in te r 

v e n ir  l ’abb é  L ion n e l, e n fin  e lle  n ’est pas re cu e illie  a v a n t 

le  X V e  siècle.

V o ic i  les textes q u i p ou rra ien t être  con sidérés co m m e  

les tém oin s de cette tra d ition  : 1° le  C h r o n ic o n  S a n cti  

B a v o n is , q u i se b orn e  à écr ire  : C r u o r  C h r is ti  a  T h e o d o -  

r ic o  c o m it é  F la n d r ia e  a b  J e r u sa le m  d ep o r ta tu s , B ru g is  

d a tu r  e t  in  ca p e lla  S a n cti B a silii lo ca tu r . C ette oeu v re , 

ra p p e lon s-le , se co n fo n d , dans u n e  m esu re  q u i n ’a pas 

en co re  été précisée, a v ec  la  ch ro n iq u e  de Jacqu es v a n  

d en  D riessch e, p r ieu r  des g u illem in s  d e  B ruges ( 3 8 ) .  —  

2 ° L e  R e c u e i l  d es  A n t iq u i t é s  d e  F la n d r e , oeu v re  d u

(37) Ph. Grierson, L e s  annales d e  S a in t-P ierre d e  G and e t  d e  
Sa in t-A m a n d , Bruxelles, 1937, p. 43.

(38) Voir ci-dessus p. 114.



ju ris te  bru geo is  P h ilip p e  W ie la n t  ( 1441/ 4 2 - 1 52 0 ) .  O n  

y  trou v e  ce c i : „  I l  (T h ir y  d e  E Isate) p orta  d ’O u ltre -m er 

et d on n a  à la  ch a p p e lle  d e  S a in ct-B azelis  à B ruges le 

S a in ct-S a n g  et sy  d on n a  à lesglise  de S a in cte -W a lb u rg e  

de  F iim e s  u n e  g ran d e  p iè ce  de la  saincte v ra y e  cro ix , 

la q u e lle  sem b la b lem en t il  a v o it  a pp orté  de la Sa incte- 

T e r r e ”  ( 3 9 ) .  I l est à rem a rq u er  q u e ces n arra tion s n e  

d on n en t a u cu n e  in d ica tion  sur la  date d e  la  T ra n sla tion  

n i  sur le  rô le  d e  l ’abbé de Saint-B ertin .

N ou s  serions ten té de con s id érer  ég a lem en t l ’ép itaph e 

d e  T h ie r r y  d ’A lsa ce  com m e u n  tém oin  de cette  trad ition . 

O n  a sou lign é p lus h au t le  ton  „  b ru g eo is  ”  de cette 

in scrip tion . C om m en t l ’e x p liq u e r  ? I l fa u d ra it  p ou r 

ce la  être  m ieu x  in fo rm é  sur l ’h isto ire  d e  la  p révôté  de 

W a tte n  à la  f in  d u  m o y e n -â g e  et sur ses ra pports  a v ec  la  

m a ison  com ta le . S ign alon s cep en d an t q u e  le  p révôt 

G u illa u m e  d e  N ie p p e  ( 1 381 - 1 3 9 7 ) éta it le  frè re  de 

B a u d ou in  d e  N iep p e , q u i sera p rév ô t  de S a in t-D on atien  

e t ch a n ce lie r  de F la n d re  de 1397 à 1410 ( 4 0 ) .  Cette 

d ern ière  ch a rg e  éta it h o n o r ifiq u e  : u n  M a lin  de N iep p e  

a va it été le  v érita b le  ch a n ce lie r  de L ou is  d e  M a ie  vers 

1353 ( 4 1 ) .

O n  n ’é ch a p p e  d on c  pas à l ’ im pression  q u ’il  y  a eu  

u n e  tra d ition  b m g e o ise  ora le  ou  écrite , re la tiv e  à la 

re liq u e  d u  S a in t-S an g ; trad ition  d on t Ip eriu s  a p u  a vo ir  

con n a issan ce  à B ruges m ê m e  o u  en core  à W a tten . 

P ro je tée  dans le  m iro ir  des ch ron iq u es  bertin ien n es, 

cette  trad ition  a d éclen ch é  u n  n ou v ea u  processus lég en -

(39) Ed. J.-J. De Smet, Corpus ch ron icoru m  Flandriae, IV , 

Bruxelles, 1865, p. 65; sur cet ouvrage et son auteur, voir 

E.-I. Strubbe dans B iographie nationale, X X V II , col. 279-298.

(40 ) P. Catrin, H o m m a g e  à N o tr e -D a m e  de la T re ille ,  Bruges, 

1939, p. 69 (ce petit livre est, en fait, une histoire de Watten, 

plutôt sommaire).

(41) (J.-F. Foppens), C o m p en d iu m  ch ron ologicu m  episcoporum  
B ru g en siu m  n ecn on  p raep ositoru m , decanorum  e t  ca n on icoru m ... 

San cti D on a tia ni B rugensis, Bruges, 1731, p. 74 et 73.



daire. N ou s  a von s a lors l ’h isto ire  de l ’abbé L io n n e l 

ra m en a n t à B ru ges la  re liq u e  su spen du e à son cou .

6 . —  I p e r iu s  e t  la  p r o c e s s io n  d u  S a in t-S a n g . R e tou 

ch er  u n e  lég en d e  n ’est pas u n  geste gra tu it; q u e l m o tif  

p ou v a it  b ien  a v o ir  le  b o n  abb é  J ean  d ’Y p res  p ou r  m ê le r  

son  lo in ta in  p réd écesseu r à cette  h isto ire  d u  Sa in t-S an g 

de B ruges ?

A v a n t  de ten ter u n e  h y p oth èse , écou ton s à n ou v ea u  

n otre  ch ro n iq u e u r  : „  L e  3 m a i, q u i est la  fê te  de l ’ In v e n 

t ion  de la  S ainte C ro ix , u n e  p rocess ion  so len n e lle  se 

dérou le  à B ruges en  l ’h o n n e u r  de ce  p réc ieu x  sang. 

A  ceu x  q u i a ccou ren t d e  tous côtés p o u r  y  p ren d re  part, 

le  p a p e  a co n céd é  d e  grandes in d u lg en ces  L a  b u lle  de 

C lém en t Y , d é jà  citée , est p lu s p récise  : „  D ep u is  sept 

ans en v iron , d éclare  le  p ap e, les bourgm estres, les 

é ch ev in s , les m agistrats et tou t le  p eu p le  de la  v ille  de 

B ruges... su ivis d ’u n e  m u ltitu d e  d e  prélats et de clercs , 

tant de la  v ille  q u e  des lie u x  vo is in s , p orten t le  Sang 

lu i-m êm e  e n  p rocess ion  tou t a u tou r d e  cette  v ille ... ”

O n  rem a rq u era  la  m e n tio n  des prélats. C ’est revêtu s 

de leurs p lu s som p tu eu x  atours q u ’ils p ren n en t part à 

cet o m m e g a n g .  Q uels é ta ien t ces prélats ? E n  133 1 

1332 , le  m agistrat d e  B ru ges en v o y a it  des m essagers 

p orte r  des in v ita tion s  a u x  abbés et a u x  prévôts de 

B ru xelles , d e  D iest, d e  M a lin es , de V ilv o rd e , d ’A u d e - 

n arde , de G ra m m on t, de B in ch e , de M o n s , de M a u b eu g e , 

de V a len cien n es , de D ou a i, d e  L ille , de T o u r n a i, de 

S a in t-O m er, d e  P op erin g e , d ’Y p res , d e  M e n in , de Z o n n e -  

beke et de S a in t-O m er ( 4 2 ) .  T o u s , b ie n  sûr, n e  ven a ien t 

pas, m a is il y  en  avait assez p o u r  sou lever des con flits  

d e  préséan ce . Q u el ra n g  p ren a it l ’abbé d e  S a in t-B er 

t in  ?

E t tou t d ’a b ord  y  v en a it-il ? R ap p elon s ic i q u e  l ’ab-

(42) L. Gilliodts-Van Severen, In ven ta ire  a n a lytiq u e des 

a rchives d e  la v ille  d e B ru ges, II, Bruges, p. 429.



b a y e  d e  S a in t-B ertin  possédait à B ruges u n  re fu g e  situé 

ru e  d u  S a blon , dans l ’a ctu el co llè g e  S a in t-L ou is, c ’est à 

d ire  n o n  lo in  d e  la  n o u v e lle  rés id en ce  des com tes, le  

P r in s e n h o f ,  q u e  L ou is  de C ré c y  sem ble  a v o ir  été le  p r e 

m ie r  à h a b iter, e t  où  la  v ie  de c o u r  n e  cessera de se 

d év e lop p er  ju s q u ’à a ttirer les pré la ts  et les abbés com m e  

des p a p illon s  à la  fla m m e  d ’u n e  b o u g ie  ( 4 3 ) .

L a  p re m iè re  m e n tio n  d u  re fu g e  de S a in t-B ertin  est du  

4  d écem b re  1405 ( 4 4 ) .  I l  est p erm is  de p en ser q u ’il 

é ta it p lu s a n c ien  : la  m a ison  éta it l ’in d isp en sa b le  p ied -à - 

terre  d ’u n  p ré la t q u i éta it le  d écim a teu r de d ou ze  p aro is 

ses dans le  F ran c-d e-B ru ges . U n e  d em i-d ou za in e  d ’a b 

b és seu lem en t a va ien t u n  re fu g e  à B ru ges; ils é ta ien t 

p riv ilég ié s  les jou rs  o ù  la  v ille  éta it le  théâtre d ’u n e  de 

ces so lenn ités q u i iron t e n  se m u ltip lia n t sous le  g ou v er 

n e m e n t des ducs de B ou rgogn e .

A v e c  le  tem p s, la  p rocess ion  du  3 m a i p ren d  d e  p lus 

e n  p lu s d e  lustre. P a rfo is  le  com te  y  assiste. E n  1379 

L ou is  de M a ie  y  p r it  p art et e lle  se dérou la  a lors a v ec  u n  

faste  ex cep tion n e l ( 4 5 ) .  P erson n e  n e  n ou s d ira si Jean  

d ’Y p res  m a rch a  ce jo u r -là  d err iè re  la  re liq u e ; les co m p 

tes de la  v ille  son t m u ets sur ce  p oin t. C ’est p ou rta n t en  

u n e  te lle  o cca s io n  qu e , so llic ita n t à  la  fo is  les trad ition s 

d e  S a in t-B asile  et les ch ron iq u es  d e  son  a b b a ye , il  du t 

se p ersu ad er que , p u isq u e  T h ie r r y  d ’A lsa ce  a va it ra m en é  

le  S a in t-S an g  de la secon de cro isa d e  et p u isq u e  l ’abbé 

L io n n e l a v a it été son  ch a p e la in , le  p rem ier  abbé q u i 

a v a it ten u  la  re liq u e  en tre  ses m a in s  n e  p ou v a it  être q u e  

l ’a b b é  de S a in t-B ertin . D ès  lors n e  con v en a it-il pas de 

lu i  réserv er  la  p rem ière  p la ce  dans la  p rocession  ?

(43) A . vau Zuylen van Nyevelt, E pisod es d e  la v ie  des ducs 

d e  B ou rg og n e à B ru g es, Rruges (1937), p. 248-249.

(44) D. Haigneré et O. Bled, L e s  chartes d e S aint-B ertin , III, 

Saint-Omer, 1895, p. 111, n° 2217. Dans la chronique des 

A.S.E-B ., 68 , 1925, p. 133-136, on trouvera la description d’une 

porte de la fin du X V e  siècle, trouvée au collège Saint-Louis.

(45) L. Gilliodts-Van Severen, op. cit., p. 365.



On. peu t se d em a n d er si l ’abbé d e  S a in t-B ertin  réussit, 

sur le  m om en t, à a ccréd iter sa v ersion  des événem en ts. 

S on  ré c it  de la  T ra n s la tion  d o it a v o ir  été très v ite  con n u . 

L e  rô le  q u ’il fa isa it jo u e r  à son lo in ta in  prédécesseur 

n ’eu t pas l ’h eu r  de p la ire  à tou t le m on d e . L a  p reu v e  de 

ces réaction s dé fa vorab les , je  cro is  la  trou v er  dans u n e 

autre version , b ru geo ise  ce lle -c i, q u i co n n u t u n e  assez 

la rge  d iffu s io n  a u  X V e  siècle.

L e  B ru geois  q u i in terp o la , vers 1 43 0 , la  d eu x ièm e  

réd a ction  d e  la F la n d r ia  g e n e r o s a  ra con te  co m m e n t la 

com tesse S ib y lle , restée à J éru sa lem  et a y a n t pris le  v o ile  

à B éth an ie , avertit e lle -m êm e  le co m te  d e  sa décision . 

E lle  lu i é cr iv it  u n e  lettre  q u ’e lle  lu i f i t  p a rv en ir  a v ec  de 

„  p ie u x  jo y a u x  ” , n o ta m m en t u n e  lo tu r a  du  Sa int-S ang,

—  en ten d ez  p a r là  le  san g re cu e illi sur le  corp s du  

S au veu r. —  C ette lo tu r a  est con serv ée  à la  ch a p e lle  

S a int-B asile  o ù  le  com te  institua  et dota  u n  co llèg e  de 

quatre  ch apela in s , etc. ( 4 6 ) .

D i e  e x c e l l e n t e  c r o r d k e  v a n  V la e n d e r e n  rep ren d  ce  

ré c it  ( 4 7 ) .  C ’est, co m m e  o n  sait, u n e  com p ila tion  

b ru g eo ise ; o n  s’a ccord e  à la  dater d e  1 48 6 . L e  m ê m e  

réc it  ( 4 7 ) .  C ’est, co m m e  o n  sait, u n e  com p ila tion  

d e r e n  v a n  5 8 0  to t  1 4 6 7  ( 4 8 ) .

(46) Ipsa (Sibilia) recedens à Flandriis et Jerusalem magnis 

cum periculis perveniens... tandem se in hospitali Sancti 

Johannis, quod domus olim erat sancti Lazari martyris et 

episcopi... se contulit et soror effecta est. Quae comitissa Sibilia 

Deo noctu dieque devote desserviens, in operibus misericordiae 

circa pauperes et infirmos sollicite, orationibus, abstinentiis, 

vigiliis ac jejuniis intenta, marito suo Theodorico statum suum per 

epistolam intimans mittensque sibi devota jocalia, inter caetera 

vero loturam sanguinis Christi, quum erat a Nicodemo et Josepho 

de cruce depositus et lotus, antequam debebat sepeliri. Quae lotura 

sanguinis Christi habetur in Brugis in basilica Sancti Basilii, quam  

Theodoricus cum quatuor praebendis collegiatis fundavit et 

constituât, videlicet capellanis, etc., etc. J.-J. De Smet, Corpus 
ch ron icoru m  F landriae, I, p. 99-

( 4 7 ) D ie  ex cellen te  cronike van  V la en d eren , Anvers, 1 5 3 1 , 

f° xxiv v°. Sur cet ouvrage, voir V . Fris, Essai d ’u n e a n a lyse, 
p. 1 2 3 - 1 3 0 .

(48) Ed. P. C. Serrure et Ph. Blommaert, I, Gand, 1839, 

p. 71-74; cfr V . Fris, op. cit., p. 124 sv-



C e réc it  est app aren té  à ce lu i d ’ Iperiu s, car i l  m et, lu i 

aussi, u n  ra p p ort  en tre la  „  con v ers ion  ”  de S ib y lle  et 

la  ré cep tion  d u  S a in t-S an g  à B ru ges; i l  ra p p elle , de 

m êm e , le  sou v en ir  de N ico d è m e  et de Joseph  

d ’A rim a th ie , m ais il  ta it le  rô le  d e  l ’ abbé de S a in t-B er- 

tin . C e q u ’on  rep roch e  à Iperiu s, ce n ’est pas d ’a vo ir  

d év e lop p é  la  légen de , c ’est d ’a v o ir  v o u lu  se l ’a p p rop rier.

L a  vers ion  retou ch ée  n ’est pas in con n u e  de Jacques 

de M e y e re , m a is  il  lu i p ré fé ra  ce lle  d u  C h r o n ic o n  S a n cti  

B er tin i . L e  succès des C o m m e n ta r i i  dans le  m on d e  des 

érud its f it  le  reste. A u  X V I e  siècle  p lu s  p erson n e  n e  

con testa it le  rô le  de L io n n e l dans le  tran sfert de la 

re liq u e  e n  F lan d re . I l n e  resta it p lu s a u x  B ru geois  q u ’à 

tirer  la  con c lu s ion  : à p artir  de 1600 ils in v itèren t ch a 

q u e  an n ée, p a r  cou rr ie r  spéqial, l ’abb é  de S a in t-B ertin  à 

p ren d re  p art à leu r  p rocession  ( 4 9 ) .

7 . —  L e  s i l e n c e  d es  s o u r c e s  c o n te m p o r a in e s . L e  réc it  

d ’ Ip eriu s  date de 1380 e n v iro n ; l ’ép ita p h e  de W a tte n  n e  

saurait être  b ea u cou p  p lus a n c ien n e ; la  trad ition  b ru 

geoise n e  se re trou v e  pas dans les ch ron iq u es  avait le  

X V e  siècle. T o u t  ce la  est b ie n  tard if. S i n om breu ses  qu e 

soien t ces attestations, elles n e  com p en sen t pas le  silence  

absolu  des sources fla m a n d es  et bru geoises sur l ’a rrivée  

d ’urrë re liq u e  d u  S a in t-S an g  à B ruges vers 1 14 8 .

D a n s la  ch ron iq u e  de S a in t-B ertin  —  o n  l ’a dé jà  

sou lign é  p lu s h au t —  il est in u tile  de ch erch er  u n e  

a llu sion  à cet évén em en t. L e  con tin u ateu r d e  S im on  

s ’é ten d  p ou rta n t sur le  rô le  de l ’abbé L io n n e l à la secon 

d e  cro isa de  et su r les circon stan ces  de son retou r. C ’est 

p o u r  son  zèle  re lig ieu x  a u  serv ice  des croisés q u e  l ’abbé 

a été re m e rc ié ; s’il a ra m en é  q u e lq u e  ch ose d e  T e r re  

Sainte, ce  son t des é to ffes , des orn em en ts  re lig ieu x  et 

r ien  d ’autre. D ie u  sait p ou rta n t si le  ch ro n iq u e u r  a va it

(49) Voir, par ex., J. Cuvelier, In ven ta ire  a n a lytiq u e d es  archi

ves, p. 43, 83 et 88 .



de bonn es ra isons de ju s tifie r  la  coû teu se  absen ce d e  son 

abbé ( 5 0 ) !

L es ch ron iq u es  des autres a bb ayes fla m an d es  ig n oren t 

de m ê m e  u n e  tran sla tion  q u e lcon q u e  du  S a in t-S an g en  

F la n d re  sous T h ie r r y  d ’A lsa ce . Les a n n a les  des abbayes 

de S a in t-P ierre  d e  G a n d , d ’E lm a re  et de S a in t-A m a n d  

n ’en  sou fflen t m ot. P ou rtan t o n  n e  p eu t m a n q u er  

d ’être fra p p é  d u  soin  q u ’on t eu  les m oin es  b la n d in ien s 

de n o ter  tous les voy a g es  d u  com te  e n  T e r re  Sainte. C et 

in térê t s’e x p liq u e  : l ’abb é  de  S a in t-P ierre , S iger ( 1 088 

1107 / 8 ) a pris lu i-m ê m e  la  cro ix  ( 5 1 ) .

A  C la irm ara is , m on astère  p ro ch e  d e  S a in t-B ertin , u n  

m o in e  a n o n y m e  d on n e  u n e  con tin u a tion  à certa in e  

ch ro n iq u e  d ite  „  de H u g u es de S a in t-V ic to r  L e  décès 

de T h ie r r y  d ’A lsa ce  y  est n oté  sans com m en ta ire  ( 5 2 ) .  

O r cette  a b b a y e  a va it été fo n d é e  a v ec  l ’a p p u i con stan t 

du  co m te ; ses m oin es  on t en tretenu s les m eilleu rs  ra p 

p orts  avec, S a in t-B ertin  et l ’abb é  L io n n e l. P o u rq u o i la 

c o n tin u a tio  n e  sou ffle -t-e lle  m o t d e  la  T ra n s la tion  ?

L e  m o in e  d ’A n c h in  a u q u e l on  d o it  V A u c ta r iu m  est 

très p rob a b lem en t u n  F lam an d . Sa sym p a th ie  p o u r  les 

m em b res  de la M a iso n  d ’A lsa ce  est en  tou t cas p aten te ; 

lu i aussi suit très a tten tivem en t les fa its et gestes d u  

com te  T h ie r r y  en  P a lestin e  ( 5 3 ) .  I l  n e  fa it  cep en d an t 

pas la  m o in d re  a llu s ion  à l ’in trod u ction  d ’u n e  re liq u e  

du  S a in t-S an g  en  F lan d re . I l éta it p ou rta n t b ien  p la cé  

p o u r  savo ir  ce q u i s’éta it passé à la  cro isade : l ’évêq u e  

d ’A rra s , A lv ise , éta it p arti a v ec  le  ro i et le  com te.

(50) M .G .H . SS., X III , p. 664.

(51) Ph. Grierson, L e s  annales d e S aint-P ierre d e  G a nd  et de 
S a in t-A m a n d , Bruxelles, 1937, p. 35.

(52) M .G .H . SS. X X IV , p. 100. Le souvenir du comte était 

resté très vif à Clairmarais; voir la curieuse inscription du 

X V e  siècle rapportée par H . de Laplane, L ’a b b a ye  d e Clairm arais 

d’a près ses archives, dans M é m o ir e s  Soc. A n t .  d e la M o r in ie , X I , 

1864, p. 64.

(53) M .G .H . SS., V I, p. 395; même remarque pour la C on ti 

nuatio A cqu icin ctin a , ib id em , p. 412.



A lv ise  a va it été m o in e  d ’A n c h in , com m e  L io n n e l d ’a il 

leurs, et il n ’éta it certa in em en t pas le  seul A rtés ien  

a y a n t p a rtic ip é  à la  secon d e  croisade.

A  A f f l ig e m  aussi le  ch ro n iq u e u r  ou b lie  de n o ter  la 

T ra n sla tion . L à  e n co re  le  com te  T h ie r r y  éta it con sid éré  

com m e u n  des gran ds b ien fa iteu rs  de la  m a ison  ( 5 4 ) et 

les hauts faits des croisés é ta ien t so ig n eu sem en t ra p 

portés dans V A u c ta r iu m  à la  ch ron iq u e  de S igebert 

( 5 5 ) .

O n  p ou rra it  p ou rsu ivre  l ’en qu ête  dans la  ch ron iq u e  

d ’A rd res  ( 5 6 ) .  B au d ou in  d ’A rd res , le  père  d u  ch ro n i 

qu eu r, a va it a ccom p a g n é  le cp m te  T h ie r r y  à la cro isade, 

m ais le  d on  d ’u n e  fio le  d e  saint sang au  com te  de 

F la n d re  lu i éta it éga lem en t passé in a p erçu . L e  ch ro n i 

q u eu r con n a issa it p ou rta n t le  p r ix  d ’u n e  a n n ota tion  de 

ce  gen re , lu i q u i m e n tio n n e  q u e  son  parent, le  com te  de 

G u ines, co lle ct ion n a it  les récits arth u rien s ( 5 7 ) .

Q u a n t à la  „  con v ers ion  ”  d e  S ib y lle  d ’A n jo u , 

q u ’Ip eriu s  cro y a it  p o u v o ir  m ettre  en  ra p p ort  d irect 

a v ec  la  tran sla tion  d u  Sa in t-S an g , e lle  avait p ou rta n t 

fra p p é  les sujets d u  ro i B au d ou in  III . C om m en t se fa it-il 

q ue les ch ron iq u eu rs  q u i o n t  ra p p orté  ce  m é la n co liq u e  

ép isode de la  v ie  de T h ie r r y  d ’A lsa ce  n e  fasse pas la 

m o in d re  a llu sion  à la  rem ise  a u  com te  de F la n d re  d ’u n e  

p ortion  d e  la  re liq u e  d u  S a in t-S an g  ?

L es B ru geois , on  le  sait, é cr iv en t peu , m ais ils con ser 

v en t so ig n eu sem en t leu rs  a rch ives  et re cop ien t v o lo n 

tiers leu rs  chartes. L es ch apela in s  de Sain t-B asile  p ou 

va ien t en  m o n tre r  q u elqu es-u n es. Ces d ocu m en ts , les

(54) C h ron icon  A fflig e m e n se , M .G .H . SS., IX , p. 416.

(5 5 )  P. Gorissen, S ig eberti G em b la cen sis chronographiae A u cta - 

riu m  A fflig e m e n s e , Bruxelles, 1952, p. 119, 121, 129-132, 134-135 

et surtout 139-140 (ce dernier passage s’occupe exclusivement de 

la campagne palestinienne du comte Thierry en 1157).

(56) M .G .H . SS- X X IV , p. 557 sv.

(57) J. M arx, R ech erch es sur le  con te d ’a ven tu re  ca neva s du 

con te  du G raal d e  C h rétien  d e T r o y e s , dans L e  m o y e n  â ge, 67 , 

1961, p. 471 (d’après M . Holmes dans S p ecu lu m , 1950, p. 100 sv.).



historien s du  S a in t-S an g les on t sou ven t reprodu its. 

Y  on t-ils  jam ais  p u  lire  q u e la  re liq u e  v en a it d e  Jérusa 

le m  ? q u ’e lle  a va it été d on n ée  p a r  le  com te  T h ie r r y  ? 

U n e  ch a rte  de P h ilip p e  d ’A lsa ce  a cep en d a n t p ou r ob je t 

la re con stru ction  de la  „  sa in te -ch ap elle  ”  b ru geoise  en  

1187 ( 5 8 ) ;  le  co m te  y  ra p p e lle  la  fo n d a tio n  de Saint- 

B asile par ses parents. Si ces dern iers y  ava ien t déposé 

en  gran d e  p om p e  la re liq u e  re çu e  de B au d ou in  II I  — - 

co m m e  o n  n e  cesse d e  le  rép éter —  n ’éta it-ce  pas le  

m om en t d ’y  fa ire  a llu sion  ? O r, P h ilip p e  n ’en  sou ffle  

m ot. Il n ’y  a pas lieu  de s’en  é ton n er : p erson n e n e  

p arle  du  S a in t-S an g  à B ruges, p arce  q u ’il  n ’y  est pas 

en core . L es  „  trad ition s ”  re la tives à la  ré cep tion  d ’u n e  

re liq u e  a ttendent, p ou r  n a ître , q u e la  re liq u e  soit là. 

N ou s  v erron s  p lus lo in  à q u e l m o m e n t le  S a int-Sang 

a rriva  à B ruges.

8 . —  L e s  r e l iq u e s  d e  J éru sa lem .  A  lu i seul, l ’a rg u 

m en t du  s ilen ce  est ra rem en t con v a in ca n t. M a is  il  est 

u n  p o in t  où  le  ré c it  d ’ Iperiu s e t  les „  trad ition s ”  qu i 

l ’on t in sp iré  se h eu rten t à u n e  f in  de n o n -re ce v o ir  de la  

part de l ’h istoire  : l ’o r ig in e  h ié roso ly m ita in e  de la  re li 

que.

P u isq u e  seul T h ie r r y  d ’A lsa ce  p ou va it, a u x  y e u x  des 

ch apela in s  de Saint-B asile, a v o ir  a m en é  la re liq u e  du  

Sa int-Sang, i l  n e  p ou v a it l ’a v o ir  a p p ortée  q u e d e  Jérusa 

lem . C ’est à Jérusalem , en  e ffe t, q u e le S e ign eu r avait 

versé  son  sang et q u ’il  a va it été en sev e li; c ’est Jérusa 

le m  q u e le  com te  avait v isité  „  q uatre  fo is  ”  et o ù  il 

avait laissé sa fem m e.

C e ra ison n em en t, d ison s-le  u n e  fois  de p lus, est d ’u n e  

log iq u e  can dide . L e  m a lh eu r c ’est q u ’il  n ’y  a jam ais  eu  

de  re liq u e  d u  S a in t-S an g  à Jérusalem , certa in em en t pas

(58) L ’original n ’a malheureusement pas été conservé. Ed. 

Miraeus-Foppens, O pera diplom atica, I, 552; cfr J. Cuvelier, 

In ven ta ire  a n a lytiq u e, p. 48, donne les autres références.



a u  tem p s d e  T h ie r r y  d ’A lsa ce  ( 5 9 ) .

L ’h isto ire  des re liqu es  d u  S a in t-S an g est en core  à 

fa ire . L e  m a ig re  dossier q u ’on t con stitu é les défen seu rs 

de  la  re liq u e  b ru geo ise  ( 6 0 ) ,  et q u ’il n ’est pas d iffic ile  

d ’é la rg ir  u n  p eu , n e  p a rv ien t pas à é ta b lir  la  p résen ce  

d e  re liqu es  d u  S a in t-S an g à Jérusalem . P a r con tre , de 

la  p lu p a rt  des re liqu es  existantes o n  p eu t d ém on trer  

sans p e in e  q u ’elles p rov ien n en t de C on stan tinop le .

I l  serait fa stid ieu x  de fa ire  cette d ém on stra tion  en  

détail. I l  su ffira  p ou r  n o tre  p ropos de m on trer  q u e  les 

d eu x  re liqu es  d u  S a in t-S an g  q u e l ’o n  d on n e  g én éra le 

m e n t  co m m e  v en a n t à co u p  sûr de Jérusalem , c,elle de 

R e ich en a u  et ce lle  de B ou log n e -su r-m er, n e  p eu v en t 

p ré ten d re  à cette  orig in e . A v a n t  de tirer la  con c lu s ion , 

o n  m on trera  q u e  T h ie r r y  d ’A lsa ce , en  h om m e de son 

tem p s, n ’a pas m a n q u é  de ra p p orter des re liq u es  de 

Jéru sa lem , m ais q u e  c ’éta it, p ou r  autan t q u e  n ous 

soy on s  in fo rm és , des re liqu es  d e  la  S a in te -C ro ix .

a )  P a rlon s  de q u e lq u e s  r e l iq u e s  d u  S a in t-S a n g  : V  L a  

r e l iq u e  d e  R e ic h e n a u .  A z a n , p ré fe t  de Jéru sa lem , 

l ’a u ra it e n v o y é e  à C h arlem a gn e . I l aurait v o u lu  la  don -

(59) II n’est que de parcourir les itinéraires palestiniens des 

IV e au X V e  siècle publiés notamment par T . Tobler, Palestirvae 

descriptiones e x  saeculo I V ,  V .  e t  V I . ,  Saint-Gall, 1869, et D escrip 

t i o n s  T erra e  Sanctae e x  saeculo V I I I .  I X .  X I I .  et  X V . ,  Leipzig, 

1874; et P. Geyer, Itin era  H ieroso lym ita n a  saeculi I I I I  —  V I I I ,  

dans le C.S.E.L., 39, Vienne, 1898. Les pèlerins, obsitinés à détail

ler les merveilles de la ville sainte et les „  endroits-souvenirs ” où 

ils se sont arrêtés, ne citent jamais le Saint-Sang. Il faut mettre 

à part le récit de la noble dame Ethérie —  ou Egérie —  (Journal 

d e  v o ya g e , texte latin avec introd. et trad, franç. d’H . Pétré, coll. 

S ou rces  ch rétien n es, 21, Paris, 1948) : ce long récit, vivant et 

minutieux, ne fait mention que d’une seule relique —  en dehors 

de la croix et du tombeau —  la colonne de la flagellation. Preuve

irrécusable qu ’aux environs de l ’ an 400 il n ’y  avait pas de Saint-

Sang à Jérusalem. —  Ce n ’est pas un petit étonnement de constater 

que les ouvrages classiques de Tobler et de Geyer sont restés incon

nus des écrivains qui se sont occupés du Saint-Sang de Bruges.

(60) Voir, par ex., C. Carton, Essai sur l’ h istoire du S. Sang  

d ep u is les p rem iers  siècles du C h ristian ism e, Bruges, 1850, p. 33 

48, et surtout L. Van Haecke, L e  p récieu x  sang à B ru g es, 4e éd., 

Bruges, 1900, p. 71-92.



n er lu i-m êm e  à l ’em p ereu r, m ais, tom b é  m a la d e  en  

Corse, il du t la  rem ettre  en tre les m a in s de d eu x  en v oy és  

fra n cs , le  com te  H u n fr ie d  et l ’abbé W a ld o  de R e ich en a u , 

q u i s’éta ien t portés à sa ren con tre . R a v i du  présent, 

l ’em p ereu r aurait ten u  à rem erc ie r  les d eu x  m essagers : 

W a ld o  dem an d a  des p riv ilèges  p o u r  son a bb aye , 

H u n fr ie d  reçu t u n e  p a rce lle  du  Sa int-S ang. Cette re li 

q u e  d em eu ra  u n  siècle  dans sa fa m ille . E n  923 la  c o m 

tesse S w a n h ild e  fu t  e n  q u e lq u e  sorte con tra in te  de la  

rem ettre  a u x  m oin es d e  R eich en au .

L es circon stan ces  de la  d on a tion  de  S w a n h ild e  fo n t 

l ’o b je t d e  la secon d e  partie  d u  ré c it  co n n u  sous le  n o m  

de T r a n s la tio  S a n g u in is  D o m in i  in  A u g ia m .  Cette n a r 

ra tion  est à p eu  près con tem p ora in e  des évén em en ts  

rapportés ( 6 1 ) .  L a  p rem ière  partie , ce lle  q u i ra con te  le 

v o y a g e  d ’H u n fr ie d  et d e  W a ld o  e n  C orse, n e  résiste 

gu ère  à la cr itiq u e  : e lle  est là  u n iq u em en t p ou r a u th en 

t iq u er  la  re liq u e  d e  la  com tesse S w a n h ild e  en  la  fa isan t 

v e n ir  de Jérusalem . P o u r  a rriv er  à ses fin s  l ’a u teu r de 

la com p os it ion  a h arm on isé , a vec autant de fan ta isie  

q u e  d ’h ab ileté , des don n ées trouvées dans les ann ales de 

L orsch  ( 6 2 ) et dans celles  d ’E g in h a rd  ( 6 3 ) .  I l est exa ct 

q u ’en  799 u n  m o in e  éta it v en u  à A ix , en v o y é  p ar le 

p atr iarch e de Jéru salem , et avait a pp orté  à C h arlem a gn e  

„  de n om b reu ses  re liqu es  m ais le  texte  n e  d it pas les 

quelles e t les com m en tateu rs  on t b eau  je u  de glisser sous 

ces m ots tou t u n  cata logue. Q u ant au  m o in e  h iéroso- 

ly m ita in , la  T .S .D . lu i substitue le  p ré fe t A z a n  (H a s 

san ) co n n u  p a r a illeu rs : c ’est H assan , p ré fe t  de 

H uesca , en  E spagne, n o n  de Jérusalem . Cette m éprise  

à p rop os  d ’u n  des p r in c ip a u x  person n a ge  d u  récit, en

(61) La Translatio Sanguinis D o m in i in A u g ia m  se trouve dans

les M .G .H ., SS., IV , p. 445.

(62) M .G .H . SS., I, p. 186.

(63) M .G .H . SS., I, p. 187.



dit lo n g  sur l ’h istoric ité  de la  p rem ière  partie  de la 

T r a n s la tio  S a n g u in is  D o m in i  ( 6 4 ) .

E n  d é fin itiv e , le  S a in t-S an g  de R e ich en a u  v ien t-il de 

Jérusalem , d ’E spagn e o u  de C orse  ?

T rès  p rob a b lem en t de C on sta n tin op le . L e  b y z a n ti 

n o log u e  a llem a n d  A . H e isen b erg  réussissait, vers 1926 , 

à d é ch iffre r  l ’ in scrip tion  g recq u e  de la cro ix  q u i con tien t 

la  re liq u e  de R eich en a u . O n  d écou v ra it  a insi q u e  la 

re liq u e  a va it a p p arten u  à u n  abb é  n o m m é  H ila r io n  

T z ir ith o n . L es T z ir ith o n  son t u n e  fa m ille  b y za n tin e  

p ro ch e  d e  la  co u r  d e  C on sta n tin op le  ( 6 5 ) .  L ’h istoire , on  

le  vo it, n e  su it q u e  d ’assez lo in  la  légen de.

I l  y  a p lus. U n e  série  de textes —  p lu s tard ifs , il est 

v ra i, q u e  la  T r a n s la tio  S a n g u in is  D o m in i  —  a ffirm e n t 

q ue la  re liq u e  de R e ich en a u  n e  serait q u e d u  sang 

m ira cu le u x  d e  B ey rou th  ( 6 6 ) .  O n  serait tenté d ’écarter 

ces textes, m ais la fê te  de la  T ra n s la tion  du  S a in t-S an g  de 

R e ich en a u  éta it cé léb rée  le  7 n o v em b re , d eu x  jours

(64) E. Munding, A b t-B isch o f W a ld o , B eg rü n d er d er G old en en  

Z eita lter  d er  R eichena u, dans T e x te  und A r b e ite n  hgb. durch die 

Erzabtei Beuron, 1 Abt. H eft 10 /11 , Leipzig, 1924, p. 76-77, avait 

essayé, sans grand succès, de sauver l’historicité de la première 

partie de la T .S .D . La critique de ce texte est faite, de façon 
magistrale, par A . Manser et K. Beyerle, A u s  d em  liturgischen  

L e b e n  der R eichen au, dans D ie  K u ltu r  der A b te i  R eichena u, I, 

Munich, 1925, p. 361-374.

(65) A . Heisenberg, D a s K reu zreliq u ia r  der R eichen a u, dans 

S itzu n g b erich te  d er  B a yerisch er  A k a d em ie  d er W issen sch a ften . 

P hilos. —  P h ilol. und  histor. K lasse, Munich, 1936; l’inscription 

est reproduite dans A . Manser et K. Beyerle, op. cit., p. 374 (fig. 

p. 373) et par A . Frolow, L a  reliq u e d e  la vra ie C ro ix , n° 75, 3.

(66 ) Il s’agit d’une image du Sauveur, qui, frappée par des 

Juifs, tam  copiosu m  em isit sa n g u in em , ut orientales e t occiden 

tales ecclesiae e x  eo  u bertim  acceperint, voir M a rtyro lo g iu m  
rom a n u m  scholiis historicis in stru ctum , Bruxelles, 1940, p. 506-507. 

L ’église d’Oviédo, en Espagne, était une des églises qui possédaient 

une cristallinam  a m pu la m  cu m  cru ore fu so  d e la tere illius 

im aginis, e tc .; cette relique était contenue avec d’autres dans une 

châsse. A u  X l le  siècle on racontait, en Espagne et dans toute 

l ’Europe, comment cette „  arche ” avait été fabriquée par les 

douze apôtres et apportée de Jérusalem, voir D. De Bruyne, L e  

plus a ncien  catalogue d es reliqu es d ’O viéd o , dans A n a lecta  Bollan- 
diana, 45, 1927, p. 93-96.



avan t la  com m ém ora ison  litu rg iq u e  d u  „  m ira cle  de 

B eyrou th  C ette co ïn c id en ce  d on n e  à pen ser q u e  la 

re liq u e  d e  B e ich en a u  n e  d eva it être autre ch ose q u e  du  

sang m ira cu le u x  ( 6 7 ) .  C e lu i de B eyrou th , o n  le  d ira  

p lus lo in , éta it con serv é  à C on stan tin op le .

2 ° L a  r e l iq u e  d e  F é c a m p .  O u vron s ic i  u n e  paren th èse  

p o u r  re v e n ir  u n  instan t en core  à Iperius. L e  sang 

con serv é  à B ruges, ex p liq u e -t-il doctem en t, est le  v ra i 

sang d u  C hrist, n o n  pas d u  sang m ira cu leu x , co m m e  

ce lu i de B ey rou th , m a is  le  sang q ue Joseph  d ’A r im a th ie  

et N ico d è m e  on t re cu e illi sur le  corps in a n im é  d u  

S auveu r. „  O n  m on tre  en core  u n e  p a rtie  d ’u n  sang tou t 

p a re il dans le  m on astère  d e  F éca m p  en  N o rm a n d ie  ”  

( 6 8 ).

L e  p résom p tu eu x  ch ron iq u eu r  ! V o ilà  b ie n  l ’ex em p le  

q u ’il n e  devait pas p ren d re  ! C ar le  S a in t-S an g de 

F éca m p  éta it a u trem en t cé lèb re , au  m o y e n  âge, q u e  

ce lu i de B ruges. P o u r  ce  d ern ier nou s devon s n ou s 

con ten ter  du  réc it  d ’Ip eriu s ; p o u r  le  S a in t-S an g de 

F éca m p  o n  d ispose de tou te u n e  série d e  tém oign ages. 

A ttestations q u i n ou s m etten t en  p résen ce  de d eu x  v e r 

sions, ra d ica lem en t d ifféren tes , d e  l ’o r ig in e  de cette  

re liq u e . L a  p re m iè re  —  q u ’o n  p eu t dater de 1 09 0 -11 08

—  ra con te  com m en t, lors de la  d éd ica ce  d e  l ’ég lise  de 

F éca m p  e n  9 9 0 , u n  p rêtre  n o m m é  Isaac, a va it vu , 

tandis q u ’i l  cé léb ra it  le  saint sa crifice , le  p a in  se 

ch a n g er e n  ch a ir  et le  v in  en  sang : vo ilà  le  sang q u i 

éta it con serv é ; la  secon de v ersion  c ircu la it  dé jà  en  1120. 

O n  y  re trou v a it  Isaac : c ’éta it le  n ev eu  d e  Joseph  

d ’A r im a th ie  à q u i ce lu i-c i  avait co n fié  le  sang re cu e illi 

du  corps in a n im é  d u  C ru cifié . C e sang éta it a rrivé  m ira 

cu leu sem en t à F écam p .

In u tile  de d ire  q u e  la  secon de version , in sp irée  si 

v is ib lem en t des cé lèb res  légen des de G la ston b u ry , a lla it

(67) A . Manser et K. Beyerle, op. cit., p. 371-372.

(68) M .G .H . SS., X X V , p.



b ie n  v ite  su pp la n ter la  prem ière . D an s u n e  thèse 

rem a rq u a b le , J .-F . L e m a r ig n ie r  a m is  cette  substitution  

en  ra p p ort a v e c  la  lu tte  des m oin es  de F éca m p  con tre  

l ’E g lise  de R o u e n  q u i in v oq u a it  son  a n tériorité  p ou r 

a ssu jettir cette  com m u n a u té  ( 6 9 ) . P e u  im p orte  q u ’il  y  

a it  eu  fra u d e  : l ’ ex em p le  de F éca m p  p erm et de saisir 

su r le  v i f  —  et m êm e  de dater —  u n  p h én om èn e  de 

„  transsubtancdation  ”  de Saint-Sang. L e  cas n ’est 

p rob a b lem en t pas u n iq u e .

3 ° L a  r e l iq u e  d e  B o u lo g n e -s u r -m e r . Si l ’o n  doit a jou ter 

fo i  a u x  „  trad ition s ”  de B ou logn e , la  re liq u e  q u i est 

con serv ée  e n  ce t en d ro it  aurait été e n v o y é e  p ar G o d e fro id  

de  B ou illon  et son  frè re  B au d ou in  à leu r  m ère , la 

b ien h eu reu se  Id e  de B ou logn e  ( 7 0 ) .  L e  3 ju in  1100, 

p o u r  les uns, le  2 4  ju in  1101 p o u r  les autres, o u  en core  

le  8 ju in  1 102 . N e  ch erch on s  pas à sav o ir  q u i a ra ison  : 

q u a n d  o n  s’ en q u ie rt des sources de cette trad ition , o n  

n e  trou v e  q u e  le ca n d id e  M a lb r a n cq  et u n  „  M a r ty 

ro lo g e  des fon d a tion s  de l ’E glise  ca th éd ra le  de B ou log n e ”  

co m p ilé  en  1 6 9 4 . C e n ’est pas l ’ex isten ce  d ’u n  texte, 

rép u té  daté d e  1 134 , a ffirm a n t q u e  G o d e fro id  et 

B a u d ou in  on t en r ich i de p lu sieu rs re liqu es ( p lu r im is  

r e l iq u iis )  l ’ ég lise  de S a in t-M a rie  de B ou logn e , c o n 

stru ite p a r  le u r  sainte m ère  ( 7 1 ) ,  n i u n e  cha rte  de 1247 

o ù  il est q u estion  de re liqu es q u i on t été en v oy ées  à

(69) J.-F. Lemarignier, E tude sur les p rivilèges d 'exem p tion  
e t  d e  juridiction  ecclésiastique des a bb a yes norm andes depuis les 

origin es ju sq u ’à 1 1 4 0 , dans A rc h iv es  de la F ran ce m onastique, 

X L V I, Paris, 1937, p. 191-201.

(70) D. Haigneré, N o tr e -D a m e  d e  Saint-Sang, Paris, 1862. 
L . Van Haecke, L e  p récieu x  sang, Bruges, 1900, 81, classe, il est 

vrai, cette relique dans la „  Catégorie des reliques du Sang pré

cieux mais dont on doute s’il est naturel ou miraculeux ” . A . Van  

der Heeren, L e  saint S an g à B ru ges, Saint-André, 1952, p. 25, n ’a 

pas ces scrupules; il s’appuie sur la brochure de J. Biguet, L a  reli 

q u e  du Saint-Sa ng d e B ou lo g n e-su r -m er , Saint-Omer,, 1914.

(71) Ce texte, qui n’a vraiment pas le style du X l le  siècle, est 

extrait de Leroy, H isto ire  d e  N o tre -D a m e  (de Boulogne), éd. de 

1681, preuves, p. 259.



Lens et à Boulogne par Godefroid de Bouillon  (7 2 ) , qui  
donneront quelque poids à ces „ trad itions ” de la fin  
du X V IIe  siècle. I l eu t été b ien étonnan t que Godefroid  
de Bouillon, qu i a sem é un  peu  partout de fabu leux 
souvenirs de son existence héroïque (7 3 ) , eu t oublié la 
cité de ses ancêtres. On n e prête qu ’aux  r iches et que 
n ’a-t-on prêté au  roi non-couronné de Jérusalem  ?

b) L a  S ain t e - C ro ix  d e  Jé r u sa le m . A ucu n  pèlerin  n ’a 
jam ais fourn i de renseignem ent d irect sur l ’ex istence 
d ’un e relique du Sain t-Sang à Jérusalem . Par contre 
les tém oignages les p lus précis abondent sur la  g lorieuse 
relique de la  cité sainte, la Croix du Sauveur. Le 
contraste est frappant. Jérusalem  a connu de nom breux  
sacs : chaque fo is la Sainte-C roix est soustra ite à la 
fu reur des ennem is du Christ. E n  614, par exem p le, les 
Perses en tren t par la brèche, incend ient les églises, pas

sen t la population au f il de l ’épée; les surv ivants sont 
am enés en  déportation : au m ilieu  d ’une longu e chaîne 
de captifs, le patriarche Zacharie réussit à em m ener la  
Sainte-Croix (7 4 ) . Le 15 ju ille t 1099, ce sont les 
chrétiens qu i ravagen t la v ille . I ls respectent les églises 
et fon t la chasse aux re liques, m ais ils n ’en  trouvent 
guère. F in a lem en t A rnou l de Choques, le  fu tu r patr i

arche latin , obtient des chrétiens de l ’endroit qu ’ils lu i  
m ontrent le  l ieu  où ils ont caché la Sain te- Croix. On 
parlait, à ce m om ent, de prendre A scalon. Or la troupe 
avait perdu son m ordant. La Croix est portée en tête 
de l ’arm ée; sa vue ran im e l ’en thousiasm e. D ésorm ais la

(72) S u r  ce tte  c h a rte  de 1247, im p r im ée d an s M iraeus-F oppens, 
Opera diplomatica, I , p. 204, v o ir  au jo u rd ’h u i  M . G astout, 
Béatrix de Brabant, D am e de Courtrai, L o uva in , 1943, p . 225-226 : 
Liste chronologique des lettres et actes relatifs à Béatrix de Bra
bant, n ” 1 2 .

(73 ) P a r  ex. le crocodile q u i penda it, au  X V Ie  siècle, au  
pala is de justice à Paris.

(74) S u r la  p rise de Jé ru sa lem  p a r  les P erses, v o ir les sources 
én u m érées p a r  H . L ec lercq  dans le  D iet, arch éol ■  ch rétien ne e t  de 
liturgie, V II , 2e p artie , col. 2346-i2348.



re lique prendra part à chaque expédition  m ilita ire  des 
croisés (7 5 ) .

La découverte d ’une prétendue Sain te-Lance à 
A n tioche ava it déjà m on tré le  parti que les chefs 
m ilita ires pouva ien t tirer de ces „ inven tions ” de re li

ques (7 6 ) . D ans ces conditions, si jam ais u n e  parcelle 
du Sain t-Sang avait été vra im en t découverte à Jérusa

lem , avec quel en thousiasm e les croisés ne l ’auraient-ils  
pas annoncé à toute la terre ?

M ais ils  n e  par lent que de la Sain te-Croix. La prise 
de Jérusa lem  est d ’a illeurs le  signal d ’u n  a ff lu x  de re li

ques de la Sain te-C roix en  O ccident (7 7 ) , jam ais du 
Saint-Sang (7 8 ) . U n  inven ta ire  récen t d ’A . F rolow  per

m et de su iv re ce flot d ’assez près (7 9 ) . M ais bornons- 
nous à préciser le  rôle que la F landre a joué dans cette 
pieuse invasion .

Robert de Jérusa lem  est censé avoir donné u n e par

ce lle  de la Sain te-Croix à l ’église Sain te-W alburge de 
F u m es (8 0 ) . Cette trad ition, attestée par u n e com m é- 
m oraison  litu rg ique précise, paraît recevable. Les F la 

m ands, assez nom breux à Jérusalem , ne m anqua ien t

(75) A . F ro low , La relique de la vraie Croix. R echerches sur 

le  développem en t d’ un culte, P a r is , 1961, n°s 258, 259, 285, 309 e t 
377 in d iq u en t tou tes les sources utiles.

(76) S. R u n c im an , T h e H o ly  L ance Found at A ntioch , dans 
An alecta  Bollandiana, 6 8 , 1950, p. 197-209.

(77) L e  D e  reliquiis Sanctae Crucis et D om ini Sepulcri 
Scaphusam allatis, dan s R .H .C ., Histor. occ-, V , p. 338, réc it réd igé 
a v a n t 1141, d onne de cu r ieu x  déta ils  d ’u n e  p a r t  su r la  religiosa 
aviditas des croisés, d ’au tre  p a r t  su r  le  m an q u e  d ’h o n n ê te té  des 
O rien tau x  e n  m a tiè re  de tra f ic  de re liques.

(78) V o ir  c ijdessus, p. 132, n . 59. J.-B . M a lou , D u cu lte du 
Saint Sang d e Jésus Christ, B ruges, 1851, p. 50, le  consta te déjà 
avec u n  ce rta in  em barras, m ais tro uve aussitô t les m eilleu res 
exp lications.

(79) A . F ro low , Im. relique de la vraie Croix. R echerches sur 

le  développem ent d'un culte, dans A rch ives de l’O rient chrétien, 
7, P a ris , 1961.

(80) C. C. e t F . V ., La re lique de la Sainte-Croix à Furnes, dans 
A .S.E .B ., 16, 1862-1863, p. 121. L e conse ille r P h . W ie lan t, i l 
est v ra i, a t tr ib u e  ce tte  tra n s la tio n  à T h ie r ry  d ’A lsace, v o ir  ci-des
sus p . 124.



pas de fa ire parven ir  à leurs am is et connaissances des 
fragm ents du précieux bois (8 1 ) . Le cas le  p lus typique 
est ce lu i de G u illaum e de M essines, patr iarche de Jéru

salem  de 1130 à 1145 : sain t Bernard le  rem ercie du 
m orceau de la Sain te Croix qu ’i l  lu i a en voyé (8 2 ) ; le 
patr iarche, qu i avait été erm ite à Fontaines-B lanches, 
aurait fa it parven ir un  autre fragm ent à ses anciens 
com pagnons de solitude (8 3 ) ;  à M essines on possédait  
éga lem en t un e im portante relique dont i l  est question, 
pour la prem ière fo is, dans u n  tex te  du X lI I e  sièc le : i l 
y  a de bonnes raisons de penser que c ’est G uillaum e qu i 
l ’a fa it  parven ir  en  F landre (8 4 ) .

T h ierry  d’A lsace, à son tour, avait rapporté p lusieurs 
parcelles de la Sainte-C roix en  F landre. I l en  avait  
donné une à G unfrid , prem ier abbé de C lairmarais 
(-f- 1149); c’est la célèbre croix de Sain t-O m er (85 ). On 

en  signale m e  autre à V alenciennes; le  com te l ’aurait  
légu ée à la chapelle N otre-D am e de la Chaussée (86).

P h ilippe d ’A lsace, qu i paraît avoir été u n  grand col-

(81) G u il lau m e de M essines é ta it, com m e son n o m  l ’ind ique, 
o r ig in a ire  d u  com té de F lan d re  (M esen , F l. occ-). Il  n ’en  fau t 
pas d av an tag e  p o u r  q u e  les h isto r iens b rugeo is m e tte n t u n  ra p 
p o rt en tre  sa p résence su r  le  trô n e  p a tr ia rca l e t la  légende de la 
T ran s la tio n . C. C arton , Essai sur l ’histoire du S. Sang, p. 58-59, 
av a it im p ru d em m en t m o n tré  ce tte  fausse p iste, avec réserve to u te
fois; L . V an  H aecke, L e  précieux sang à Bruges, B ruges, 1879, 
p. 54-55 (4a  éd., p. 9 5 ), s’y  p réc ip ite  tê te  baissée. L e  m a lh e u r  est 
q u e  G u il lau m e de M essines est m o r t av a n t 1145, c’est à d ire  av an t 
la  seconde croisade. A ussi long tem ps q u ’e lles son t en  vie, les 
légendes n e  cessent pas de se développer.

(82) L e ttre  175 de sa in t B ern ard , P. L ., 182, col. 336.
(83) P é ré g r in , H istoria Beatae M ariae de Fontanis Albis, dans 

L . D ach e ry , Spicilegium , X , P a ris , 1671, p. 367-391, e t dans 
Recueil des H istoriens de la France, X IV , p. 495.

(84) J. Y em au x , U n e relation du X I I l e  siècle sur l’ institution 
de la procession de M essines, dans A .S.E .B ., 60, 1910, p . 243-249 
(c fr  M onasticon belge, I I I ,  p. 218 ).

(85) H . D e L ap lane , L ’abbaye de Clairmarais, dans M ém . Soc. 
Ant- de la M orin ie, 11, 1861-1864, p. 55 e t 12, 1864-1868, p. 71.

( 8 6 ) L . Serbat, L ’église  N otre-D am e-la-G rande à Valenciennes, 
d an s R evue de l’A r t chrétien , 56, 1906, p. 249 ( la  re l iq u e  n ’est pas 
m en tio n n ée  dans A . F ro lo w ).



lectionneur de reliques (8 7 ) , récoltera de m êm e p lu

sieurs fragm en ts de la  Sainte-Croix. I l en  donne p lu 

sieurs à l ’abbaye de C lairvaux (88) e t d ’autres à la 
collég ia le Sain t-P ierre d ’A ire  : l ’une de ces dern ières 
venait de Jérusalem ; i l  avait reçu les autres du pape 
A lexandre II I  en  1178 et du pape U rba in  II I  en 1186 
(8 9 ) .

Bruges éta it-e lle dépourvue de parcelle de la Sain te- 
Croix, com m e on l ’a soutenu récem m ent (9 0 ) ? N u lle 

m en t. Le 25 m a i 1186, P h ilippe d’A lsace se f it  ouvrir,  
en présence du com te F lo ren t III de H o llande, les hu it  
châsses de Sain t-D onatien ; l ’u ne d ’e lle  con tenait les 
ossem ents de sain t Basile et un  fragm ent de la Sainte- 
Croix (9 1 ) . Cette parcelle éta it-e lle la seu le?  On 
notera que l ’une des deux chapelles supérieures de 
Saint-Basile, celle  où repose au jourd ’hu i la  relique du 

Saint-Sang, est à proprem ent parler la  „ chap elle  de la 
Sainte-Croix ” et n on  pas la  „ chapelle  du Sain t-Sang ” . 
D e quand date cette chap elle  ? C’est u n  prob lèm e qu’on  
exam inera dans la  seconde partie de ce travail.

D e  cet exposé on peu t reten ir que les prem iers com tes 
de F landre n ’on t pas ram ené de reliques du Sain t-Sang 
de Jérusalem , m ais p lusieurs parcelles de la Sainte- 
Croix. Le récit d ’Iperius est une com position hab ile  et 
qui paraît cohérente aussi longtem ps qu ’on n ’en  vérif ie

(87) W illelm i chronica Andrensis, dans M .G .H . SS., X X IV , 
p. 712.

( 8 8 ) A . F ro low , La relique de la vraie Croix, n os 382, 383, 511 
e t  6 8 6 . Sa fem m e M a th i ld e  de P o r tu g a l donna ég a lem en t u n e re l i 
q u e  de la  S a in te-C ro ix  à C la irvau x , ibidem, n° 402.

(89) M a lb ran cq , D e  M orinis et M orin orum  infulis, I I I ,  T o u r 
n a i, 1654, p. 310-313; c f r  A . Cl. B olard , Inven taire des reliques de 

la Collégia le de Saint-Pierre d’A ire , de 1590, dans Bull. Soc. Ant. 
M orinie, I , p. 118 (ces re liq u es on t échappé à A . F ro lo w ).

(90 )  A . V iaene, Z w eren  ten H eleghen  Bloede, dans Biekorf, 64, 
1963, p. 179.

(91) A cta  sanctorum, Ju in  I I I ,  p. 930-931; c fr  A . F ro low , La  

relique de la vraie Croix, n° 376. C ’est sans dou te la  re l iq u e  q u i 
est s ignalée vers 1300 dans l ’in v en ta ire  p u b lié  p a r W . H . Jam es 
W ea le  dans L e Beffroi, 4, 1872-1873, p. 199.



pas la chronologie. La „  trad ition ” qu ’e lle  reprend est 
in firm ée par le silence des sources contem poraines. On 
est surpris de l ’insistance du ch ron iqueur à m ettre en 
avant l ’abbé de Sain t-Bertin  et à lu i fa ire jouer un  rôle 
ignoré jusqu ’alors. I l est vrai que les successeurs de 
L ionnel sont in v ités à la  procession du 3 m a i et tien 

n en t à y  figu rer en bonne p lace. Peu t-être était-ce le 
but de l ’au teur du récit de la T ransla tion  du Sain t-Sang 
à Bruges de leu r  assurer cette préséance.

I I . L A  V E R IT A B L E  O R IG IN E  D E  L A  R E L IQ U E  D E  BRU G ES

A u  tem ps de l ’abbé Iperius, une relique du Sain t-Sang 
éta it conservée à Bruges en la chapelle Saint-Basile. 
E lle  y  était l ’objet d’un  cu lte assidu. On racontait qu ’e lle  
se liq uéfia it „ jadis ” tous les vendredis. D epu is quand 
s’y  trouva it-elle  ? au trem ent d it : quelle  est la véritab le 
orig ine de la  relique de Bruges ?

Pour écla ircir  ce prob lèm e, on exam inera successive

m en t r  l ’an tiqu ité du cu lte du Sain t-Sang à Bruges, 
2° l ’or ig ine constantinopo lita ine de toutes les reliques 
du Sain t-Sang. La question de la propriété de la  reli

que du Sain t-Sang nous en traînera dans u n  exam en 
archéologique de l ’ég lise Saint-Basile. L ’h isto ire des 
chapela ins de cette ég lise fourn ira, à son tour, de pré

c ieuses indications. On nous accuserait d ’esqu iver un  
aspect im portant du  prob lèm e, si nous n ’abordions pas 
la  question de la liquéfaction  périod ique de la  relique 
brugeoise. Ce phénom ène m et en lum ière de rôle des 
échev ins de Bruges dans la  d iffusion  du cu lte du Saint-  
Sang. On peut en dire au tant de l ’étude de la construc

tion  de la chapelle  de la Sainte-C roix. Pour term iner, 
on m ontrera com m ent cette présentation nou velle  de 
l ’h isto ire du Sain t-Sang de Bruges résoud une des 
én igm es que pose la form ation du cyc le légenda ire du 
Graal.



1 —  L e s  o r ig in e s d u  c u l t e  d u  S a in t - S a n g  à  B r u g e s. 
L ’h isto ire de la re lique, à partir des docum ents bru- 
geois, com m ence assez tard. In u ti le  d ’a lléguer la charte 
du com te P h ilippe d ’A lsace de 1187 (1 ) . On l ’a vu  : 
i l  n ’y  est pas question de Sain t-Sang. Le rapport de 
l ’un  à l ’au tre relève d ’u ne in terprétation abusive.

Le p lus ancien  tex te que les h istoriens pouva ient 
jad is produire datait de 1291. C’est l ’article 42  du règ le

m en t ou k e u re des p y n d e r s du Pont-Sain t-Jean fa isan t 
à ces m anoeuvres u n e ob ligation d ’assister à la proces

sion an n u elle  du 3 m a i ( 2 ) .

Tou t récem m ent, l ’A bbé A . Y iaene a eu  l ’heureuse 
surprise de trouver u n  tex te  sensib lem en t p lus ancien 
dans u ne enquête de 1270. V ers 1256 deux bourgeois 
de Bruges, Lam bert Brouts et Jacques Bart, in justemen t 
accusés devant la justice synodale de l ’évêque de Tour

nai, ava ien t offert de prêter serm ent purgatoire, avec 
d ix  co-jureurs, „ en  l ’église Sain t-B asile sur le sang de 
N otre-Seigneu r Jésus-Christ ”, ce qu i leur  fu t d ’a illeurs 
refusé. Le texte de cette enquête est im p rim é dans 

l ’I n v e n t a i r e  d e s ar c h iv e s d e  l a  V i l le  d e  B r u g e s , I, p. 229. 
U n e datation fau tive (L . G illiod ts-van  Severen  avait  
inséré tout le  dossier dans l ’année 1306) l ’avait dérobé 
aux h istoriens (3 ) .

Im portante est la  charte la tine du roi P h ilippe le  Bel 
de 1297. Le roi de F rance en  lu tte avec son vassal G ui  
de D am pierre avait entrepris, en  septem bre, la  conquête 
du com té de F landre. La v il le  de Bruges, estim an t toute 
résistance inu tile , décida de se soum ettre. Ses échevins 
rencontrèren t le  souverain  à Ingelm unster  et d iscutèrent 
avec lu i des conditions de redd ition de la v ille . Ils lu i

(1 )  V o ir ci-dessus p. 131.
(2 ) A . D uclos, Bruges• H istoire et souvenirs, p. 458 e t n . 11; 

le  te x te  est rep ro d u it dans J. C uvelier, Inventa ire analytique, p . 19.
(3 )  A . V iaene, Z w eren  ten  heleghen  Bloede. Oudste getuigenis  

van vererin g  der reliek  in de St. Baseliskerk te B rugge 1256, dans 
Biekorf, 64  (1963) p. 176-180.



dem andèrent notam m en t de ne pas toucher à la relique 
du „ précieux sang de N otre-Seigneur Jésus-Christ, qu i  
est conservé dans l ’église Sain t-Basile de Bruges, vers 
laquelle  ( a d  q u am , c.à.d. l ’ég lise , e c c le sia, et non  pas le 
Saint-Sang, p r e t io s i ss im u s sa n g u is ) u n e m u ltitu de de 
fidèles ont coûtum e d ’accourir dans u n  grand élan  de 
dévotion Le roi y  consen tit volontiers et s’engagea, 
pour lu i et ses successeurs, à n e  pas dép lacer la  relique 
et à protéger les chapelains de Sain t-Basile (4 ) .

A  en  croire les négociateurs d’Ingelm unster, la  cé lé

brité de la relique conservée à Sain t-Basile aurait été 
considérable pu isque les fou les accouraient vers ce 
sanctuaire, a d  q u a m  f i d e l iu m  m u l t i t u d o  d e v o t iss im e 
c o n f lu e re  c o n su e v i t . En  réalité la  dévotion au  Sain t- 
Sang de Bruges est enqore u n e  dévotion pu rem ent 
locale; e lle  s’est développée surtout au X lV e  siècle. On 
cherchera, p lus lo in , la ra ison de cette efflorescence.

L ’h istorien du Sa in t-Sang ne peut que regretter la 
perte des com ptes com m unaux antérieurs à 1280. C eux 
qui on t été conservés a ttesten t un e curieuse expansion  

du cu lte au début du X lV e  siècle. E n  1307 la  v il le  fa it  
exécu ter à ses frais, par l ’orfèvre Jean van  M aldeghem , 
u n e châsse recouverte de p laques d ’argent ciselé, pour la  
conserver. La châsse est exposée sous un  dais orné de 
draperies de cendal. D e grands travaux sont entrepris 
en  1311-1313 à l ’église Sain t-Basile, sur la  nature des

quels nous aurons à nous exp liquer p lus lo in . U n  ima

g ier  nom m é M artin  de Beeldem akere exécute p lusieurs 
travaux d ’ornem entation. I l liv re notam m ent deux 
fau teu ils destinés aux personnes qu i présenteront la 
re lique à l ’adoration, com m e c’est encore le  cas 
aujourd'hu i : M ae r t i n e  d e n  B e e ld e m ak e re , v an  i j  z e t e le n

(4 )  O rig in a l aux  A rch ives de la  v il le  de B ruges, voir  
L . G illiod ts-V an  Severen, Inven ta ire analytique des archives de la 

ville  de Bruges, I ,  p . 55 n° 55 (p u b lie  le  te x te ) ;  régestes dans 
J. C uvelier, Inven taire analytique, p. 49.



d ie  s t ae n  d o e r  m e n  o n s h e re n  b lo e d  t o o gh t , x x j  lb (5 ).

E n fin  c ’est du 1er ju in  1310 que date la bu lle  L ic e t  is 
du pape C lém ent V , dont i l  a déjà été question  (6 ) . Les 
com ptes de la v il le  conserven t la trace des négociations 
avec la  cour d ’A v ign on  qu i aboutissent à l ’oqtroi de ce 
pr iv ilège (7 ) . I ls tém o ignen t de l ’ardeur que m irent les 
échev ins de Bruges à le  répandre dans tout le  com té. U n  
m essager spécia l d istribua tren te-neu f cop ies de la bu lle 
au x principales v il les de F landre (8 ) .

Cette propagande porte ses fru its. A  l ’aube du X lV e 
siècle, la renom m ée de la relique n e dépasse pas le pays 
de Bruges. I l n ’est que de parcourir  les listes de pèlerina

ges de l ’époque : jam ais u n  juge, jam ais un  banc d’éche- 
vin s n ’enverra un  condam m é au Sain t-Sang de Bruges; 
on n e  connaît que ce lu i de Boxtel ou de W ilsn ack  (9) . 
Soixante-d ix ans p lus tard, Iperius a lu  la  bu lle  de 
C lém ent Y  ; dans sa ch ron ique il consacre tout un  para

graphe au récit de la  T ransla tion . Les chano ines de 
W atten  refont l ’inscr ip tion  au-dessus de la  tom be de 
T h ier ry  d’A lsace; de tous les titres de glo ire du com te 
ils  n e re tien n en t que ce lu i-c i : q u i  q u at u o r  v ic ib u s 
T e r r  a m  san c t am  v is i t av i t  e t  in d e  re g re d ie n s S an g u in e m  
D o m in i  N o s t r i  Je s u  C h r is t i  d e t u l i t  e t  v i l l ae  B r u g e nsi 
t r ad id i t  (1 0 ) . E n  1388, lorsque l ’évêque d ’A ncône, 
G uillaum e délia V igna, adm in istrateur des diocèses de 
Cam brai et de Tourna i, v ien t procéder au  changem en t 
de reliquaire, i l  est non  seu lem en t accom pagné de son

(5 ) L . G illiod ts-V an Severen, Ce qu e nous apprennent nos 
com ptes sur la procession du Saint-Sang à Bruges, dans La Flandre, 
9 (1878) p. 149-166.

(6 ) V o ir  ci-dessuis, p. 121.
(7 ) L . G ill iod ts-V an  Severen , Inventaire analytique, I , p. 303 

(en  n o te ) .
( 8 ) A . D uclos, L es M atines Brugeoises, dans A .S.E .B ., 32 (1881

1882) p. 157-158.
(9 )  E . V an  C au w enb erg h , L es pèlerinages expiatoires et 

judiciaires dans le  droit com m unal de la Belgique au m oyen  âge, 
L ouva in , 1922, p . 139 e t 143.

(10) V o ir  ci-dessus p. 112.



auxilia ire, l ’évêque de L inda, m a is de l ’évêque de 
T érouanne, Jean Tabari. La renom m ée de la relique 
gagne du terra in  (1 1 ) . A van t la f in  du siècle e lle  a 
pénétré en  M orin ie.

C om m ent exp liquer cette tard ive d iffusion  ? T ou t 
sim p lem ent parce que la relique est p lus récen te qu’on  
n e l ’adm etta it ju squ ’ici. Ce n ’est pas T h ierry  d ’A l sace 
qui l ’a apportée. Quand est-e lle venu e à Bruges ? 
A  présent nous pouvons répondre : entre 1187 et 1256, 
après la charte de Ph ilippe d ’A lsace et avan t l ’incu lp a

tion des deux bourgeois Lam bert Brouts et Jacques Bart.  
P eut-on  préciser davantage ? Oui. D an s le  paragraphe 
su ivan t nous m ontrerons que le  Sain t-Sang est arr ivé à 
Bruges après la quatr ièm e croisade.

2  —  L e  S ain t - S an g  à  C o n st an t in o p le . Que la  prem ière 
m ention  du Sain t-Sang à Bruges ne soit pas antérieure  
à 1256 n ’étonnera que ceux qu i n ’au raient pas su iv i 
notre dém onstration. A ucu n  voyageur, aucun  croisé n’a 
jam ais signalé la présence d ’u n e portion du Sain t-Sang 
à Jérusalem . Par contre, les descriptions qu i nous sont 

restées de C onstantinop le localisen t de nom breuses 
reliques de la Passion dans la v il le  im péria le . A  partir  
du X l le  siècle e lles m en tionn en t fréquem m ent le 
„ véritab le sang ” du Christ. A  cette  époque i l  était  
conservé dans u ne chapelle du pala is du Bucoléon (12 ) .

N ou s avons, il est vrai, des m en tions p lus anciennes 
du ,, sang du Christ ” m ais il est d iff ic ile  de savoir si 
ces reliques sont de m êm e orig ine que celles du Buco

léon. Car, en  975, l ’em pereur Jean Tz im iscès décou

vra it à Gabala, petit port de Syr ie  au  nord de Beyrouth ,

(11 ) M iraeus-Foppens, Opera diplomatica, I I ,  p. 1029, e t p lus 
lo in , dans ce t a r tic le , p. 170. L es personnages so nt g én é ra lem en t 
m a l iden tifiés, ou  re s te n t sans id en tif ica tio n  com me l ’évêque 
Lindinensis; U . B erlière , Les évêques auxiliaires de Cambrai et de 
Tournai, B ruges, 1905, p. 123-124, donne à le u r  su je t tou tes les 
réfé ren ces désirab les.

(12) I l  y  en  ava it aussi au  m on astère  du  P an to k ra tor.



ou com m e on d isait alors, de Beryt, toutes sortes de 
reliques du Christ, notam m ent la fam euse icône qui, 
disait-on, ava it saigné sous les coups que lu i porta it u n  
ju if. Cette icône avait été p lacée dans l ’église du Sauveur 
à la C halcée et e lle  „ han ta it l ’im agination  du peup le ” 
(1 3 ) .

Le sang enclos dans la croix pectorale de l ’abbé 
H ilar ion  Tzir ithon , au jourd ’hu i à R eichenau, pourra it  
être du sang m iracu leux de Beyrouth  (1 4 ) . On a, 
avons-nous vu, les m eilleures raisons de le  penser. 
Lorsque la tradition de l ’abbaye de Cappenberg énumère 
les reliques contenues dans la croix d ’or de l ’im péra

tr ice Irène, fem m e de Jean II C om nène (1 1 18 -114 3 ), 
on peu t penser que la relique du „ sang natu rel qu i a 
coulé du corps du Christ ” a la m êm e orig ine que les 
„ larm es sorties du coeur de M arie ” et la „ fleu r  que 
M ar ie  tena it à la m a in  au  m om en t de l ’A nnoncia tion  ” :

(13) G . S ch lum berg er, L ’épopée byzantin e à la fin  du dixièm e 

siècle^ P a ris , 1925, p. 261-262; J. E berso lt, Sanctuaire de Byzance.
R echerches sur les anciens trésors des églises de Constantinople, 
P aris , 1921, p . 20-21. L e  C h r is t de B ey ro u th  n ’é ta it  pas la  seule 
icône de B yzance q u i av a it sa igné : i l  y  en  avaiti u n e  a u tre  à 
l ’ég lise de la  Sa in te-Soph ie (J . E berso lt, op. cit., p. 6 -7 ). A u 
M o n t A thos, au  m o n astè re  d ’Iv irô n , se tro u v e  la  cé lèbre im age 
d e  N .-D . P o rta ïtissa , p o p u la ire  su rto u t en  R ussie sous le  n om  de 
N .-D . Ive rska ïa  : e lle  aussi a v a it sa igné sous le  sab re d ’u n  fonc
t io n n a ire  iconoclaste (G . Sch lu m b erger, op. cit., p. 380 ). —  I l  est 
in té re ssan t de n o te r  ic i q u e P h i l ip p e  le  N oble, comte de N am u r, 
av a it donné en  1204 à l ’abbaye de F lo re ffe  u n  f rag me n t de la 
v ra ie  C ro ix , reçu  de C onstan tinop le, leque l d isti l la  des gouttes 
d e  sang  le  jo u r  de la  fê te  d e  l ’In v en tio n  de la  S a in te  C ro ix ; ce 
m irac le  se ren o u v e la  le  3 octobre 1254. L a  re l iq u e  av a it été 
p lacée dans u n  re l iq u a ire , au jo u rd ’h u i au  M usée d u  L ouvre, qu i 
p o rte  ce tte  in sc r ip tion  : H E C  +  : C R U X  Q U E  V O L U X IT  N O B IS : 
B IS : S A N G U IN E  F L U X IT .

Q U A M  SCIO  : Q U O D  T IN X IT  : C R IS T I : CRU O R : A C : 
B E N E D IX IT , A . F ro low , La vraie C roix> n° 454; F . C ourtoy , 
L es reliques de la Passion dans le  com té de N am ur au X l l l e  
siècle, dan s Etudes sur l’histoire du Pays M osan au M o y en  A g e  

(M élan ges F élix  Rousseau), B ruxelles, 1958, p. 186-187.
(14) V o ir ci-dessus, p. 135.



y  voir du sang m iracu leux est faire preuve de beaucoup 
d’indu lgence (1 5 ) .

Les em pereurs de C onstantinop le s’enorgueill issen t 
de posséder les reliques insignes de la Passion : un  
fragm ent de la Croix, l ’éponge, la lanqe, le  roseau, le 
suaire, etc. I ls les conservent au palais du Bucoléon, 
dans une chapelle particu lière : la V ierge du Phare, 
T h e o t o k o s t o u  P h ar o u (1 6 ) .

A  partir du X l le  siècle le catalogue de ces reliques 
m entionne, de p lus, le sang du Sauveur. P o in ta n t le 
petit écrit de propagande connu  sous le  nom  de „ lettre  
de l ’em pereur A lex is C om nène au com te Robert de 
F landre ” et qu i date des années 1088-1099 ne fa isait  
pas encore m en tion  du p récieux sang. F au t-il rappeler  
l ’argum ent de cet e x e r c i t a t o r iu m , de cette „ in v ita tion 
à la croisade ” ? Le basileus, m enacé par les Tu rcs et 
les Petchenègues, supp lie les chrétiens d ’O ccident de 
ven ir  à son aide. S ’ils ne veu len t r ien fa ire pour m ettre  
u n  term e aux  v io lences, au x  sacrilèges, aux  od ieuses 
obscénités de ces ennem is de la foi, qu ’ils v ien n ent au 
m oins prendre leur part des r ichesses et des reliques de 
la  v ille  im péria le. L ’au teu r de la lettre fa it d ire  par  
A lex is aux F lam ands : „ I l vaut m ieux que vous pos
séd iez C onstantinop le p lu tôt que les païens, car q’est 
dans cette v il le  que sont conservées les très précieuses 
reliques du Seigneur ” , D ans l ’énum ération qu i su it, il  
n ’est pas question du Sain t-Sang (1 7 ) .

Le prem ier docum ent qu i le  m en tion ne est le  „ Cata-

(15) Vita Godefridi, éd. A cta  sanctorumk Ja n v ie r  I , p. 844, ou 
M .G .H . SS., X I I , p. 529; c f r  H . G ru n d m an n , D er  Cappenberger 

Barbarossakopf, C o logne-G ratz, 1959, p. 13.
(16) J. E berso lt, Sanctuaires de B yzance, p. 23 sv.; A- G rab a r, 

M artyrium . R echerches sur le  cu lte des reliques et l’art chrétien  

antique. I , P a ris , 1946, p. 565.
(17) H . H ag en m ey er, D ie K reuzzugsbriefe aus dem  Jahren 

1088-1100. E ine Q uellensam m lung zur G eschichte des ersten  
K reuzzu ges, Inn sb ruck , 1901, e t P . R ian t, Exuviae sacrae Constan- 
tinopolitanae. P o u r  la  date , v o ir  C. V er lin d en , Robert 1er  le 

Frison, com te de Flandre, A nvers, 1935, p. 160-164.



logue du B ritish M useum  On nom m e ainsi une 
description des r ichesses du Bucoléon la issée par un  
voyageu r an on ym e. E lle  daterait d’environ 1150 : ce 
qui est re la tivem en t tard (1 8 ) . A  partir de cette 
époque, et m êm e après la  quatr ièm e croisade, tous les 
docum ents de ce genre font m en tion  du précieux sang. 
On ignore absolum ent l ’or ig ine de cette relique constan- 
tinopolita ine.

La prise de C onstantinop le par les Croisés, le  17 ju il
le t 1203, est le  prélude au sac de la  v il le  en 1204 et au 
p illage des églises par les ch rétiens latins. Ces évén e

m en ts provoquent u n  nou vel a ff lu x  de reliques en 
O ccident. Le com te P. R iant s’en  est fa it  l ’h istorien 
dans les deux volum es de ses E x u v ia e  sac r ae  C o n st an - 
t in o p o l i t an ae (G enève, 1877-1878) (1 9 ) . La liste  des 
reliques qu ’il a étab lie peu t être com plétée, particu

lièrem en t en  ce qu i concerne le  Sain t-Sang. Quand on  
l ’aura parcourue, i l  faudra b ien  se rendre à l ’év idence : 
la  re lique vénérée en l ’église Sain t-Basile a toutes les 
chances d ’y  être arrivée en tre 1204 et 1256.

Le prem ier qu i p illa  les reliquaires im pér iaux est le 
doge vén it ien  D andolo, princ ipal responsable de l ’at

ten ta t de 1204. C’est lu i qu i f it  parven ir à V en ise 
l ’am poule de Sain t-Sang conservée dans la basilique de 
Saint-M arc (2 0 ) .

En  1205 Lam bert de N oyon , chapela in  de l ’em pereur 
Baudouin  de C onstantinop le, envo ie à l ’abbaye de 
Saint-Jean-des-V ignes à Soissons p lusieurs reliques de

(18) P . B ian t, Exuviae sacrae, I I ,  p. 211- V o ir  éga lem en t le 
ca ta lo gu e  d ’A n d ré  de N ovgorod (vers 1200), ibidem, I I ,  223.

(19) L ’ouv rage, déjà cité, d ’A . F ro low , La vraie Croix, en  
ren o u v e lle  trè s  souven t la  b ib liog rap h ie . N o tons encore que 
F . d e  M e ly  a  donné, à P a r is  e n  1904, u n  tro is ièm e vo lum e au  
Exuviae sacrae; le  co n tenu  de ce tro is ièm e v o lu m e av a it dé jà p a ru  
dans la  R evue de l’A rt chrétien.

(20) A cta  sanctorum , M ars  I I ,  col. 101; P . R ian t, Exuviae, I I , 
p. 150, 262, 265, 267, 270 e t 273.



la Passion, notam m en t un  v as au r e u m  ro t o n d u m  in  q u o 
r e p o si t u m  e st  d e  san g u in e  C h r is t i (2 1 ) .

La m êm e année, M ar tin , abbé de Pair is en  A lsace, 
dépose le  24  ju in  sur le  m a ître-au tel de son église des 
reliques provenant du m onastère du Pantocrator; dans 
le  nom bre figu rait u ne re lique du Sain t-Sang. G unther, 
m oine de Pair is, a laissé une rela tion célèbre de la 
translation (2 2 ) . Tou jours de la m êm e année date la 
translation  de p lusieurs reliques du Seigneur, parmi les

quelles u ne relique du Sain t-Sang à la  cathédrale 
d’H alberstadt en  A llem agn e (2 3 ) . La célèbre T ab le 
d’A rtaud, m o ine de C lairvaux, contenait aussi du sang 
du Christ. L ’ancien  chevalier  du T em p le, devenu  cister

cien , tenait cette relique du com te Louis de Blois, m ort à 
la  bataille  d ’A ndr inop le le  25 avril 1205 (2 4 ) .

D eu x  chartes de P h ilippe le  N ob le, m arqu is de 
N am ur, d ’octobre et de décem bre 1207, font m en tion 
des reliques que le  prince a données à sa collégia le  de 
Saint-A ubain , notam m en t un  fragm ent de la vraie 
Croix et un  autre de la Sain te-Couronne. Ces reliques 

lu i ont été envoyées par son frère, H en r i de F landre 
(2 5 ) . Ph ilippe y  ajouta une am poule du Sain t-Sang

(21) P. R ian t, Exuviae sacrae, I I ,  p. 61 n° 7; A . F ro low , La 

vraie Croix, n° 455.
(22) G u n th e r  de P a ir is , Historia Constantinopolitanae seu de 

expugnatione urbis Constantinopolitanae, éd. ( incom p lè te) dans 
M ig n e , P . L ., C C X II, col. 22 —  255; trad , a l le m a n d e: G u n th e r  
von  P a ir is , D ie G eschichte der Eroberung von Konstantinopel 
ü b erse tz t von E. A ssem an, C o logne-G ratz, 1956 (v o ir Cïteaux in 
den Nederlanden, 9, 1958, p. 77 ); P . R ian t, Exuviae sacrae, I I , 
p. 121 (c fr  I , p. L X X X V , n . 4 ) ;  A . F ro low , La vraie Croix, n° 457. 
L e  S a in t-S an g  de P a ir is  a  „  bo u illon n é ” p lusieu rs fo is au  cours du 
X V I Ie  siècle, n o tam m en t le  21 m ars 1655 : L . P f leg er, Hostien 
w under und H eiligblutkapellen  in Eisass, dans A rchiv  fü r Elsäs- 
sische K irchengeschichte, 8 , (19 3 3 ), p. 461-463.

(23) P- R ian t, Exuviae sacrae, I , p. 20-21 et I I ,  p. 83, 113 e t 
117; A . F ro low , La vraie croix , n° 459.

(24) A . F ro low , La vraie Croix, n° 464.
(25) P . R ian t, Exuviae sacrae, I I ,  p. 79-81; M . W a lra e t, A ctes  

de Philippe 1er dit le N oble , com te et marquis de N am ur, 
B ruxelles, 1949, n° 10 e t  13. A . F ro low , La vraie Croix, n° 470;



qu ’i l  avait reçue en  1205 de N ive lon  de C hérizy, évêque 
de Soissons (2 6 ) . On reviendra p lus lo in  sur cette 
donation.

S im on, p r io r  C o n st an t in o p o l i t an u s, donne à l ’abbaye 
de Sain t-M artin  de Tournai p r e t io s iss im as r e l iq u ias  d e 
san g u in e  D o m in i , d e  c ru c e  D o m in i  c u m  a l i i s  m u l t is. 
A u ssi est-il inscr it au  14 novem bre dans l ’ob ituaire de la 
m aison  (2 7 ) . La donation n ’est pas datée, m a is il faut 
vra isem b lab lem ent id en tifier  le „ prieur de C onstan

tinop le  ” avec ce S im on  de Beaum ont, clerc de l ’em pe

reur H en r i 1er, qu i donna un  fragm ent de la Sain te- 
Croix provenan t du Bucoléon à la collégia le  N otre-Dam e 
de Courtrai en  1207 (2 8 ) .

Le m o ine Thom as de W alcourt ram ène à L iessies, en 
1208, p u l c h e r im u m  san c t u ar i u m  d e  p re c io siss im o 
S an g u in e  Je s u  C h r i st i  in  v asc u lo  c r y st a l l i n o qu ’il a reçu  
de l ’em pereur H en r i 1er (2 9 ) .

En  1209 Bernard de M oreu il donne à l ’abbaye de 
Sélincou rt en P icard ie quelques gouttes du sang du 
Christ m êlées à de l ’eau et conservées dans un e am poule 
en  form e de larm e. C’est la célèbre „ Sain te Larm e ” de 
Sélincourt, toujours vénérée dans le  d iocèse d ’A m iens

(3 0 ) .

F. C ourtoy , L es reliques de la Passion dans le  com té de Namur, 
p. 181-86.

(26) M iraeus-F oppens, O pera diplomatica, I I I ,  369. L ’o rig in a l 
de ce t ac te  est re n tré  récem m en t au x  A rch ives de l ’E ta t  à N am u r, 
v o ir  F . C ou rtoy , L es reliques d e la Passion dans le com té de 

N am ur, p . 182; le  m êm e tra v a i l , re m arq u ab le m en t docum enté, 
ap p ren d  qu e  la  re l iq u e  du  Sain t-Sang  de N a m u r  n ’ex is te  p lus.

(27) U . B erliè re , N écrologe de l ’abbaye de Saint-M artin de 

Tournai, dans D ocum ents inédits pour servir à l’ histoire ecclésias
tique de la B elgique, I , M aredsous, 1834, p. 234.

(28) P . R ian t, Exuviae sacrae, I I ,  p. 78; m êm e te x te  dans 
Ch. M u sse ly  e t E . M o lito r, Cartulaire de N otre-D am e à Courtrai, 
G and , 1880, p . 33 n° 29; c fr  A . F ro low , La vraie Croix , n° 474.

(29) M iraeus-Foppens, O pera diplomatica, I I I ,  p . 374; P . R ian t, 
E xuviae sacrae, I I ,  p. 96 ,n° 36; A . F ro low , L a vraie Croix, n° 479; 
F . C ourtoy , L e  reliques de la Passion, p. 188-189.

(30) H . P e lt ie r , H istoire religieuse de la Picardie des origines 

aux Croisades, A m iens, 1961, p. 133.



La relique du Sain t-Sang que G u illaum e de 
V illehardu in , p rince d’A chaïe, donna le  30 septem bre 
1224 à l ’abbaye de Sain t-R em i de R eim s avait été 
trouvée in  t h e sau ro  d o m in i  im p e rat o r is  C o n st an t in o p o - 
l i t an i  (3 1 ) . Le 29 ju in  1239, W ar in , archevêque de 
Thessa lon ique, donnait à l ’abbaye d’A nch in  des reliques 
constantinopolita ines, notam m en t d e  R e d e m p t o r is n o st r i 
san g u in e  p re c io so (3 2 ) .

En fin , l ’em pereur Baudouin II, aux abois, céda au roi 
de France, sain t Louis, en  ju in  1247, tout un  lot de 
reliques du Seigneur parm i lesquelles du sang du 
Christ (3 3 ) . C’est, vra isem blab lem en t, le  dern ier envoi 
de sang constantinopo lita in  en Occident. Cependant, 
après le  rétab lissem ent de l ’em pire byzan tin , on con ti

nua it à m ontrer à C onstantinop le le  „ vra i sang du 
Christ ”, D ’abord p lacé à l ’église de Sain t-Georges-des- 
M anganes, i l  ém igra, dans la prem ière m o itié du 
X V e siècle, à l ’église Sain t-Jean-de-Pétra (3 4 ) .

La liste qu ’on v ien t de dresser est trop éloquen te pour  
qu’on n ’y  ajoute pas le  Sain t-Sang de Bruges. Com m ent  

parvin t-il en  F landre ? On n e le  saura peut-être jam ais 
avec certitude, m ais on peut envisager p lusieurs 
hypothèses, si voisines qu ’on a l ’im pression de ne plus 
être très é lo igné de la  vérité.

3. —  B r u g e s e t  C o n st an t in o p le . Les com tes de F lan 

dre de la M aison d ’A lsace ont été littéra lem en t envoûtés 
par l ’Orient, jusqu ’au  jour où un  fils  de M arguerit e 
d’A lsace, Baudouin  IX , m onta sur le  trône de Byzance.

(31) P . R ian t, Exuviae sacrae, I I ,  p. 59, n° 113.
(3Z) P . R ian t, E xu viae sacrae, p. 124, n° 67 ; c f r  E. A . E sca llier, 

L ’abbaye d’Anchin , L il le , 1852, p. 155. L e m êm e W a r in  ava it 
déjà donné en  1216 à l ’abb ay e  d e  P h a lem p in , u n e  dent de sa in t 
Jea n  B aptiste , J. B uzelin , A nnales Gallo-Flandriae, D oua i, 1624, 
p. 270.

(33) P . R ian t, Exuviae; I I ,  p. 133-135; A . F ro lo w ; La vraie 

Croix, n° 530; S. R u nc im an , A  H istory o f the Crusades, I I I ,  
C am bridge, 1955, p. 263.

(34) J. E berso lt, Sanctuaires de Byzance, p. 115-118 e t  131-132'.



Le prem ier em pereur latin  de C onstantinop le restait 
com te de F landre et de H a inau t. C’est dans nos contrées 
qu’il recruta u n e partie de son personnel. Baudouin 1er 
s’en tou re de F lam ands et d’H en n uyers : T h ier ry  de 
Loos est son sénéchal, Conon de B éthune son cham bellan , 
H ugues de Sain t-Pol qu i sera rem placé par T h ier ry  de 
Term onde, son connétab le, H ugu es de Sain t-G hisla in , 
trésorier du palais. Parm i ses clercs les textes m en tion 

n en t le  H en n u yer  S im on de Beaum ont, D an ie l 
d ’Ecausinnes et en fin  G autier de Courtrai, chancelier  
de Baudouin .

Q uand on s ’in terroge sur la personne qu i aurait pu 
apporter le  Sain t-Sang en F landre, c ’est à G au tier de 
Courtrai que l'on com m ence par penser (3 5 ) . L ’ancien  
p ro t o n o t ar iu s F lan d r i a e éta it rentré en F landre en 1211. 
I l se m it au service du régen t de F landre, P h ilippe de 
N am u r, et, après la m ort de celu i-ci, i l passa au  service 
de la  com tesse Jeanne de C onstantinople. L u i aussi 
ava it ram ené des reliques d ’O utre-mer, car la collégia le 
Saint-P ierre de L ille  reçut de lu i un  fragm ent de la 

vra ie croix toujours présente dans cette v il le  (3 6 ). 
Q u’i l  a it éga lem en t ram ené du Sain t-Sang et que celu i-c i  
repose à présent à Bruges ne devrait étonner personne. 
M ais ce n ’est là qu ’une hypothèse.

U n e  autre se présente aussitôt, p lus séduisante. 
G autier de Courtrai, on v ien t de le  dire, retour de 
R om anie, s’é ta it m is au serv ice du m arquis Ph ilippe, 
régen t de F landre. Ce frère de Baudouin  IX  ava it été le 
„ gard ien  ” ( c u st o s) des com tés de F landre et de H a inau t 
avan t de les gouverner, de 1206 à 12 11, au  nom  de sa 
n ièce, la com tesse Jeanne.

(35 ) U n e  b onne notice su r  G au tie r  dans E . I . S trub be, Egidius 

van Breedene, grafelijk ambtenaar, B ruges, 1942, p. 44-45.
(36 ) P . R ian t, Exuviae sacrae, I I ,  p. 8-9; A . F ro low , La vraie 

Croix, n" 486 (ce t in v en ta ire  n e  m en tio n n e  pas la  b ro ch u re  de 
M g r  D ehaisnes, La relique de la vraie C roix conservée  à l ’église 
Saint-Étienne, L il le , 1892, e t E- H au tco eu r, H istoire de l’église  

collég ia le  d e Saint-Pierre de L ille, I , L il le , 1896, p. 434-435).



C’est ce prince, doué d ’a illeurs d ’assez v ive p iété, qu i 
obtin t de N ive lon  de C hérizy, évêque de Soissons et 
archevêque de Thessa lon ique, u n e  re lique du Sain t-Sang 
pour la collégia le de Sain t-A ubain . C ’est ad  p e t i t io n e m 
p r in c ip i s i l lu s t r i s  P h i l i p p i  m arc h io n is N am u r c e n si s, que 
l ’évêque se m ontra si généreux (3 7 ) . I l y  a peu  de 
chances que P h ilippe dut supp lier longtem ps. A près le 
désastre d ’A ndr inop le (15 avril 1205) l ’archevêque de 
Thessa lon ique fu t envoyé d ’urgence en  France pour y 
chercher de l ’a ide et des renforts. On sait qu ’i l  am ena 
tout u n  lo t de reliques, des joyaux et des tissus précieux 
pour récom penser, ou p lu tôt pour encourager les bonnes 
volontés (3 8 ) . Le régent de F landre et de H a inau t 
pouvait beaucoup pour lu i. I l pouva it engager de nom 

breux vassaux à se porter au  secours des Latins de 
Constantinop le. On espérait m êm e qu ’i l  se m ettra it à 
leur tête. M ais, m a lgré les objurgations du pape et de 
le v êq u e  de Soissons, P h ilipp e ne bougea pas (3 9 ) .

Pourquoi ne serait-ce pas une partie de la relique de 
N am u r que P h ilippe le  N ob le aurait fa it porter à 
Bruges ? La donna-t-il à ses n ièces ? la p laça-t-il lu i-  
m êm e à Sain t-Basile ? N ous ne le saurons sans doute 
jam ais. M ais toutes ces hypothèses peuvent et doivent  
être envisagées. D ’au tant p lus que les deux filles de 
l ’in for tuné Baudouin  IX  furent réellem en t en  posses

sion de reliques du Sain t-Sang. En ce qui concerne 
M arguerite de C onstantinople nous en  avons la certitude, 
car cette com tesse légua, en m a i 1278, à l ’abbaye de

(37) M iraeus-F oppens, Opera diplomatica, I I I ,  p. 369. O n se 
rap p e lle ra  q u e le  p révô t de S a in t-A ub am  n ’é ta i t  a u tre  que le 
cé lèb re  G is leb e rt de M ons, ch ance lie r d e  H a in n a u t et  p ro b ab lem en t 
aussi de N am u r; v o ir  M . W a lra e t, A ctes  de P hilippe 1er, dit le 

N oble, com te et marquis de N am ur, p. 87-88.
(38) A . F ro low , La vraie Croix, n ” 462, c i ta n t le  D e  Terra

I herosolim itana de l 'A n o n y m e de Soissons; c f r  J. E b erso lt 
Sanctuaires de Byzance, p. 123; J. L ongnon, L 'em pire latin de 

Constantinople et la principauté de M orée, P a ris , 1949, p. 81.
(39) F. C ourtoy , L es reliques de la Passion, p. 184.



Flirtes, qu ’e lle  avait fondée, sa chapelle et ses reliquaires, 
notam m en t „ la couronne atout la croisète d ’or ù  i l a 
dou sanc N ostre S igneur  et de la vraie crois k i sauva ”  
(4 0 ) .

I l sem ble donc b ien  acquis que l ’in troduction du 
Sain t-Sang en  F landre n ’est pas an térieure à l ’établisse

m en t de l ’em p ire la tin  de C onstantinople (4 1 ) . La 
re lique de Bruges doit avoir une or ig ine fort sem blab le 
à ce lle  de F lines ou de N am ur. Si dans la su ite e lle  a 
supp lanté celles-ci, c’est en défin itive parce que la v ille  
de Bruges, devenue le  propriétaire, l ’associa à toutes ses 
fortunes bonnes et m auvaises et la sertit com m e un 
joyau  dans sa propre couronne.

4. —  L e  p r o p r i é t a i r e  d e  l a  re l iq u e  d u  S ain t - S a n g . La 
re lique du Sain t-Sang serait donc arr ivée à Bruges, ou 
du m oins en  F landre, peu après la prise de C onstan

tinop le, sans doute pendant la régence de P h ilippe de 
N am u r (1 2 0 6 -1 2 1 2 ). M ais qu i l ’a déposée à Saint- 
B asile ? qu i peut en  être considéré com m e le  pro

pr iéta ire ?

Pou r ébaucher u ne réponse, nous ne d isposons que de 
deux jalons : 1° depuis son arr ivée à Bruges la relique a 
constam m ent reposé en l ’ég lise Sain t-Basile; encore ceci 
n ’est certa in  qu ’à partir de 1256; 2° e lle  s’y  trouve sous 
la  garde des quatre chapelains institués par T h ierry  
d’A lsace. I l faudra donc s’arrêter quelques instants à 
l ’h isto ire de l ’éd if ice et à ce lle  de l ’institu tion.

a ) L ’é g l i se  S ain t - B asi le . —  Tout le  m onde connaît ce 
curieux éd ifice, enchevêtrem ent de chapelles, d ’escaliers

(40 ) E . H au tco eu r, Cartulaire de l’abbaye de Flines, I , L ille , 
1873, p. 222, n° 201; c f r  E. H au tco eu r, H istoire de l ’abbaye de 

Flines, L il le , 1909, p. 72; A . F ro low , La vraie Croix, n° 578.
(41 ) S ’i l  est v ra i, com m e A . D uclos l ’a f f i rm e  à p lus ieu rs reprises 

(B ruges. H istoire et souvenirs, p. 456 e t  4 5 7 ), que le  re l iq u a ire  de 
1388 re n fe rm e  la  f io le p r im itiv e , u n  ex am en  archéo log ique de 
ce lle-c i p o u rra i t  fo u rn ir  des lu m iè res  su r la  p ro venan ce de la  
re liqu e.



et de coins perdus, qu i attire tant de touristes sur la  
place du Bourg. M ais son h isto ire est m a l connue (42 ) . 
Les archéologues ne s’en sont jam ais sér ieusem ent occu

pés; on les com prend : l ’en treprise est p le in e de périls;  
la légende de la T ranslation du Sain t-Sang sous T h ierry  
d’A lsace fausse d ’em b lée la chronologie. Jusqu ’à présent 
on a toujours parlé du m onum ent en fonction de la 
relique; essayons une fois d ’interroger le m onum ent sur 
la relique.

La charte de P h ilip pe d ’A lsace de 1187 fourn it un 
bon poin t de départ, à cond ition de ne pas lu i fa ire dire 
plus qu ’e lle  n e dit. C’est le  com te T h ierry  d ’A lsace et sa 
fem m e, la  com tesse S iby lle , qu i ont constru it l ’église de 
Sain te-M arie et de Sain t-Basile, déclare leur f ils  et 
successeur le  com te Philippe. Ce sont eux qu i on t doté 
les quatre chapelains et le  coûtre. Ces princes s’étant  
m ariés en 1139 et la com tesse étan t retournée en 
P alestine en  1157, on dispose ainsi d ’une prem ière in d i

cation chronologique, à vrai dire un  peu  m oins précise 
que si l ’on  pouvait continuer d ’en appeler au tém oignage 
d ’Iperius ou à la  prétendue T ranslation  de 1148.

La charte de fondation, nous apprend Philippe 
d ’A lsace, d isparut en  1184 dans u n  incend ie qu i ravagea 
toute la v ille , e x  c o m m u n i  in c e n d io  B r u g e n s i  p e r 
i n c u r iam  d e p e r i i t . Com m e, en ce m om en t, les donateurs 
n ’éta ient p lus de ce m onde, les chapelains de Sain t-Basile 
pr ièrent le  cpm te P h ilippe de vou loir renouveler  le titre  
disparu. Ce qu ’i l  f i t  avec une grâce d ’au tant m eilleu re 
qu ’il avait lu i-m êm e augm enté leur donation (4 3 ) .

(42) L e trav a i l  le  p lu s  im p o rtan t est ce lu i du  f rè re  F in n in  
(D e  S m id t), D e romaansche kerkelijke bouwkunst in W estvlaan- 
deren , G and, 1940, p. 39-57. O n con su lte ra  aussi A . D uclos, 
Bruges■  H istoire et souvenirs, p. 452-455, e t  M . E n g lish , 
Romaansche bouwkunst in W estvlaanderen, B ruges, 1939, p. 30-33; 
le  m êm e a u te u r  est rev en u  su r  la  question  dans les n°s 15-20 du  
Parochieblad, 1950, de B ruges, a r tic les  très suggestifs, p é ti l lan ts  de 
verve, m a is parfo is tro p  catégoriques.

(43) M iraeus-Foppens, Opera diplomatica, I , p. 552.



Les archéologues en  concluen t souven t que le  com te 
P h ilippe avait restauré, sinon reconstru it la chapelle. 
L ’incend ie avait-il atte in t le  Bourg et ravagé l ’éghse ? 
A ucu n  tex te  n e le  d it et c ’est a ller  u n  peu v ite  que 
déduire cela de la  d isparition  d ’u ne charte dont la 
perte est attr ibuée partie llem ent à la nég ligence de ses 
détenteurs, p e r  i n c u r iam ... La nég ligence reprochée aux 
chapelains peut avoir consisté à conserver la charte 
dans une des m a isonettes qu i leur  serva ient d ’hab itation. 
C elles-ci auron t flam bé p lus v ite  que l ’ég lise de pierre. 
E n  adm ettan t que Sain t-Basile a it souffer t du feu , 
P h ilippe d ’A lsace aura restauré de son m ieu x  l ’oeuvre 
de ses parents, m ais qu ’i l  a it reconstru it Sain t-Basile 
de fond en  com ble, a llan t jusqu ’à la pourvoir d ’un 
étage supplém entaire, étonnerait d ’au tant p lus que ce 
prince a m an ifesté p lus d ’in térêt pour le  château de 
M aie que pour le  v ieu x  st e e n b rugeois (4 4 ) . N ous 
n 'hésitons donc pas à attribuer au com te T h ier ry  la 
construction de la chapelle rom ane actuelle. On n ’est 
d ’ailleurs pas ob ligé de la  dater de 1139-1148, on peut 
a ller  ju squ ’à 1157.

L ’église Sain t-Basile est une chapelle à étage; e lle 
le  fu t dès son orig ine. La chap elle  in férieu re est u n e 
som bre chapelle rom ane, m asquée à l ’ex térieu r par une 
construction adventice, la chapelle  Sain t-Y ves. L ’église 
supérieure est écla irée par six grandes fenêtres goth iques 
et surm ontée d’un e balustrade qu i se voudrait du m êm e 
sty le . C ette église goth ique a succédé à u ne construction  
rom ane. On en  est abso lum ent certa in  : 1° parce que 
l ’ég lise in férieu re est voûtée : ce qu i est un iq u e en

(44) E n  1187 P h i l ip p e  d ’A lsace rés id a it d é jà  h ab itue l le m en t à 
M a ie , v o ir  H . C opp ieters Stochove, Régestes de P hilippe d’A lsace, 

com te de Flandre, dans Annales' de la S ociété hist, arch éol ■  de 
Gand., V I I , 1906-1907, les n<”> 232, 235, 295, 296, 323, 341, 342, 
351, 356. Ch. V an  d en  H au te , U n e chronique inédite de 
l’abbaye bénédictine de Saint-André-lez-Bruges, dans A .S.E .B ., 59 
(1909) p. 286. Les ch â teau x  de R ihioult e t de N ieppe é ta ien t ég a le

m e n t d eu x  résidences affectionnées de P h il ip p e  d ’A lsace.



F landre où l ’on ne connaît que des cryptes voûtées; 
2° parce que les trois n efs de la chapelle sont voûtées à 
la  m êm e hau teu r : fa it encore p lus inso lite; 3° parce 
q u ’on a retrouvé sous le pavem ent de la chapelle supé
r ieure les restes d ’une abside rom ane correspondant 
exactem en t à celle  de la chapelle in férieu re (4 5 ) .

Q uel m otif a donc pu am ener T h ierry  d ’A lsace à 
adopter, pour l ’église Sain t-Basile, une d isposition  
aussi inaccoutum ée dans nos régions ?

A  cette question on répond généralem en t : l ’église de 
Saint-Basile éta it un  gazophilacium , une chapelle à 
reliques. Le com te de F landre au rait vou lu  avoir, au- 
dessus de l ’église Sa in t-Basile —  elle  exista it déjà, sans 
doute —  un e „ église du Sain t-Sang ” destinée à servir  
d’écrin  à la p lus précieuse de ses reliques : la fiole 
ram enée de Jérusa lem  (4 6 ) . Cette théor ie se fonde 
év id em m en t sur la légende de la T ranslation  du Saint-  
Sang, dont on a vu  ce qu ’il fa lla it penser.

I l serait p lus ra isonnable, selon nous, de voir dans le 
p lan singu lier  de l ’ég lise Sain t-Basile l ’évo lu tion logique 

de la chapelle  castrale.
Les ég lises castrales de typ e carolingien, on  l ’a sou

ven t fa it rem arquer, sont des ég lises à tribunes. La pre

m ière église de Sain t-D onatien , copie fidè le  de la 
„ chapelle ” d ’A ix , avait a insi une tribune à laquelle  
on  accédait par deux escaliers de pierre flanquan t un

(45) A . D uclos, Bruges, p. 454.
(46) C’est la  thèse, en  p a r t ic u l ie r , d ’A . D uclos, Bruges, p. 315; 

d u  f rè re  F irm in , D e  romaansche kerkelijke bouwkunst, p. 39 e t 56 
(m ais m oins c la irem en t ex p r im ée); p o u r M . E n g lish  dans 
Parochieblad, 1950, n° 17, le  com te T h ie r ry  a u ra i t  reb â ti l ’ég lise 
q u e  nous étud ions, p o u r y  p lacer, à l ’é tage, les reliq u es de sa in t 
B asile q u i se tro u v a ien t à S a in t-D o natien  (c ’es t G alb e rt de 
B ruges, D e m ultro, éd. H . P ire n n e , p . 11, q u i nous l ’ap p ren d ). 
A  son re to u r  de la  seconde croisade, il chan g ea d ’avis, la issa les 
re liq u es de sa in t Basile à  S a in t-D on atien  et p laça le  Sa in t-S ang  
à la  chapelle  su p ér ieu re  de Saint-B asile.



Westbau ( 4 7) . L a t r i bu n e ét ai t  d i r ect em en t  r el i ée au x 

ap p ar t em en t s du  p r i n ce p ar  u n e galer i e suspen du e ( 48 ) . 

Su r  ce poin t  au ssi  les descr ip t ion s du  n ot ai r e Galber t  

gar an t i ssen t  l a r essem b lan ce de l a copie b r u geo ise avec 

l e m odèle d ’A i x - l a-ch ap el l e ( 49 ) .

L e p r in ce et  sa cou r  se r éser vaien t  l a t r i b u n e; l e clergé 

et  l e peu p le se p ar t ageaien t  l e r ez-de-ch aussée. L a 

t r i b u n e n ’ét ai t  d ’ai l l eu r s n écessai r e que si  l e p r in ce et  

son  peu p le assi st aien t  en  com m u n  à u n  o f f i ce solen nel . 

M ai s au  m oyen -âge les of f i ces solen n els s’ef facen t  de 

p lu s en  p lu s d evan t  l a m u l t i p l i cat i on  des m esses p r i vées. 

L or sq u e Ch ar les- le-Bon  est  assassin é, l e 2 m ar s 112 7 ,  u n  

p r êt r e l i t  d evan t  l u i  —  le m er cr ed i  des cen d r es ! —  un e 

m esse p r i vée ( 50 ) . D an s ces con d i t ion s l a t r i b u n e n ’a 

p lu s de r ai son  d ’êt re et  peu t  êt r e r em p lacée, com m e à 

Sain t -Basi l e, p ar  u n  ét age com p lèt em en t  i so lé de l a 

ch ap el l e i n fér i eu r e.

Sai n t -Basi l e ser ai t  donc u n e ch ap el l e cast r al e ( 5 1) .  

Cet t e façon  de vo i r  n ’est  r ecevab le que si  l ’on  ad m et  que 

les com t es de Fl an d r e ét aien t  logés à côté de Sain t -  

Basi l e, dan s l e steen, c ’est  à d i r e dan s ce q u i  sera p lu s 

t ar d  l a p r i son  de l a v i l l e. O r  i l  y  a u n e „  t r ad i t i on  ”  qu i  

veu t  qu e les com t es, en  p ar t i cu l i er  Ch ar les- le-Bon , 

avai en t  h ab i t é l a Loove, à l ’en d roi t  q u ’occupe au jou r d ’h u i

(47) J. M erten s, O pgravingen  in de Sint-Donaaskerk te  B rugge , 
dan s W eten schappelijke tijdingen, 15 (1955) col. 246-248; le  
m êm e, D e opgravingen in de Sint-Donaaskerk te B rugge, dans 
Streven , 9 (1955) p. 57-60.

(48 ) G a lb e r t de Bru|ges, D e  multra^ traditione et occisione 

Karoli com itis Flandriarum. éd. H . P ire n n e , p. 49, 67; c fr  
A . D uclos, Bruges, p. 443.

(49 ) L e  p la n  d ’A ix -la -C hapelle  se tro u v e  dans A . K le inc lausz, 
Charlem agne, P a ris , 1934, p. 187.

(50) G au tie r  de T é ro u an n e , Vita Karoli com itis Flandriae, dans 
M .G .H . SS., X I I , p. 549.

(51 ) J . C uvelier, Inventa ire analytique, p. 5-6, est u n  des ra res  
au te u rs  m odernes à so u ten ir  la  th èse de la  ch ape lle castra le , 
enco re le  fa it- i l  d ’u n e  façon  fo r t  superfic ie lle. M. E n g lish , p a r  
co n tre , dans le  n° 17 du  Parochieblad  de 1950, la  repousse d ’u n e  
façon  catégo rique.



l e p alai s de ju st i ce, de l ’au t r e côté de l a p lace du  Bou r g 

( 52) . _

V o i ci  quels son t  les ar gu m en t s de ceu x qu i  vo ien t  

dan s Sain t -Basi l e u n e ch ap el l e cast r ale : 1° L e p r em ier  

c ast ru m bru geois ét ai t  sen sib lem en t  p lu s pet i t  que 

celu i  où se son t  dérou lés les t r agiqu es évén em en t s de 

112 7 .  L ’égl i se Sain t -D on at ien  se t r ou vai t  à l ’or i gin e en  

dehors du  c a st ru m, don t  le com t e Bau d ou in  V  avai t  au  

m oin s doublé l ’ét en due ( 53) . O r  Sain t -Basi l e se t r ou ve 

à l ’i n t ér ieu r  du  p r em ier  c ast ru m . 2° L e t i t r e exact  de 

l ’égl i se Sain t -Basi l e est  e c c le sia B e at ae  M a r ia e  V i r g in is 
e t  san c t i  B a s i l i i  e p isc o p i ( 54 ) . I l  est  b ien  con n u  qu e l a 

p lu p ar t  des ch apel l es cast r ales de l ’époque car o l i n gien 

n e ét aien t  déd iées à l a V i er ge M ar i e; ai n si  à Fu m es, 

à D ou ai , à O uden bourg, à Gh ist el les et  à M id d elbou r g. 

Br u ges n e f ai t  pas excep t ion  ( 55) . D e m êm e q u ’à 

Fu r n es l a r écep t ion  des r el i qu es de sain t e W alb u r ge a 

am en é u n  ch an gem en t  de vocab le, au  m oin s dan s l ’u sage 

pop u lai r e, de m êm e à Br u ges pou r  l ’an cien n e égl i se 

cast r ale où on t  reposé quelqu es an n ées, —  san s doute 

ap rès l a p r em ièr e croisade —  les r el i qu es du  D oct eu r  

cappadocien . 3° O n a qu elqu efois r em ar qu é que l a por t e 

p r i n cip ale de Sain t -Basi le, cel le qu i  est  orn ée du  fam eu x 

t ym p an  scu lp t é r ep r ésen t an t  l e bap t êm e du  sain t  

doct eu r , don n e n on  pas su r  l a p lace du  Bou r g, m ais au

(52) H . P i re n n e  dans Son éd ition  de G a lb e rt de B ruges, D e  

M u ltro, P a ris , 1891, p. 51; A . D uclos, Bruges, p. 445; 
A. E. V erh u is t, L es origines et l’ histoire ancienne de la ville de 

Bruges, d an s L e  M oyen  A g e , 6 6  (1960) p. 43.
(53) J. D hond t, D e vroege topografie van B rugge, dans Handel.

M aatsch. Gesch. en  Oudheidk. van G ent, n .r . 11 (1957) p. 15-18; 
A . E. V erhu is t, art. c it-, p. 45; A . C. F. K och, B ru gge’s topogra 
fische ontw ikkeling tot in de 12e eeuw , claiis A .S.E .B ., 99 (1962) 
p. 61. I l  est assez é to n n an t q ue ces au teu rs, q u i s’occupen t lo n g u e
m e n t de la  to p o g rap h ie  d u  castrum  b rugeo is, n ’o n t pas u n  seu l 
m ot p ou r l ’ég lise Saint-B asile.

(54) P re m iè re  a ttesta tio n  dans la  ch a rte  de 1187.
(55) N . H u y g h e b ae r t, L e com te Baudouin II  de Flandre et le

„ c u s to s ”  de Steneland, dans R evue bénédictine, 69 (1959)
p. 64 n. 2.



m id i , su r  l ’ét roi t e r u el l e qu i  se f au f i l ai t  en t r e l e 

G h ise lh u u s ( l ’act u el  h ô t el -d e-v i l l e) , l a ch ap el l e et  les 

fossés d ’en cein t e. L ’absen ce, à l ’or igin e, de por t e don 

n an t  su r  l a p lace sou l ign e l e car act èr e p r i vé de l ’o r a

t o i r e, r éser vé à l a seu le f a m i l i a  du p r in ce. 4° L a facad e 

p r i n cip ale de Sain t -Basi l e don n e ver s l e st e e n . L ’égl i se 

se t er m in ai t , de l ’au t r e côté, p ar  u n e abside. C ’est  seu le

m en t  à  l a f i n  du  X V e siècle, ou  p lu s t ar d , q u ’el le fu t  

p rolon gée ju sq u e con t re l e m u r  l at ér al  de l ’hôtel -de- 

v i l l e ( 56 ) . L a ch ap el l e a don c ét é con st ru i t e en  fon ct ion  

d u  st e e n ( 57) .

L a  „  t r ad i t i on  ”  su i van t  l aq u el l e l ’act u el  p alai s de 

ju st i ce cor respon d  à l a L o o v e , c’est -à-d i re à l a r ési 

d en ce du  com t e n ’est  san s doute q u ’u n e h ypot h èse 

d ’ér u d i t . O n peu t  l u i  opposer  les observat ion s su i 

van t es : 1° L ’égl i se Sain t -Basi l e se t r ou ve à côté 

d u  st e e n , q u i  ét ai t , au  X H I e siècle, l a p r i son  

com m u n ale, m ai s q u i  peu t , à l ’o r i gin e, n e pas 

l ’avo i r  été, p u isqu e le c ast ru m  ap p ar t en ai t  t ou t  en t ier  

au  com t e. O r  l a p lu s an cien n e m en t ion  de l a r ésiden ce 

com t ale q u al i f i e cel le-ci  de l ap id e a d o m u s c o m it is, q’est - 

à-d i r e de st e e n , et  n on  de lo b iu m  ou  de lo o v e ( 58 ) . 

2° A  l i r e san s p ar t i -p r i s l e jo u r n al  de Galb er t , on  a 

l ’im p r ession  que le com t e h ab i t ai t  en  112 7  le côté ouest  

d u  Bou r g, c’est -à-d i re celu i  qu i  don n e su r  l ’act u el l e

(56) A u  X V e siècle, le  choeu r de la  ch ape lle  su p ér ieu re  av a it 
é té  recu lé  ju sq u e  co n tre  le  p ignon  de  l ’hô te l-de-v ille , p a r  dessus, 
la  ru e  des b rasseurs, v o ir  J. G a il l ia rd , Recherches historiques, 
p. 225-226.

(57) U n e  c h a rte  de 1176 (M iraeus-Foppens, Opera diploma- 
tica, I I I ,  p. 54) —  le  n" 143 des R égestes é tab lis  p a r  H. G oppieters 
Stochove —  p o rte  A ctum  Brugis in capella comitis. O n  n e  va to u t 
de m êm e pas so u ten ir  q ue la  ch ap e lle  dom estique d u  p r in ce  é ta it 
la  co llég ia le  S a in t-D o n atien  !

(58) J ’a i rééd ité  ce tex te  : U n e notice du cartulaire de l’abbaye  
de Saint-Nicolas-des-Prés (R ib em on t), dans Bull. Corn, roya le  
d’histoire, 116 (1951) p. 152, m ais  p o u r  l ’id en tif ica tion  d u  lie u  j ’a i 
é té  v ic tim e d u  p la n  d ’A . D uclos, Bruges. H istoire et souvenirs, 
p. 442 oeuv re d ’u n  ho m m e ad m irab lem en t in fo rm é m ais q ue lqu e 
fois tro p  sû r de lu i.



gr an d -p lace, et  n on  d u  côté du  p alai s de ju st i ce ( 59 ) . 

3° L ’égl i se Sain t -D on at ien , on l ’a déjà d i t , est  l ’exact e 

rep rodu ct ion  d ’A i x - l a-ch ap el l e, or  à A i x  l e p alai s com 

m u n iq u ai t  avec l a ch ap el l e p ar  l e Westbau et  n on  pas 

p ar  l e ch oeu r  ou les côtés de l ’octogone. 4° Com m e t ou t  

l e Bou r g ét ai t , à l ’or i gin e, p rop r iét é com t ale, r i en  

n ’ob l ige à cr o i r e que les com tes n ’eu r en t  jam ai s qu ’u n e 

résid en ce dan s cet t e en cein t e ( 5 9 b i s) .

Et an t  ad m is que l ’égl i se Sain t -Basi l e ét ai t  u n e ch a

p el l e cast r ale, où  se t r ou vai t  l ’accès à l a ch ap el l e supé

r i eu r e ? Com m en t  cel le-ci  com m u n iqu ai t -el le avec les 

appar t em en t s p r i n cier s ? Seu les des rech er ch es arch éolo

giques p ou r r ai en t  ap p or t er  u n e répon se à cet te quest ion . 

En cor e n ’est -ce pas si  cer t ain , car  l a ch ap el l e su pér ieu r e 

a ét é f r éq u em m en t  r em an i ée et  l ’on  n ’est  pas assu r é de

(59) P a r  ex., au  p ar. 41, la  descrip tion  d e  l ’i r ru pt io n  des 
B rugeo is dans le  B ourg , le  19 m ars. L es tradiîores a y a n t été 
repoussés dans l ’ég lise p a r  le  passage suspendu, les B rugeo is les y  
aband on nen t; ad predam et spolia reversi sunt, discurrentes per  
dom um  com itis e t  dom um  prepositi e t dormitorium  fratrum  

e t claustrum; i ls  re v ie n n e n t donc vers le  co in  nord- 
ouest d u  castrum. L à  ils  fo n t l ’in v en ta ire  de la  domus 
com itis e t p u is de la  dom us prepositi. O n n ’échappe pas à l ’im pres
sion q u e les d eux  m aisons so n t voisines. M êm e im p ressio n  au  
p a r. 37 : les con ju rés se fo r t i f ien t d an s la  p a r t ie n o rd  d u  castrum  
( la  p a r t ie  „ c lé r i c a le ” d ’ap rès J. D hond t, art. cit., p. 17) : ut si 
aliquo suo infortunio curtem  com itis perdidissent, sese reciperent 
in domum comitis et in domum prepositi, sim ulque in refectorium  

e t claustrum  fratrum  et infra ecclesia. —  E n fin  au  p ar. 29, le  serf 
de B osiard, no m m é F rom o ld , q u i a cherché à  s’évader, h ab il lé  en 
fem m e, est exposé au  m ilieu  d u  m arch é , d an s u n e  position  
ignom in ieuse, versus castrum ad dedecus et ignominiam  illorum  

traditorum qui obsessi stabant ad lobium com itis et ad propugna- 
cula; i l  est év id en t q u ’ic i le  lobium  com itis n e  p eu t p as ê tre  le 
pa la is de justice, d ’où  l ’o n  auraitl de la  pe ine à apercevo ir u n  
h om m e exposé au  m il ieu  d u  m arch é , e t su r to u t les p art ic u la r ités  
de son an a to m ie  q u e l ’on  en ten d  fa ire  voir.

(59  b is) G a lb e r t de B ruges, D e  m ultro, p. 44, d is ting u e  u ne 
domus com itis superior d ’u n e  domus com itis inferior; la  p rem ière  
est occupée p a r  G erva is de P ra e t, q u i a é té n om m é ch â te la in  de 
B ruges, la  seconde p a r  D ésiré , f rè re  d ’Isaac. D ans la  p rem ière  
on signale u n e  cam era com itis; ce tte  cam era com itis rev ien t au  
p ar. 74 : c ’est là  q u e  R o b ert l ’E n fa n t est te n u  p riso n n ie r . S’ag it- il 
de deux  étages ou de d eux  édifices d if fé ren ts ? J e  n ’oserais t r a n 
cher, m ais je  p en ch e  p o u r  la  seconde hypothèse.



r et r ou ver  l a t r ace de l ’i ssue p r i m i t i ve dan s l a m açon 

n er i e act uel le.

A u  X l V e  siècle, on  l ’a vu , l e M agi st r at  de Br u ges 

d ispose de Sain t -Basi l e com m e de son  b ien ; i l  y  en t r e

p r en d  des con st ruct ion s et  l a t r an sfo r m e à son  gré. I l  est  

évid en t  qu ’i l  a adopté cet t e égl i se com m e ch ap el le com 

m u n ale. Com m en t  en  est -on  ar r i vé l à ?

D em an don s-n ous p lu t ôt  q u an d  et  com m en t  l ’éche- 

v i n age bru geois s’est  i n st al l é au  Bou r g. Car  c’est  un e 

si t u at ion  à v r ai  d i r e p ar ad oxale —  i l  su f f i t  de l a com 

p ar er , p ar  ex., à cel le de Gan d  —  que cel le d ’u n e ad m i 

n i st r at i on  com m u n ale i n st al l ée au  coeur  de l a r éser ve 

seign eu r i al e, l e castrum p r i m i t i f .

A u  cours du  X H I e siècle, et  peu t -êt re déjà au  

X l l e  siècle, les com t es on t  d élai ssé p r ogr essi vem en t  l e 

Bou r g. L es p r in ces de l a M ai son  d ’A l sace, en t r aîn és dans 

leu r s aven t u r es or ien t ales, son t  sou ven t  absen t s. D ’ai l 

l eu r s au x t u m u l t es de l a v i l l e, i l s p r éfèr en t  les gar en n es 

de M ai e. L e désast re d ’A n d r i n op le ( 15  av r i l  120 5) , en  

at t en d an t  l a d éfai t e de Bou vin es ( 27 ju i l l et  12 14 ) ,  

am èn e u n e écl ipse du  p ou vo i r  du  com te.

Sim u l t an ém en t , les éch evin s, qu i  on t  lon gt em ps siégé 

au  V i eu x  Bou r g, p r en n en t  p ied  dan s le castrum. V er s 

128 0  l a p r i son  com t ale, l e Ghiselhuus, devien t  l a m aison  

éch evin ale ( 6 0 ) . C ’est  san s doute à l a m êm e époque 

que l a v i l l e com m en ce à se ser v i r  du  steen com m e p r i son  

com m u n ale. L e 15  ju i l l et  129 9 , Raou l  de Clerm on t , 

con n ét ab le de Fr an ce et  l i eu t en an t  du  r o i  en  Fl an d r e, à 

l a d em an d e du  bou rgm est re et  des éch evin s de l a v i l l e, 

ét ab l i t  u n  r èglem en t  pou r  „  l a Pi er r e ”  de Br u ges ( 6 1) . 

M ai s l ’éch evin age n ’ét ai t  pas l e seu l  à y  exer cer  des 

droi t s, car , l e 23 décem bre 129 3, le com t e G u y  con cédai t  

au x  m on iales de M ar q u et t e l a jou issan ce p er p ét u el le

(60) A . D uclos, Bruges, p. 449.
(61) E . V an d en  Bussche, Inventa ire des archives de l’ Etat à 

Bruges, I , B ruges, 1881, n os 94, 98 e t 99.



d ’u n e ch am br e „  k i  est  desous no p ier e de Br u ges en t re 

le m an oi r  Er n o u l  Br an t i n  et  le cam br e Br i t sel i er  ”  ( 6 2) .

Ce sera donc b ien  avan t  13 11 que le M agi st r at  de 

Br u ges d ispose de l a pet i t e égl i se b lot t ie en t r e le 

steen et  l e Ghiselhuus.
M ai s alor s, les éch evin s on t - i l s t r ou vé l a r el i q u e à 

Sain t -Basi le, ou l ’y  on t - i l s déposée ? En  d ’au t res t erm es, 

le Sain t -San g est - i l  l a p rop r iét é des bourgeois, ou est -ce 

u n e r el i qu e com t ale t om bée, p ar  dévolu t ion , en t re les 

m ain s des éch evin s ?

D an s 1 ét at  act u el  de l a quest ion , i l  est  t rop  tôt  pou r  

répon d re. Born on s-n ous à deu x observat ion s qu i  ser 

v i r on t  peu t -êt re à b al i ser  le ch em in  des r ech erch es.

Pr em ièr em en t , les r el i qu es du  com t e, m êm e cel les 

de sain t  Basi le —  depu is 112 7  t ou t efois —  on t  t ou jou rs 

reposé à Sain t -D on at ien , qu i  est  l a p r i n cip ale co l légiale 

de Fl an d r e et  l e siège de sa ch an cel l er i e ( 6 3) . Pou r qu o i  

l e Sain t -San g fai t - i l  excep t ion  ? U n  com te (ou  u n e com 

t esse) , p ressé p ar  u n  besoin  d ’ar gen t , n e l ’au r ai t - i l  pas, 

p ar  exem p le, donné en  gage à l a com m un e (64)  ? Ce 

cas a t r ès b ien  pu  se p r ésen t er  en t re 120 5 et  1256 . En  

1226  Jean n e de Con st an t in op le ver sa l a r an çon  de son 

m ar i , l e com t e Fer r an d , p r i son n ier  du  r o i  : ci n qu an t e 

m i l l e l i v r es p ar i si s. L a v i l l e de Gan d  i n t er v i n t  p ou r  

douze m i l l e l i v r es ( 6 5) ; com bien  ver sa B r u ges? L a 

per t e de ses p lu s an cien n es ar ch i ves lai sse cet t e quest ion

(62) M . V anhaeck , Cartulaire de l ’abbaye de M arquette, 
I , L ille , 1937, p. 296, n" 310.

(63) V o ir  les in v en ta ires  de re liq u es s ignalés ci-dessus, p. 140, 
n° 91. S u r la  co nserva tion  des re liq u es d e  sa in t B asile à la  
co llég ia le, v o ir  G a lb e rt de B ruges, D e m uliro, éd. P ire n n e , p. 11, 
21  e t 1 2 1 .

(64) S u r les re liqu es et les re liq u a ires  déposés en gage p a r  
le9 com tes d e  F la n d re  e n tre  les m ains' des échev ins d ’Y pres, v o ir  
I .L .A . D iegerick, L es prêts des échevins d’ Ypres e t  les bijoux des 
com tes de Flandret, dans Annales de la S ociété historique d’ Ypres,
I, 1861, p. 343-357, e t A . V andenpeereboom , Ypriana, I , B ruges, 
18 78 , p . 181.

(65) T . L u y k x , Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaan 
deren en H enegou w en , A n vers, 1946, p. 256-258.



san s répon se. Cel l e-ci  au ssi  : com m en t  l a com t esse 

m ar q u a- t -el l e sa gr at i t u d e ?

En  second l i eu , du  Sain t -San g, et  de cet t e r el i qu e 

seu lem en t , i l  est  sp éci f i é q u ’el le n e q u i t t er a jam ai s le 

Bou r g. En  119 7  les éch evin s en  ar r ach er on t  l a prom esse 

au  r o i  de Fr an ce et  i l s ex i ger on t  b ien t ôt  des n ou veau x 

ch ap elai n s l e ser m en t  de n e jam ai s se sép ar er  de la 

r el i q u e : i t e m  q u o d  n o n  asp o r t ab i t  n e c  p re c e , n e c  p re t io , 
n e c  m in is, n e c  b lan d ic i is ,  n e c  d im i t t e t  p e r  a l i u m  se u 
al io s  asp o r t ar e  r e l i q u iam  ad m o d u m  san c t am , san g u in em  
v id e l ic e t  D o m in i  n o st r i  Je s u  C h r i s t i ( 6 6 ) . I l  est  évid en t  

que cet t e r el i q u e n ’est  p lu s l a p r op r iét é du  com t e, si  el le 

l e f u t  jam ais.

Peu t -on  d i scer n er  l e m om en t  à p ar t i r  du qu el  l e 

M agi st r at  d ispose ain si  de l a r el i q u e du  Sai n t -San g ? Pas 

clai r em en t . M ai s l ’h i st o i r e des ch ap elain s de Sain t -  

Basi l e o f f r e peu t -êt re u n  b iai s pou r  u n e m ei l l eu r e 

ap p r oxim at ion .

b )  L e s  c h ap e la in s  d e  S a in t - B asi le . —  L e com te 

T h i er r y  et  l a com t esse Si b y l l e n e se son t  pas con t en tés 

de r econ st r u i r e l a v i ei l l e ch ap el l e cast r ale, i l s y  on t  

ét ab l i  u n  col lège de q u at r e ch ap elain s assist és d ’u n  

coû t re et  on t  p ou r vu  à l eu r  su bsist an ce p ar  d iver ses 

r en t es assign ées su r  les „  b r i efs ”  com t au x.

Cet t e „  pen sion  ”  f u t  san s doute cal cu lée au  p lu s ju st e, 

car  les p r i n ces se v i r en t  for cés d ’y  ajou t er , peu  ap rès, 

u n e r en t e de t r en t e m u id s de b lé à p r en d r e su r  l ’ép ier  

de Br u ges. Ph i l i p p e d ’A l sace, à l a v ei l l e de se r en d r e en  

p èler i n age à Com post el le, au gm en t a, l u i  au ssi , cet te 

dot at ion  ( 6 6 b i s) .

T el l es son t  l es d isposi t ions que les ch ap elain s p r i èr en t

(6 6 ) L e  tex te  d u  se rm en t a é té  tran sc r it , au  X V e siècle, en 
tê te  d u  reg is tre  4  des A rch iv es de l ’ég lise Sa in t-Basile^  le  reg is tre  
lu i-m êm e est d u  X lV e  siècle. L e  te x te  com p le t est. im p r im é dans 
J. G a il l ia rd , Recherches historiques sur la chapelle du Saint-Sang, 
B ruges, 1846, p . 225.

(6 6  b is) S u r  ce tte  ch a rte , vo ir  ci dessus p. 131 e t  155.



en  118 7  le com t e Ph i l i p p e de m et t r e su r  p ar ch em in . On 

n ’en t en d  p lus p ar l er  d ’eu x ju sq u ’au  siècle su i van t .

En  124 5 les voici  en  con t est at ion  avec les ch an oin es 

de Sain t -D on at ien . I l s p rét en d en t  se sou st r ai r e à l eu r  

ju r i d i ct i on ; i l s r efu sen t  de f r éq u en t er  l e ch oeu r  et  

m êm e le r éfect o i r e de l a co l légiale. I l s n e se b or n en t  pas 

à  exer cer  les fon ct ion s past orales in d épen d em m en t  du 

d oyen  de Sain t -D on at i en ; i l s von t  m êm e ju sq u ’à son n er  

les cloches p en d an t  les of f i ces de l a col légiale.

L e ch ap i t r e se sai si t  de l ’af fai r e. L e 3 fév r i er  124 6  

(n . st .) , Rober t , d oyen  de Sain t -D on at ien , Egid e, p révôt  

de Sai n t -Pi er r e de D ou ai , et  Jean , ch an t r e de Sain t -  

D on at ien , m i r en t  les choses au  poin t . L ’„  ar b i t r age ”  

con sist a, en  fai t , à d éclar er  „  que lesd i t s ch ap elai n s son t  

et  do iven t  êt re de l a ju r i d i ct i on  du  d oyen  et  du  ch ap i t r e ”  

et  à p r éci ser  les jou r s et  les h eu r es où  i l s au r ai en t  à êt re 

p résen t s au  ch oeu r  et  au  r éfect o i r e ( 6 7) .

O n n ’a pas l ’im p ression  qu e ces vel léi t és d ’i n d ép en 

dan ce se soien t  p rolon gées p lu s l on gt em ps ( 6 8 ) . O n  l ’a 

d éjà d i t , les ch ap elain s de Sain t -Basi l e ét aien t  m al  r ét r i 

bués et  l a dép r éciat i on  des r even u s d om an iau x les m i t  

p lu s d ’u n e fo i s au x l im i t es de l a m isèr e ( 6 9 ) . S’i l s fon t  

con f i r m er  l eu r  ch ar t e de fon d at ion  p ar  des papes (p ar  

I n n ocen t  I V  en  124 9 , A l exan d r e I V  en  12 6 1 et  U r b ai n  

I V  en  12 6 1)  ( 70 ) , c’est  fo r t  p robab lem en t  p ou r  am en er  

les ser vi ces com pét en t s à h on or er  p lu s f i d èlem en t  leur

(67 ) M iraeus-F oppens, O pera diplomatica, I I I ,  p . 112. L ’o rig i
n a l est conservé au x  A rch ives de l ’E vêché de B ruges, fonds de 
Sa in t-D onatien , v o ir  E. I. S trubbe, Egidius van Breedene, B ruges, 
1942, p- 208, n° 71. L ’éd itio n  de J . G a ill ia rd , R echerches histori
ques sur la chapelle du Saint-Sang, B ruges, 1846, p. 226-227, est 
très  fau tive.

( 6 8 ) E lles d ev a ien t re n a ît re  p lu s  ta rd . On a u n e  sentence 
a rb itra le  d u  6  m a i 1452 p o u r les chano ines de S a in t-D o natien  
con tre  les chape la ins de Sain t-B asile q u i rep re n d  la  c h a rte  du 
3 fév r ie r  1246 p a rm i les ré tro ac tes : A rch ives de No tre -D am e de 
B ruges, ch a rte  1197.

(69 ) J. C uvelier, Inventaire analytique, p. 8 .
(70 ) Ces bu lles sont perdues; e lles son t s im p lem en t m en tio n 

nées p a r  M iraeus-Foppens, Opera diplomatica, I , p . 553.



cr éan ce de 118 7 . En  130 5 i l s s’est im en t  con t en t s 

d ’ob t en i r  des ch an oin es de Sain t -D on at ien , au  t er m e 

d ’u n  p rocès in t en t é en  com m u n  avec les ch ap elain s de 

Sain t -D on at i en , de Sain t -Ch r i st op h e et  de Sai n t - Jean , 

q u ’en  cas de m alad ie i l s r ecevr aien t  p ar t  en t ière dans 

les d ist r ibu t ion s quot id ien n es ( 7 1) .

I l  rest e q u ’en  124 6  i l s on t  t en t é de secouer  l eu r  

su jét ion . L a p r em ièr e m en t ion  du  Sain t -San g est  de 

1256 . O n n ot era l a coïn ciden ce. En  1256  les éch evin s 

son t  t r ès p robab lem en t  à Sain t -Basi l e. L es ch ap elain s 

son t  passés à l eu r  ser vi ce. O n l eu r  a con f ié un e r el i qu e 

in sign e. T o u t  cela n e l eu r  don n e-t - i l  pas de l ’im p or 

t an ce ? Com m en t  n e pas se l ai sser  gr i ser  p ar  cet te 

si t u at ion  n ou vel l e et  n e pas r even d iq u er  l ’i n d ép en 

dan ce ?

Peu  im por t e que cet t e at t i t ud e soi t  assez sot te, p u is

q u ’i l s do iven t  t out  de m êm e m an ger  dan s les m ain s des 

ch an oin es de Sain t -D on at ien . Si  les ch ap elain s de Sain t -  

Basi l e en  son t  ar r i vés l à, c ’est  q u ’i l s se sen t en t  ap p u yés 

p ar  les éch evin s, assez n or m alem en t  jal o u x  des m em 

br es de l a v i ei l l e ch an cel l er i e com t ale. I l  est  t out  de 

m êm e sym p t om at iqu e que, lors de l a cap i t u lat i on  de 

119 7 ,  l e r o i  de Fr an ce, à l a p r i èr e des éch evin s de 

Br u ges, n e s’en gage pas seu lem en t  à n e pas d ép lacer  l a 

r el i q u e, m ai s au ssi  à d éfen d r e les droi t s des ch ap elain s, 

c ap e l lan o s  ip so s in  su i s  ju r i b u s  c o n f o v e n t e s !

En  124 6  i l  y  a donc du  n ou veau  au  Bou r g, soit  les 

éch evin s, soi t  l e Sain t -San g. Pr ob ab lem en t  les deux.

T âch on s m ain t en an t , au  p r i x  d ’u n e h ypot h èse, de 

r ép on d r e à cet t e quest ion  : qu i  donc a i n t r od u i t  l a r el i qu e 

à Sai n t -Basi l e ?

En  124 6  l a r el i qu e n ’est  pas, ou n ’est  p lu s, un e r el i q u e 

com t ale, p u i sq u ’on  l a con serve à Sain t -Basi l e, alors que 

les r el i qu es com t ales r eposen t  t ou jou r s à Sain t -D on a-

(71 ) J . C uvelier, Inventa ire analytique, p. 7 e t 14.



t ien . Ce son t  donc les éch evin s de Br u ges qu i  d isposen t  

du  Sain t -San g. Com m en t  i l s son t  en t rés en  sa possession  

im por t e peu  en  ce m om en t . L e p rob lèm e, p ou r  eu x, 

ét ai t  de savo i r  où  l a déposer . A  Sain t -D on at ien  ? les 

ch an oin es y  fon t  l a loi . A  Sain t -Sau veu r , dans l eu r  

paroisse ? l e cler gé en  d isposerai t  à sa gu ise et  i l s en  

ser aien t  v i t e dépossédés. Su r  l a p lace du  Bou r g i l s on t  

donc r em ar qu é l a pet i t e égl i se de Sain t -Basi le. L à i l s 

son t  chez le com te. Per son n e n e peu t  les y  pou r su ivr e 

(su r t ou t  en  cas d ’in t er d i t  !) , n i  les y  dér an ger . Person n e 

sau f  l e com t e, q u i  est  b ien  lo in  et  qu i  a si  souven t  

besoin  d ’eu x. C’est  l à donc q u ’i l s déposen t  l eu r  r el i qu e. 

L es qu at r e p rêt res fam él iqu es qu i  h ab i t en t  l a r u el le 

d ’à-côt é son t  r av i s de se t r ou ver  sous la p rot ect ion  de 

l ’éch evin age. Bien t ôt , en  ef fet , l es bourgeois s’in st al l en t  

au  Ghiselhuus et  occupen t  l e steen. Si  n ot re h ypot h èse 

est  exact e, n e p ou r rai t -on  pas p resqu e d i r e que c’est  l a 

r el i qu e du  Sai n t -San g qu i  a at t i r é l e M agi st r at  de l a 

v i l l e dan s l e Bou r g du  com te ?

5. —  La fluidité du Saint-Sang. A i n si  dès ses p r e

m ièr es m an i fest at i on s en  l ’égl i se Sain t -Basi le, l e Sain t -  

San g sem ble êt r e en t re les m ain s de l a com m une. C ’est  

el le qu i  va or gan iser  son  cu l t e et  t ou t e l a not or iét é de 

l a r el i qu e bru geoise sem ble êt re due à l ’ef fo r t  du

(72) D isons to u t d e  su ite , p ou r n e  pas la isser subsister d ’équ ivo
que, que r ie n  n ’ob lige l ’h is to r ien  —  pas p lus que le  c ro y an t —  
à considérer les phénom ènes de liq u é fac tio n  du  sang coagu lé com 
m e des m irac les. O n en  conv iend ra fac ilem en t ap rès la  lec tu re  
des observations d u  P . T h u rs to n , S. J ., L es sangs m iraculeux de 

Naples, trad , frança ise  de M g r. B oud inhon  dans R evue apologéti
que, 48 (1929) p. 257-269, 526-539 e t 641-659- I l  n e  sera pas non  
p lus in u ti le  de fa ire  re m a rq u e r  que la  théo log ie du m irac le  a fa it 
beaucoup  d e  p rog rès depu is l ’abbé A. D uclos. L e m e il leu r  exposé, 
à ce su jet, est ce lu i du  P . L . M onden , S. J., H et wonder. T heologie 

en  A pologetiek , A nvers, 1958. L ’o uv rag e  a p a ru  rem an ié , en  
fran ça is  : L e  m iracle, signe de salut, B ruges, 1960. D étachons ces 
lignes de la  p ré face  de M gr. L .-J. Suenens, : „  L a  curiosité 
h u m a in e  s’a ttach e  abu siv em en t au  m irac le  v o y an t, spectacu la ire  
e t à son aspect p u re m en t physique. I l  é ta it essentie l de s itu e r le  
m irac le  dans sa s ign if ica tion  p u re m en t re lig ieu se



M agi st r at  com m u n al . C’est  b ien  au ssi  dan s cet te 

per sp ect i ve q u ’i l  fau t  con sidérer  l e ,, m i r acl e ”  de l a 

f l u i d i t é du  Sai n t -San g ( 72) .

I l  en  est  quest ion  pou r  l a p r em ièr e fois dan s l a bu l l e 

Licet is du  1e r  j u i n  13 10  d él i v r ée p ar  Clém en t  V  à l a 

d em an d e de „  ses t r ès ch ers f i l s l es bou rgm est res, éche- 

v in s, con sei l l er s, et  de t out e l a v i l l e de Br u ges ” . L e 

docum en t  p on t i f i cal  at t est e que l a r el i qu e p résen t e 

l ’aspect  d ’u n  corps coagu lé et  sol ide com m e p ier r e, sau f  

les ven d r ed i s; au d i t  jou r , dès l a si xièm e h eu r e, quelqu es 

gou t t es se dét ach en t  du  cai l l o t  ( 73) . L e „ m i r a c l e ”  a 

donc u n e pér iod ici t é r égu l i èr e, i l  est  h ebdom adai re.

V er s 134 8 , l ’abbé de Sai n t -M ar t i n  de T o u r n ai , Gi l l es 

L i  M u i si s, don t  on con n aît  les sen t im en t s p r o- f r an çais, 

r acon t ai t  que, „  su i van t  l 'op in i on  com m un e et  les af f i r 

m at ion s de p lu sieu r s person n es ” , l e Sai n t -San g de 

Br u ges „  qu i  d even ai t  f l u i d e ch aqu e ven d r ed i  ”  a cessé 

de se l i q u éf i er . L ’abbé at t r i b u ai t  l a cessat ion  de ce 

m i r acl e à l a „  t r ah i son  ”  des Br u geo is le ven d r ed i  

18  m ai  130 2, c’est -à-d i re au x M at i n es bru geoises ( 74 ) .

A i n si  donc, à en  croi r e u n  t ém oin  con n u  pou r  ses 

sen t im en t s h ost i les à l a cau se des com m îm es f lam an d es 

m ais gén ér alem en t  b ien  i n fo r m é, le m i r acle de l a 

l i qu éfact i on  h ebd om ad ai re a cessé h u i t  an s avan t  

d ’êt r e at t est é p ou r  l a p r em ièr e et  u n iqu e fois.

Q ue p en ser  de ce „  m i r acle ”  ?

(73) N ous c itons ce passage ci-dessus, p. 121.
(74) Et est com m unis opinio et m ulti sunt affirmantes, quod 

sanguis D om ini, qui in dicta villa habetur, qui qualibet sexta 
feria  solebat cu rrere, ab ilia die non est visus cu rrere  nec currit, 
et est intentio plurim orum , quod praedicta proditio causa fuit, 
G illes le M u isis, Chronique, éd- H . L em a ïtre , P a r is , 1905, p. 65; 
cfr. A . D uclos, Les M atines brugeoises, p. 146. L e ju g em e n t tro p  
favo rab le  d ’A . D ’H aen en s, G illes L i M uisis historien, dans Revue 
bénédictine, 69 (1959) p. Z58-286 (su rto u t p. 27 0 ), p o u rra it  donc 
ê tre  tem p éré . Q u an d  le  fa i t  re lig ieu x  in te r fè re  avec le  fa it po li
t iq u e , i l  est b ien  ra re  q u e  l ’ob jectiv ité d ’u n e  ch ro n iq u eu r  ne  
subisse aucu ne a tte in te , q u e l q u e  soit au  d e m e u ra n t „  sa finesse et 
sa d ro itu re  ” .



D an s u n  t r avai l  con scien cieu x, m ais i n u t i l em en t  

agr essi f , l ’abbé A . D u clos s’est  don n é beaucoup de m al  

pou r  r épon d r e à cet te quest ion  : Q u an d  le  S a in t - S a n g 
c e ssa- t - i l  d e  d e v e n i r  f lu id e  t o u s le s v e n d re d is ( 75)  ? 

Bi en  en t en du , i l  n ’abou t i t  à au cu n e répon se sat i sfai san t e. 

L a quest ion  ét ai t  m al  posée. I l  eu t  m i eu x val u  se d em an 

d er  : E st - i l  é t ab l i  q u e  le  S a in t - S a n g  s ’e st  ja d i s  l iq u é f ié 
t o u s le s v e n d re d is ?

Const at on s avan t  t ou t  : i l  n ’exist e q u ’un e seu le 

at t est at ion  de ce ph én om èn e h ebd om ad ai re et  el le ém an e 

des éch evin s b rugeois. San s dou te f i gu r e- t -el l e dans l a 

bu l l e L ic e t  is. M ai s l a ch an cel l er i e p on t i f i cal e n e f ai t  

que r ep r en d r e, su i van t  l ’u sage et  dan s les t erm es m êm es 

des im p ét r an t s, l a su pp l i qu e des éch evin s b ru geois. 

Supposer , avec cer t ain s au t eu r s, de lon gues en quêt es 

p r él im in ai r es ser ai t  con t r ai r e à l a m en t al i t é de l ’époque. 

En co u r ager  u n e dévot ion  n ’est  d ’ai l l eu r s pas se por t er  

gar an t  de l ’au t h en t i ci t é des fai t s qu i  l ’on t  p rovoquée. 

D e p lu s i l  fau t  r em et t r e l a b u l l e du  1er  j u i n  13 10  dan s 

le cad re des évén em en t s q u i  l ’on t  vu  n aît r e. Pr i s en t re 

sa sym p at h ie pou r  l a cau se des com m un es f l am an d es et  

les exigen ces t ous les jou rs p lu s gr an d es du  r o i  Ph i l i p p e 

l e Bel , l e pape Clém en t  V  n ’a q u ’u n  souci  : am en er  les 

Fl am an d s à accep t er  ce qu i  l eu r  p ar aît  u n  „  t r ai t é 

d ’i n iqu i t é ” , l a p ai x  d ’A t h i s-su r -O r ge ( ju i n  130 5)  avec 

ses con d i t ion s écrasan t es ( 76 ) . Po u r  cela i l  l eu r  accorde 

les i n d u lgen ces dem an dées —  in d u lgen ces con sidérab les 

pour  l ’époque ! —  et  p ar  con séquen t  i l  ad m et  t ous les 

m ot i fs al légu és. D i r e que „  l e pape con f i r m a l e m i r acl e 

de l a f l u i d i t é d u  Sai n t -San g ”  est  ab u si f  : l e f ai t  r ap p or t é 

ap p ar t i en t  à l a n ar r a t i o  de l a b u l l e et  n on  à son  d ispo

si t i f . C ’est  en  d éf i n i t i ve à l ' e x p e r i e n t i a ip so ru m que s’en

(75) A . D uclos, L es M a tines brugeoises, p. 146-161.
(76) C et aspect p o litique de la  question , vo ir  F . Funck- 

B ren tano , Philippe le B el en Flandre, P a ris , 1897, p. 485-559; 
excellen t résu m é de J. D e  Sm et, La fluidité du Saint-Sang, dans 
le  Journal de Bruges du  1er m a i 1948-



r em et  le sou ver ain  pon t i fe, à l ’ob ject i v i t é des im pét r an t s 

eux-m êm es.

Q u’on t  pu  con st at er  ceu x-ci  ? I l s on t  p u  con st at er , p ar  

eu x-m êm es ou  p ar  les person n es qu i  les i n fo r m aien t , 

q u ’à cer t ain s jou r s et  i n év i t ab lem en t  t el  ou t el  ven d r ed i , 

l e san g so l i d i f i é r en fer m é dans le cy l i n d r e de cr yst al  se 

l i q u éf i ai t  et  r est ai t  qu elqu e t em ps dan s cet  ét at .

A u cu n  m ot i f  de pen ser  que ceu x qu i  r ap p or t ai en t  ces 

choses ét aien t  de m au vai se fo i , n e les avaien t  pas obser 

vées. Q u ’i l s aien t  m ajo r é cet  évén em en t , q u ’i l s l ’aien t  

st y l i sé en  l u i  at t r i b u an t  u n e pér iod i ci t é m i r acu leu se est  

t ou t -à- fai t  con form e à l a m en t al i t é du  m oyen -âge et  à 

l eu r  op in ion  su r  l ’o r i gi n e h iér oso l im i t ain e de l a rel i qu e.

M ai s le ph én om èn e de la l i qu éfact ion  du  san g coagu lé 

est  r ar e sous n ot re cl im at . I l  n e se r ép ét a p lu s souven t . 

Peu t -êt r e l ’observa-t -on  en core de t em ps à au t r e, m ais 

d ’u n e m an ièr e si  d iscrèt e q u ’el l e du t  d écou rager  les 

p r évi sion s op t im ist es du M agi st r at  et  don n er  au x „  gens 

d u  l ys ”  l ’occasion  de t r i om ph er  à bon  com pt e de l a 

superbe des i n su r gés de 130 2.

En  ou t re, on  l ’obser vai t  san s doute de p lu s en  p lu s 

d i f f i ci l em en t . Ce qu i  n e veu t  pas d i r e q u ’i l  n ’avai t  p lu s 

jam ai s l i eu . L or sq u e l ’évêqu e d ’A n  cône, Gu i l l au m e 

d él ia V i gn a, ad m in i st r at eu r  du  d iocèse de T o u r n ai , v i n t  

à Br u ges, l e 3 m ai  138 8 , pou r  t r an sfér er  l e Sai n t -San g 

dan s u n  n ou veau  cy l i n d r e p lu s l u xu eu x  que le p r écé

den t , i l  con st at a que la r el i qu e d even ai t , u n  cou r t  in st an t , 

d ’u n  r ou ge p lu s v i f  et  i l  v i t  qu elqu es gout t es se d ét ach er  

de l a m asse sol ide. C ’est  ce q u ’at t est èr en t  avec l u i  les 

p r élat s qu i  l ’en t ou raien t , les évêques de T ér ou an n e 

et  de L i n d a, les abbés de C l ai r vau x , des D u n es, de T er  

D oest , l e p r évô t  de Sain t -  D on at i en  et  le gou ver n eu r  de 

Br u ges, Gu i l l au m e de N am u r  ( 77) .

(77) C ette  c h a r te  est éd itée dans M iraeus-F oppens, Opera  
diplomatica, I I ,  p. 1029; J. G a il l ia rd , Recherches historiques, 
p. 229, e t  C. C arto n , Essai sur l’ histoire du S. Sang, p. 107 ; 
c fr  A . D uclos, L es M atines brugeoises, p. 148.



O n n ot era les t erm es dan s lesqu els ce ph én om èn e est  

d écr i t , t an t  en  13 10  q u ’en  138 8 . Liquescit gutlatimque 
distillât, d i t  l a bu l le. L e docum en t  de 138 8  con st at e avec 

m in u t i e in instanti satis modico, rubicundior solito et 
aliter quam statim ante fuerat videri se dignatus est, gut- 
taeque sanguinis recentissimae et a massa separatae 
locis in pluribus clarissime intueri. O n est  l o in  des 

„  bou i l lon n em en t s ”  qu i  car act ér i sen t  des ph én om èn es 

sim i lai r es de N ap les et  des en vi r on s ( 78 ) .

En  con clusion , on  n e peu t  donc n i er  que l a r el i qu e du  

Sai n t -San g n ’ai t  donné l i eu , au  X l V e  siècle, et  p r oba

b lem en t  dès l e début  de sa con ser vat i on  à Br u ges, à des 

ph én om èn es de l i qu éfact ion . L e M agi st r at  de Br u ges est  

l e seu l  t ém oin  con t em porain  à en  af f i r m er  l a p ér iod i 

ci t é r égu l i èr e. M ai s c’est  l à u n e i l l u sion  de sa p ar t  : l a 

pér iod ici t é du  ph én om èn e n ’est  pas du  t out  ét ab l ie. L a 

b u l l e Licet is, p lu t ôt  que d ’en  con f i r m er  l ’exist en ce, n e 

f ai t  que p r êt er  u n  écho au x p ieu x dési r s du  M agi st r at , 

af fam é de m er vei l l eu x . L es éch evin s fu r en t  déçus dan s 

l eu r  at t en t e. D e cet t e d écon ven u e, Gi l l es l i  M u i si s don n e 

u n e exp l i cat i on  m al vei l l an t e.

6 . —  La chapelle de la Sainte-Croix. N e qu i t t on s pas 

l ’égl i se Sain t -Basi l e sans avo i r  exam in é la ch ap el le de 

l a Sain t e-Cr o i x.

L a Cruyscapelle, pou r  p ar l er  com m e les t ext es an 

cien s, est  l e san ct u ai r e qu i  f ai t  su i t e à l a ch ap el l e su pé

r i eu r e de Sain t -Basi l e. C ’est  l à que se t r ou ve l ’au t el  et  

l e t ab er n acle de m ar b r e et  d ’ar gen t  où est  con servée la 

r el i q u e; c’est  l à que se d resse le t rôn e n éo-got h ique où  

l e Sai n t -San g est  o f fer t  t ous les ven d r ed is à l a vén ér a

t ion  des f idèles. L es deu x ch apel les com m u n iqu en t  p ar  

t r ois l ar ges baies en  p lein  cin t r e. Si  l a p r em ièr e ch ap el l e 

repose su r  les voû t es de l ’égl i se rom an e, l a seconde est

(78 ) „  T ous les vendred is le  St. S ang  d ev en a it liq uid e et 
b o u il lo n n a it com m e de nos jou rs encore le  sang  de St. Ja n v ie r  à 
N ap les ” , A . D uclos, Bruges, p. 427.



por t ée p ar  de lou rds m u r s qu i  m asqu en t  l e f l an c m ér i -  

d ion n al  de l ’égl i se, m et t an t  h ors d ’u sage l a por t e p r i n 

ci p ale de l ’égl i se i n fér i eu r e ( 79 ) .

Pou r qu o i  a-t -on  con st ru i t  l a ch ap el l e de la Sain t e-  

Cr o i x  et  de q u an d  dat e cet  éd i f i ce ?

Feu  M . En gl i sh  s’est  pen ch é su r  ce p rob lèm e, don t  i l  

n e sou pçon n ai t  pou r t an t  pas t ou t  l ’i n t ér êt . D an s u n e 

sér ie d ’ar t i cl es pu b l i és en  19 50 , i l  sou t ien t  qu e l a Cruys- 
capelle au r ai t  été con st ru i t e en t r e 118 7  et  les an n ées 

1230 - 124 0  ( 8 0 ) .

C ’est , pen son s-n ous, en t re 120 4  et  1256 , p lu s p r oba

b lem en t  en t r e 120 4  et  124 6  q u ’i l  fau t  p lacer  l ’ar r i vée 

du  Sai n t -San g à Br u ges. I l  est  m ain t en an t  en t en d u  que 

l ’égl i se Sain t -Basi l e n ’a pas ét é con st ru i t e pou r  r ecevo i r  

l a r el i qu e. M ai s l a ch ap el le de l a Sain t e-Cr o i x ? I l  y  a 

donc u n  cer t ai n  i n t ér êt  à exam i n er  at t en t i vem en t  l a d a

t at ion  p roposée p ar  M . En gl i sh .

D ison s t ou t  de su i t e que son  ar gu m en t at i on  n ’est  pas 

con vain can t e.

T o u t  d ’ab or d  en  ce qu i  con cern e l a dat e an t ér i eu r e 

{terminus a quo) proposée. Si  n ous savion s seu lem en t  

avec cer t i t u d e de q u an d  dat e l ’égl i se r om an e ! M ai s on  

se d em an d e en core : som m es-nous en  p résen ce d’un e 

égl i se r econ st r u i t e en  118 7  ou  d ’u n e égl i se p lu s an cien n e 

r est au r ée ap r ès 118 4  ? Fau t e de l ’op in ion  fer m e et  u n a-

(79) D e ce m u r  d e  sou tènem en t, i l est souven t d it qu ’il est 
„ u n e  po rt io n  d e  m u r  d ’en ce in te  m érid io n a l d u  B ou rg ” (A . D uclos, 
Bruges, p . 315 e t 4 53 ). C ette  op in ion  est rep rise  à V red ius, His- 
toria com itum  Flandriae, B ruges, 1650, p. L IV  et L X X II I . E lle  
sem ble aban d o n n ée au jo u rd ’h u i, v o ir  F rè re  F irm in , D e romaan- 
sche kerkelijke bouwkunst, p. 51. M . E ng lish , dans le  n° 20 du  
Parochieblad  1950, pense que le  m u r  est ce rta in em en t p lus anc ien  
q u e  1300. J e  so uh a ite  q u ’i l  a i t  raison. Q ue la  Cruyscapelle  a i t  été 
co n stru ite  p eu  av a n t 1246, p a r  les échev ins, p o u r recevo ir la  
re l iq u e  du  S a in t-S an g  se ra it u n e  h ypo thèse en tiè remen t sa tis
fa isan te. S i u n  archéo logue com péten t, ap rès les recherches néces
saires, p o u v a it e n  fa ire  la  p reuve, m a th èse se ra it confirm ée.

(80) L e Parochieblad  de B ruges, u n e  p etite  feu ille  paro issia le, 
où  p en d an t p lu s de q u in ze  ans, l ’abbé M iche l E n g lish  ( +  1962) 
déversa le  m e i l le u r  de sa science.



n im e des arch éologues nous devons en v i sager  u n e double 

h ypot h èse.

—  Sain t -Basi l e d at er ai t  du  p r i n cip at  de T h i er r y  d ’A l 

sace et  de Si b y l l e d ’A n jo u  ( 1139 - 115 7 ) .  D an s ce cas i l  

n ’est  pas exclu  q u ’u n e r est au r at i on  u l t ér i eu r e —  p ar  

exem p le, en t re 118 4  et  118 7  —  ai t  com por t é l a con st ruc

t i on  d ’u n e seconde ch ap el l e à l ’ét age, l a Cruyscapelle, 
t r an sfo r m ée dan s l a su i t e.

—  M ai s si  l ’égl i se date, dan s sa st r u ct u r e act u el l e, du  

p r i n cip at  de Ph i l i p p e d ’A l sace, i l  est  évid en t  que ce 

n ’est  pas en  118 7  qu e l ’on  au r ai t  con dam n é, en  l a m as

qu an t  d ’u n  m u r  de sou t èn em en t , u n e por t e dessin ée ou 

r est au r ée l a m êm e an n ée. D an s l a seconde h ypot h èse la 

Cruyscapelle n e d at er ai t  que du  X l I I e  siècle.

Q ue pen ser , à p résen t , de l a dat e l im i t e u l t ér i eu r e 

(.terminus ad quem) 1230 - 124 0 ?

Cel le-ci  r epose su r  le r ai son n em en t  su i van t  : les deu x 

ch apel l es com m u n iqu en t , on  l ’a d i t , p ar  u n e t r i p l e baie 

en  p lei n  cin t r e. A ssu r ém en t  les colon n et t es, les chap i -  

t au x et  les t ores l ou r d em en t  po l ych r om és q u ’on  peu t  

vo i r  au jou r d ’h u i  à cet  en d roi t  son t  de cr éat i on  r écen t e, 

m ais i l s décoren t , af f i r m e l ’abbé En gl i sh , des baies 

au t h en t iqu em en t  r om an es ( 8 1) .  Car  ces baies en  p lei n  

cin t r e se t r ou ven t  d éjà su r  u n  dessin  de S. V er m ot e dat é 

de 18 13.  En  18 13,  r ai son n e n ot re r egr et t é con f r èr e, on 

n e fai sai t  p as en core de n éo-rom an . Ce qu i  est  donné 

p ou r  du  r om an  est  v r ai m en t  r om an . Com m e dan s nos 

région s l e got h iqu e succède au  r om an  dan s les an n ées 

1230 - 124 0 , i l  s’en su i t  qu e l a ch ap el l e de l a Sain t e-Cr o i x 

a ét é élevée avan t  cet t e époque.

L e dessin  de S. V er m ot e est  r ep r od u i t  dan s l e beau

(81) L ’abbé E n g lish  développe ic i u n  a rg u m en t q u e  lu i  a 
suggéré A . D uclos, Bruges. H istoire et souvenirs, p. 454 : „  les 
arcades q u i sép a ren t les deux  nefs sont p ro b ab lem ent rom anes.
I l  fau d ra it les d én u d er p o u r av o ir  u n e  ce rti tu d e  sur le u r  âge 
L ’abbé D uclos av a it lon g tem ps sou tenu  que la  ch ape lle  de la  
Sain te-C ro ix  é ta it du  X V IIe . M . E n g lish  s’en  m o qu e u n  p eu ...



l i v r e du  f r èr e Fi r m i n  de Sm id t , D e  ro m aan sc h e  k e rk e 

l i jk e  b o u w k u n st  in  W e st - V laan d e re n , p. 55. J ’ai  beau  

t ou r n er  et  r et ou r n er  cet t e page, je n ’ar r i ve pas à y  r e

t r ou ver  les t rois ar cad es r om an es de l a ch ap el l e de l a 

Sain t e-Cr o i x q u ’y  vo yai t  M . En gl i sh  ( 82) . I l  ar r i ve p ar 

fo i s q u ’u n  m al i n  pet i t  dém on  aveu gle les h ist or ien s et  

les éru d i t s, em pêch e les u n s de vo i r  ce q u ’i l s p ou r r aien t  

observer , gr at i f i e les au t r es de pu r s ph an t asm es... Su is- 

j e v i ct im e de ce pet i t  dém on  ou  est -ce M . En gl i sh  qu i  l ’a 

ét é ? Q ui  en  décid era ?

L es h ist or ien s b ru geois Gi l l i od t s-van  Sever en , D uclos, 

et c. on t  r el evé les dépenses fai t es en  13 11- 13 12  p ar  le 

M agi st r at  de Br u ges à l ’égl i se Sain t -Basi le. On con st ru i t  

u n  escal i er , on  cou vre u n  t oi t , on  p lace u n  v i t r ai l . U n e 

exp l i cat i on  v i en t  t ou t  n at u r el l em en t  à l ’esp r i t  : c’est  de 

13 11- 13 12  que dat e l a ch ap el l e de l a Sain t e-Cr o ix. Bien  

sû r  cet te exp l i cat i on  n e s’im pose pas absolu m en t , car , 

d evan t  l a d i sp ar i t i on  des p lu s an cien s com pt es com 

m u n au x, on n e sau r a jam ai s si  des t r avau x  au ssi  im p or 

t an t s n e rem on t en t  pas au  siècle p récéden t .

Cepen d an t  i l  p ar aît  peu  p robab le que la v i ei l l e por t e 

de Sain t -Basi l e et  l e ch em in  qu i  y  d on n ai t  accès aien t  

ét é con dam n és avan t  l a p r i se de possession  p ar  le M a

gi st r at  de la v i l l e des abords de l ’égl i se, soit  l e st e e n com 

t al  et  le G h ise lh u u s. Ceci  n e se p r od u isi t  q u ’au  cours du 

X H I e siècle. C ’est  alor s seu lem en t  que l a C r u y sc ap e l l e 
au r ai t  ét é élevée, lor squ e l a dévot ion  à l a r el i q u e fu t  

d even u e si  v i ve que l a v i ei l l e ch ap el l e de T h i er r y  d ’A l -

(82) M . E ng lish , Parochieblad, 1950, n° 20. L e  seu l docum ent 
icon o g rap h iq ue q u ’i l  eu t pu  in v o q u er en  l ’o ccu rrence est une 
g ra v u re  de J. G a ill ia rd  im p r im ée dans J. G a il l ia rd , Recherches 
historiques, ap rès la  p. 40, e t rep ro d u isan t les Ruines de l’ ancienne 

chapelle des com tes de Flandres (s ic ) . O n  sa it q u e cet au te u r  
e n te n d a it p a r  là  le  réd u it s itué  sous la  C ruyscape lle . E n tre  la  
to u re l le  d ’an g le  de l ’ég lise S a in t-B asile  e t le  p ign on  de l ’hôtel-de- 
v i l le  on  aperço it le  som m et d ’u n e  des tro is arcades (ce lle  du 
m il ieu  ?) en  question  : ce p o u rra it  ê tre  u n  arc  brisé, m ais la 
p erspective de l ’a r t is te  am a te u r  est si m a lad ro ite  q u e ch acu n  y  
v e r ra  ce q u ’il v eu t v o ir . ..



sace p ar u t  i n su f f i san t e à con t en i r  des fou les t ou jou rs 

p lu s denses.

Q ue l a ch ap el l e ai t  ét é con t ru i t e au  début  du  X H I e 

siècle ou au  siècle su i van t , i l  n ’en  rest e pas m oin s que 

c’est  u n e ch ap el l e de l a Sain t e Cr o i x  et  n on  p as u n e 

ch ap el l e du  Sai n t -San g ( 83) .  Car  c’est  u n  fai t  su r  l equ el  

on  n e sau r ai t  t r op  i n si st er  : i l  n ’y  a pas, i l  n ’y  a jam ai s 

eu  à Br u ges de „  ch ap el l e du  Sai n t -San g ” . L es t ext es n e 

con n aissen t  q u ’u n e égl i se de Sai n t e-M ar i e et  de Sain t -  

Basi l e, u n e ch apel le de Sai n t -Yves et  u n e ch ap el l e de l a 
Sain t e-Cr o i x.

D e m êm e, i l  n ’y  a j am ai s eu  de „  procession  du  Sain t -  

San g ” . L a procession  d i t e „  du  Sai n t -San g ”  est  en  r éa

l i t é u n e procession  de l a Sain t e-Cr o i x. E l l e a l i eu , en  

ef fet , l e 3 m ai , c’est  à d i r e l e jo u r  de l a fêt e de l ’I n ven 

t ion  de l a Sain t e-Cr o i x. Cet t e fêt e, fo r t  an cien n e, n ’est  

pas d ’or igin e r om ain e; el l e est , au x  d i res d ’u n  spécial i st e, 

u n e „  solen n i t é d ’o r i gi n e gal l i can e ”  et  i l  n e f au t  pas 

s’ét on n er  de l a vo i r  si  p op u lai r e en  Fl an d r e ( 8 4 ) . Pr es-

(83) L a  seu le ég lise d ’E u ro p e  déd iée au  S a in t-S an g  sem ble ê tre  
la  récen te  ca th éd ra le  de W estm in s te r  à L ondres, b â tie  en  1895, 
consacrée en  1910. I l  fa u t donc co rr ig e r  su r  ce p o in t (e t su r 
d ’a u tre s .. .)  la  m éd iocre no tice H l. B lut de T h . S tu m p  e t  O. G illen  
dans le  Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, I I ,  S tu ttg a r t, 
1948, col. 949. R em arq uo ns ic i que l ’ég lise Sa in t-Basile  de B ruges 
a  é té  élevée, le  13 a v r i l  1923, au  ra n g  de „ b a s i l iqu e  m in e u r e ” 
(A c ta  apostolicae Sedis, X V , p. 20 0 ). L e  d o cum en t p o n tif ica l q u i 
d onne apte de ce tte  é rec tio n  év ite  de p a r le r  d u  S a in t-S ang  (n am  

antiquitate, structura, artis operibus, supellectilis copia et 
m agnificentia, sacris insignibusque reliquiis eadem fu lget, se 
con ten te-t- i l de d ire ) . O n a d u  m a l à c ro ire  q u e la supp lique, q ue 
la  b u lle  rep ro d u it en  p a rtie , a i t  passé le  Saint-Saing sous silence. 
L ’om ission sem ble voulue- L es p ré la ts  rom a in s  sera ien t- ils  p lus 
c irconspects en  1932 q u ’en  1310 ?

(84) G. M o rin , Un recueil gallican inédit de „  benedictiones 

episcopates ”  en  usage à F reising au V i l e  - I X e  siècles, d an s R evue  

bénédictine, 29 (1912) p. 179. —  L ’a r tic le  de D om  G. M o r in  do it 
ê tre  com plé té au jo u rd ’h u i p a r  ce lu i de J. D eshusses, L e bénédic- 
tionnaire gallican du V i l l e  siècle , dans Ephemerides liturgicae,
77 (1963), p. 169-187. ■— C ’est d ’a i l leu rs p arce que seu le la  fê te 
de l ’E x a lta tio n  de la  Sa in te-C ro ix  est rom a in e , q u e la  fê te  du  
3  m a i ;ai d isparu , com m e o n  sait, lo rs  de la  d e rn iè re  ré fo rm e  d u  
c a l e n d r i e r  r o m a i n .



que chaque v ille  de F landre devait avoir, au m oyen  âge, 
u n e procession de la Sainte-C roix. N ou s connaissons celle 
de F u m es, qu i est déjà attestée en 1241 (8 5 ) . A  celle 
de Tournai, qu i a h eu  tous les ans le  15 septem bre de

puis 1090, toutes les v illes de F landre éta ien t représen
tées (86) . C elle de M essines avait éga lem en t lieu  le  14 
septem bre; e lle  rem ontait p robablem ent au X l le  siècle 
(86 b is ). La procession de Bruges a donc fort b ien  pu 
exister avan t la  réception de la re lique du Sain t-Sang.

D ’autre part on a, sur la  dévotion des B rugeois à la 
Sainte-C roix, p lusieurs tém oignages éloquents. D éjà au 
X le  siècle, s’é leva it à G é r a , au x portes de la  v ille , la 
c a p e l la  S an c t a e  C r u c is  : e lle  est à l ’or ig ine du v il lage de 
Sint-K ru is (8 7 ) . E n  1302, l ’année où ils recouvrent 
leurs libertés sur le  cham p de G roeninge, les Brugeois 
fon t graver u n  nou veau  sceau  aux contrats : le  lion ram 

p an t qu i se dresse sur les h u it  faces est non  seu lem en t 
couronné, m ais aussi colle té d ’u n e croix (88 ) . Cet é lé 

m en t n ouveau  ne d isparaîtra p lus de l ’hérald ique bru 

geoise. C om m ent ne pas y  vo ir  u n e  allusion exp lic ite  à

(85) H . V an  d e  V elde, R elique et chapelle de la Sainte-Croix, 
dans A .S.E .B ., 14 (1855-56) p . 149 sv.; ibidem, 16 (1862-63) 
p. 122. I l  est possib le m ais  n o n  c e rta in  q u e ce tte  procession se 
pou rsu ive  dans la  cé lèb re  procession des pén iten ts ; V . P i i, L es  

origines de la procession de pén itence de Furnes, dans Bull, du 

C om ité flam and de France, 1911, p. 635-643,. repousse, i l  est v ra i, 
ce tte  thèse.

( 8 6 ) H e r im a n  de T o u rn a i, L ib er  restaurationis S. M artini, dans 
M .G .H . SS., X IV , p. 277 sv.; A . C auch ie, La grande procession de 
Tournai, L ouva in , 1892, p. 11. L a  procession de  T o u rn a i fa it 
ég a lem en t le  to u r  d u  p é r im è tre  de la  v ille ; e lle  coïncide, e l le  aussi, 
au  m o ins d ep u is  1283, avec la  fo ire  a n n u e lle ; ceux q u i y  p re n n en t 
p a r t  jou issen t éga lem en t, depu is 1289, d ’indu lgences concédées p a r  
les papes. L e  p a ra llé l ism e  est constan t.

(8 6  b is) J. Y em au x , U n e relation du X I I l e  siècle sur l ’institu 
tion de la procession de M essines, dans A .S.E .B ., 60 (1190) 
p. 243-249.

(87) E . I . S trubbe, D e parochies te  Brugge voor de X l l e  eeuw , 
dans A lbum  English, B ruges, 1952, p. 375.

( 8 8 ) D e G hellinck  V aem ew y ck , Sceaux e t  armoiries, B ruges, 
1935, p. 85 n . 2. L a  rem arq u e  est fa ite  p a r  Ch. V erschelde, Les 

M atines brugeoises et la procession du Saint-Sang, dan s A .S.E .B ., 
31 (1880) p. 123.



la  relique du Sain t-Sang ? Car au  m om en t où  la  v il le 
lu tte pour son indépendance, la re lique „ b ou illonne 
elle  est présente à toutes les préoccupations des échev ins. 
Toutefois, lorsque ceux-ci pensen t au Sain t-Sang, c’est 
la  Sain te Croix qu ’ils  évoquent.

Oui, la dévotion au Sa in t-Sang est tardive. E lle est  
née de la vénération  du C rucifié, des p la ies de l ’Hom m e 
de dou leur. Certes on pourrait a lléguer des textes fort  
anciens, m a is on sait aujourd’h u i que cette dévotion n e 
quitte pas le  cercle des théologiens et des auteurs sp ir i

tuels avan t la  f in  du X l le  sièc le  (8 9 ) . Ce n ’est qu’au x  
X lV e , X V e  siècles que, répandue par les m em bres des 
Ordres m end ian ts, le  quite du Sain t-Sang d evient popu

la ire. On vo it alors se m u ltip lier  les représentations des 
„ m esses de sa in t G régoire ”, des „ Fon ta ines de V ie  ” et 
des „ P ressoirs m ystiques ” (9 0 ) . M ais la Croix est cette 
F on ta ine d’où  cou le le  sang rédem pteur, source de vie , 
la  Croix est ce pressoir où  le  F ils de D ieu  fou le  le  sang 
issu  de sa chair sacrée. Isoler le  Sa in t-Sang des mystères 

de la  R édem ption pour en  fa ire l ’ob jet d ’u n e dévotion 
spécia lisée est u ne tendance trop m oderne pour q u ’on  
puisse la  retrouver dans la Bruges m éd iévale.

7. —  P h i l ip p e  d ’A l sac e  e t  le  S ain t - G r a a l . P lus hau t, 
nous avons m is en  doute la  destruction de l ’église de 
S ain t-D onatien  par le  feu  en 1184. On pourrait nous le

(89) V o ir  E . M a ie , L ’art relig ieux à la fin  du m oyen  â ge en  
France, P a r is , 1925, p. 108 sv.; E . D u m o u te t, L e Christ selon  la 

chair et la V ie  liturgique au M oyen -A g e , P a ris , 1932, p . 39, 
m o n tre  lu i  aussi le  ca rac tè re  ta rd i f  de la  dévotion au  S a in t-S ang , 
n é  de la  dévo tion  au x  C inq  P la ies. „  T outefo is, a jou te-t-il , m a lg ré  
l ’in f luence  de ce tte  dévotion  (a u  P réc ieu x  S an g ), in f lu en ce  sensib le 
d an s le  d o m aine de la  l i t té ra tu re  (spéc ia lem en t dans le Grcml de 
R obert d e  B oron) e t dans l ’a r t ,  i l  sem ble b ien  que, sau f en  cer
ta in s  l ieux , p o u r  des m o tifs p articu l ie rs , com m e à B ruges e t à 
F écam p, e l le  fu t  beauooup m o ins fam iliè re  au x  fou les

(90) A . T hom as, D ie D arstellung Christi in der K elter. E ine 
theologische und kulthistorische Studie, D üsseldorf, 1936; 
J . G essler, D e m ystieke wijnpers te Aarschot en  elders, t.à .p . de 
E igen Schoon en  D e  Brabander n .r ., 14 (1939 ).



reprocher. Car, dira-t-on, hypothèse pour hypothèse : 
étan t adm is que T h ier ry  d’A lsace n ’a pas pu  con

struire la chapelle supérieure de Sain t-Basile pour y  
placer le  Sain t-Sang, qu ’est-ce qu i nous em pêche de 
m ettre cette en treprise au com pte de son fils  et succes

seur P h ilippe d ’A lsace (1 168-1191) ? Que dans la suite 
on ait attribué au  fondateur ce qu i revenait au restaura

teur est fac ile  à com prendre. Le com te P h ilippe, en in 

sistant dans sa charte de 1187 sur la part qu i revien t à 
ses parents dans la construction du sanctuaire, porte en 
quelque sorte lu i-m êm e la responsabilité de cette erreur  
historique.

P h ilippe d ’A lsace, on l ’a déjà fa it rem arquer, était, 
com m e tous les ch rétiens de son tem ps, un  pèlerin  pas

sionné de reliques. R entrant pour la  prem ière fo is de 
Terre Sain te, i l  éta it passé par C onstantinop le et y  
avait recueilli force reliques et souvenirs re lig ieux. 
G uillaum e d ’A rdres raconte com m ent l ’abbé de son m o

nastère, ayan t appris que l ’i l lustre  P h ilippe, com te de 

F landre et de V erm andois, revena it de C onstantinople 
porteur de san c t o r u m  r e l i q u iae et de p r e t io sa p ig n o r a, se 
hâta à sa rencontre jusqu ’à Sain t-Bertin . Le voyage ne 
fu t pas in u tile  : l ’abbé obtin t du  prince des reliques qu i 
lu i perm iren t de fa ire  consacrer avec éclat sa nou velle 
abbatiale au cours de ju in  1179 (9 1 ) .

Le voyage de P h ilippe d ’A lsace à C onstantinop le date,

(91) A u d iens dom inus P e tru s , fam o su m  p rin c ip em  P h i lip p u m  
F lan d r ie  e t  V irom an d ie  com item  d e  tran sm a rin is  p a rtib u s  rap a 
tr iasse, e t p e r  verid icos rum ores cognoscens eu m  p er  Constan- 
tin o po lim  i te r  fecisse e t m u lta  p re tio sa p ig n o ra  cum  sanc to rum  
re liq u iis  in d e  asportasse, quod p r id em  m en te  conceperat ad effec- 
tu m  p erd u x it. A p u d  S anctum  B e rtin u m  e idem  occu rr it, a l iq ua 
p re tio sa p ig n o ra  cu m  re liq u i is  ab eo p e ti i t  e t im p etra v it et’ ita  
ecclesiam  (de A n dres) de novo con stru c tam  hoc donativo  
n o b ilitan s, ipsam  ann o  D o m in i 1179 d ed icari fe c it ... m ense 
jun io ; W il le lm i Chronica Andrensis, dan s M .G .H . SS., X X IV , 
p. 712.



en effe t, de 1178 (9 2 ) . Pourquoi le  com te, se dem an

dera-t-on, n ’en  aurait-i l pas rapporté le  Sain t-Sang ? Le 
chron iqueur n e  sou ligne-t-il pas, par deux fo is, que 
P h ilippe n ’a pas seu lem ent reçu  des reliques des sain ts 
m ais des p r e t io sa p ig n o ra. Par  p ig n u s ne fau t- il pas pré

c isém ent entendre le  gage par excellence de notre ré

dem ption, le  sang v iv if ian t du Christ ?

Cette d istinction entre r e l iq u iae  san c t o r u m et p r e t io sa 
p ig n o r a n ’est pas arbitraire. En  effet, nous connaissons 
les reliques de Philippe d’A lsace. A van t sa m ort le com te 
donne à l ’abbaye de C lairvaux un  re liquaire en  forme 
de tab leau où un fragm ent de la vraie croix est en tou rée 
des reliques d ’une cinquan ta ine de saints (9 3 ) . A  côté 
de ces re liques, il y  avait les p re t io sa p ig n o r a, les re li

ques dom in icales. L e com te les conservait dans son châ

teau de Courtrai (9 4 ) . E lles éta ien t si précieuses que son 
successeur, Baudouin IX , fit le voeu d ’élever, pour les 
m ieux honorer, une sorte de „ sain te chapelle ” . T elles 

sont les orig ines de la collégia le N otre-D am e de Courtrai,  
où l ’on vénère encore, de nos jours, les „ saints ch eveux ” 
du Seigneur (9 5 ) .

Le com te P h ilip p e n ’aurait-il pas été ainsi en  posses

sion d ’u n e parcelle du Sain t-Sang et ne l ’au ra it-il pas 
déposée à Bruges ?

(92) Continualio Aquicinctina, dans M .G .H . SS., V I, p. 417; 
c fr  J. Jo h n en , Philipp von Eisass, G raf von Flandern, dans Bulletin  

de la Commission roya le d'Histoire, 79 (1910) p. 433-434.
(93) A . F ro low , La vraie Croix, n° 382.
(94) Ob reverentiam  reliquiarum  quas karissimus avunculus 

noster Philippus, dum peregrinationis suae iter arriperet, ibidem  
deposuerat, E . M usse ly  e t E. M olito r,, Cartulaire de l’ancienne 

église collégia le de N .-D . à Courtrai, G and , 1880, p. 24-25; c fr  
F. V an  de Puttte, Inventaires du trésor de la collégiale de N .-D . à 
Courtrai, d an s A .S.E .B ., 17 (1864-65) p. 1-74.

(95) M . E n g lish , Passiedevotie in W est-Vlaanderen, dans 
G eloofsonderricht, 1938, n° 4 et 5, p. 51 sv.; J. D e C uyper, H et 
ontstaan van het kapittel te  K ortrijk (  1199-1212), dans M iscellanea  

historica A lb erti de M ey er , I , L ouva in , 1946, p. 510-511. Ces 
au te u rs  on t ig no ré  le  te x te  de G u il lau m e d ’A rd res qu e  nous c itons 
ci-dessus.



I l fau t répondre à cette question par la  négative. La  
charte de 1187 n e  fa it a llusion  à r ien  de sem blab le. E lle 
a été déliv rée à la  dem ande des chapelains de Sain t- 
Basile, préoccupés —  on l ’a vu  —  de toucher régu lière
m en t leu r  m a igre salaire.

Ensu ite, près d ’u n e  d iza ine d ’années se sont écou lées 
de 1178 à 1187. C ’est trop pour qu ’on pu isse étab lir  un  
l ien  entre le  voyage à C onstantinop le et la  reconstruc

tion de l ’ég lise. M a is, dira-t-on, la  relique était conservée 
ailleurs, en  atten dan t de recevoir le  cadre lu i convenant. 
Où cela ? Pas à Sa in t-D onatien , car, lorsque le  comte fa it  
dénom brer, le  25 m a i 1186, les reliques de sa collégia le, 
dans les caisses qu ’on  ouvre en  sa présence, pas de trace 
de Sain t-Sang. Or e lles con tenaien t surtout des p re t io sa 
p ig n o r a , des re liques du Seigneur : de la  serv iette et du 
bassin  du L avem en t des pieds, de la p ierre du  Calvaire, 
du bois de la  crèche, de la colonne de la flagella tion , etc. 
(9 6 ) .

E t ne devrait-on  pas aussi s’étonner de ce que le com te 
n ’ait pas songer à doter de ce Sa in t-Sang sa chère abbaye 
de C lairvaux, à laq uelle  il cède jusqu ’à trois fragm ents 
de la  Sain te-C roix ? C ’est à C lairvaux, il fau t le  rappeler, 
qu ’i l  recevra la  sépu lture.

M ais surtout, i l  fau t ten ir  com pte de l ’évo lu tion  tar

d ive du th èm e du  Graal.

P eu  de légendes, on  le  sait, ont eu au tant de succès en 
O ccident, que le  con te de Parc iva l et du  sain t G raal. Or  
e lle  a trouvé sa prem ière expression —  la p rem ière du  
m oins qu i nous ait été conservée —  dans un  poèm e com 

m andé par P h ilip pe d ’A lsace au  poète cham penois, 
Chrétien de T royes. Le C o n t e  d e l  G r a a l peut être daté 
de 1178-1181 e t est resté inachevé. Q uelques années p lus 
tard, en tre 1200 e t 1215, Robert de Boron lu i donnait  
u ne con tinuation , le  R o m an  d e  l 'E s t o i r e  d o u  G r a a l 
(appelé h ab itu e llem en t le  Jo se p h ) auquel succédèrent

(9 6 ) V o ir  c i-dessus p. 140.



bientô t tout un  cyc le de rom ans en  prose et en  vers, 
notam m en t le  P e r le sv au x et la  Q u e st e  d e l  sa in t  G r a a l 
(vers 1225-1230).

Le poèm e de C hrétien de T royes, poin t de départ de 
toute cette littérature, se prêtait à un  te l développem ent, 
tan t par son caractère inachevé que par les én igm es qu ’il  
pose. La princ ipale de ces obscurités est le  thèm e du  
G raal. On sait que dans le Conte, le  jeun e chevalier  
P erceval, entré dans le  château du roi m éha ign ié, voit  
passer un  cortège où figu re un e lan ce qu i saigne e t un  
pla t m ystér ieu x  : c ’est le  G raal. Le p lat con tien t u n e 
hostie destinée à souten ir la v ie  d ’un  sain t v ie illard . D ans 
les oeuvres u ltér ieu res du cyc le, en  particu lier chez 
Robert de Boron e t ses continuateurs, la lan ce s’efface 
devant le  Graal. C elu i-ci n ’est p lus une sorte de patène, 
m ais le  „ vaisseau ” iden tifié  avec le  calice dont Jésus 
s’est serv i à la  C ène e t que Joseph d ’A r im ath ie  u tilisa —  
d’après la légende —  pour recu eillir  le  sang qu i ava it  
qoulé des p la ies du Sauveur (9 7 ) .

Le „ calice qu ’u tilisa Joseph d A r im a th ie  ” est u ne 
référence sans équ ivoque aux légendes rela tives à la 
conservation du Sain t-Sang. M ais com m en t se fa it- il que 
cette a llusion apparaisse si tard ? qu ’e lle  se lise si 
m ala isém en t —  si tan t est qu ’e lle  s’y  trouve ! —  dans 
le m ystér ieux  poèm e de C hrétien de T royes ? N ’est-il  
pas étrange —  c’est u n  des m eilleurs connaisseurs de la 
m atière de Bretagne, M . J. M arx , qu i en  fa it la  remar

que —  de ne trouver aucune m en tion  du Sain t-Sang dans 
le  cqnte de C hrétien ? Le prince qu i a com m andé le 
poèm e est pourtant censé posséder parm i ses trésors un  
G raal au then tique : la sain te fio le venue de Jérusalem  

(9 8 ) !

(97) J. F rap p ie r, L e Graal et la cheva lerie , dans Romania, 75 
(1954) p. 210.

(98) J. M arx , Robert de Boron et Glastonbury, dans le  M oyen  

âge, 59 (1953) p. 72.



En  réalité  P h ilippe, pas p lus que son père, n ’a jamais 
possédé de relique du  Sain t-Sang. M ais tre ize ans après 
sa m ort, C onstantinop le est prise par les Latins et le 
com te de F landre m on te sur le  trône des basileis. Alors 
com m ence, en  Occident, l ’a ff lu x  des reliques du Sain t-  
Sang. V oic i qu i ju stifie  l ’em pressem en t de Robert de 
Boron et de ses con tinuateurs à m êler  davantage les 
légendes de G lastonbury aux aventures du chevalier 
Perceval. A ussi b ien , du sang recu eilli par Joseph 
d’A r im ath ie , chaque église im portante entend  désormais 
en  posséder.

A  Bruges, en  tous cas, —  ou à D am m e, tou t près de 
là  —  on  trouve ces poèm es encore trop profanes. 
L ’H is t o r i e  v an  d e n  G r a e l de Jacob van M aer lan t (vers 
1280) est pourtant tou t entière centrée sur la  figure de 
Joseph.

C’est un  grand seigneur qu i lu i a passé cette com 
m ande, A lbert de V oorne, v icom te de Zélande. M ais 

bientô t le  poète s’in d igne des „ bourdes ” qu ’on lui  
a fa it écrire; com m ent a-t-il pu  confondre l ’h isto ire et 
la  fic tion  ? D ans son S p ie g h e l  h ist o r iae l i l  con tinuera à 
dénoncer „ les sornettes du Graal et les m ensonges de 
P e r ce v a l” (9 9 ) . C’est qu ’avec tous ses concitoyens, i l  
entoure de vénération  la relique qu i saigne en l ’église 
Saint-Basile. Que n ’a-t-il au  m oins pris la p e in e de nous 
dire ce qu ’i l  savait de son orig ine !

I I I .  N A IS S A N C E  D ’U N E  L E G E N D E

D ans oe travail nous avons critiqué la  légende qui 
entoure l ’arr ivée à Bruges de la relique du Sa in t-Sang 
et nous avons tâché de percer le  m ystère de son origine. 
Essayons à présent, par m an ière de conclusion , de 
su ivre le  ch em in  inverse et de m ontrer le passage de la 
réalité à la  légende.

(99) J . V an  M ie rlo , Jacob van M aerlant. Z ijn  leven , zijn 
w erk , zijn  beteekenis, A nvers-G and , 1946, p. 26-28; J. F rap p ie r, 
L e Graal et la chevalerie, p. 210.



Personne n ’a jam ais trouvé de Sain t-Sang à Jérusalem . 
Le silence des p lus anciens pèlerins, à cet égard, est 
aussi é loquen t que ce lu i des croisés. Les églises de 
C onstantinople, par contre, regorgeaient de souvenirs de 
la Passion  du Christ, notam m en t Sain te-M arie du Phare  
au palais de Bucoléon. Ces trésors furent, en 1204, livrés 
au p illage et l ’O ccident v it  arriver p lusieurs fio les con te

nan t le  précieux sang. Le prem ier em pereur la tin  de 
C onstantinople, Baudouin  1er, qu i éta it com te de F landre 
et de H a inau t, n ’oub lia pas les siens. Ses filles reçurent 
de sem blab les re liques, de m êm e son frère, le  m arquis 
P h ilippe de N am ur. P lusieu rs abbayes pu rent s’enor 

gueillir , à cette époque, de posséder le  Sain t-Sang, 
L iessies, A n ch in  et Sain t-M artin  de Tournai.

D ès 1256 et peut-être m êm e avan t 1246, la v i l le  de 
Bruges détien t, e lle  aussi, une partie du „ vrai sang ” du  
Sauveur. E lle repose dans l ’ancienne chapelle castrale 
de Sain t-B asile  sous la protection des échev ins e t la 

garde des quatre chapelains institués par T h ierry 
d’A lsace.

Com m e beaucoup de reliques du m êm e genre, e lle  se 
l iq uéfia it à in terva lles p lus ou m o ins régu liers. Ce 
phénom ène, il est vrai, ne s’est produit qu ’au  X H Ie 
siècle pour cesser, pratiquem ent, au début du X lV e . 
M ais le  „ m iracle ” avait attiré sur e lle  l ’a ttenti on des 
Brugeois; i l avait a llum é leu r  p iété. B ientôt i l  fallu t  
agrandir l ’église supérieure de Sain t-Basile. En  1311, 
ou encore avan t cette date, les échev ins constru isirent  
la chap elle  de la  Sain t-C roix : là, ce sera v ra im ent chez 
eux que reposera la relique.

La fio le  est portée tous les ans en  procession. Le 
1er ju in  1310, au m om en t où il va devoir ratif ier les 
pénib les clauses du traité d ’A this-sur-O rge, le  pape 
C lém ent V  accorde de r iches indu lgences à ceux qui 
vénèren t le Sain t-Sang et prennen t part à la  procession 
du 3 m ai.



D ’où  ven a it cette re lique ? Son arr ivée a passé 
inaperçue. Personne n ’a pris note de sa „ susception  
M ais l ’ég lise où e lle  reposait ava it été bâtie par T h ierry  
d ’A lsace. C ela, u ne charte de 1187 l ’a ff irm a it sans 
réplique. L e p rince éta it u n  croisé fam eux; i l  avait été 
quatre fo is en  Terre-Sain te e t  i l  y  ava it laissé sa fem m e, 
la tendre com tesse S iby lle , m orte re lig ieuse à Béthan ie.

A ussi lorsqu ’on  in terrogea it sur ce poin t les chapelains 
de Sain t-Basile, ceux-ci ava ien t pris l ’hab itude de 
répondre : „ C’est le  com te T h ier ry  qu i l ’a rapport ée de 
Jérusalem  Pour  eux c ’é ta it tout natu rel : où le  Christ 
avait-il versé son sang, sinon à Jérusa lem  ? E t qu i avait 
donc v isité  la  V ille  sain te, sinon  le  com te T h ier ry, le 
constructeur de cette étrange chapelle à étage ?

Q uelqu ’u n  qu i a certa inem ent posé cette question  aux  
chapelains éta it Jean D e Langhe, d it Iperius, abbé de 
Saint-Bertin  e t chron iqueur. Le préla t éta it u n  des gros 
décim ateurs de la région  et les devoirs de sa charge 

durent l ’am ener p lus d ’u n e fo is à Bruges, où son 
abbaye possédait d ’a illeurs un  pied-à-terre. Peut-être  
eu t- il m êm e ainsi l ’occasion de prendre part à la  célèbre 
procession du 3 m ai.

L ’abbé ava it un  grand ouvrage sur le  m étier  : une 
chron ique de Sain t-Bertin , où  les fa its et gestes de ses 
précécesseurs éta ien t m is en  parallè le  avec ceux des 
com tes de F land re, protecteurs-nés de sa m aison. Iperius 
n e se p iqua it guère d ’exaqtitude, il acceptait sans con

trô le tout ce qu i pouvait rehausser le  prestige des abbés 
et la g lo ire des com tes. C’é ta it un  hab ile conteur, qui 
donnait au  besoin  le  coup de pouce nécessaire pour fa ire  
ten ir  les fa its ensem ble.

Le chron iqueur n ’ava it pas coutum e d ’in ven ter  et il 
dut être sin cèrem en t étonné de ne pas trouver dans ses 
sources la  m en tion  de l ’arr ivée du précieux sang à 
Bruges. T ou t le  m onde, de son tem ps, l ’accep tait com m e 
un fa it avéré. I l crut donc pouvoir le  reprendre. Et non 
seu lem en t le  reprendre m a is l ’exp liquer : le  com te avait



reçu  la relique du roi de Jérusalem  pour avoir f in i par  
donner son consen tem en t à la retra ite de S iby lle . Et à 
q u i le  va leu reux croisé con fia-t- il la  relique ? M ais tout 
na tu re llem en t à son chapelain . C elu i-ci éta it L ionnel, 
abbé de Saint-Bertin.

Ce récit est d ’une log ique im peccable. Sans doute 
s'accorde-t-il m a l avec la  chronologie des événem ents. 
M ais qu i est-ce qu i se soucie de ces choses ? Personne. 
Pas m êm e Jacques de M eyere, „ père de l ’h istoriograph ie 
flam ande ” ! C onsu ltant ses tab lettes, le  savant curé de 
B lahbenberge trouva les précisions nécessaires : c,’est le 
7 av r il 1150 que le  com te T h ier ry  rapporta de la  croisade 
u ne portion du Sain t-Sang contenue dans u ne fio le  de 
crystal; i l  est im possib le de dire, con tinue le  sévère 
auteur, avec quelle jo ie et quelle  reconnaissance il  fu t  
accueilli en  F landre.

Ce qu i dépassait les possib ilités de l ’A u teur des 
A n n a le s  F lan d r i a e n ’e ffra ie  guère les h istoriens du 

X IX e  siècle. A vec les cou leurs les p lus v ives, les accents 
les p lus enthousiastes, ils  décr iven t à qu i m ieux  mieux 
„ la  p rem ière procession du  Sain t-Sang ”, l ’arm ée fla 
m ande „ avançan t à petites journées ”, acclam ée „ par  
des m illiers de poitr ines ” et „  dans tous les id iom es ”, 
la dern ière étape „ sous les m urs de Courtrai, le  soir du  
1er m a i 1 1 5 0 ”, l ’arr ivée „ a u x  portes de B r u g es” , 
„ toute la population, m agistrats, clergé, m oines, bour

geois, corporations, s’avançan t hors les m urs, bannières 
déployées ”, „ l ’im m ense procession défi lan t sous les 
arcs de tr iom phe, entre les façades couvertes de tap is

series, d ’étoffes précieuses et de feu illages ” .

La déposition de la sain te re lique en l ’ég lise Saint-  
Basile form e presque u n  chapitre à part de cette 
historiograph ie rom antique. M ais à quoi bon le  repren

dre ? A ussi b ien  les légendes on t leu r  v ie  propre et  
r ien  n e peu t les em pêcher de croître et de se développer.

N . H U Y G H E B A E R T , O.S.B.


