
to)

qui se clôt sur Ie règne des contemplatifs, les clercs séculers sont rejetés.
figure de prémices imparfaites des moines. Leurs concessions vis-à-vis du

i prennent place dans la

Ils f
e

a fallIi, à l'instar de Ruben le fils incestueux, mettre en péril l'ord nance
générationnelle parfaite, élective et sélective, qui s'élève vers le ciel aboutir
à la plénitude des temps.

Ces quelques exemples d'arbres spirituels issus de mili x monastiques
mettent d'ores et déià en lumière les diverses fonctions par ces figures
L'arbre de Jean de Stavelot, seul véritable at"brc-otdo, ffinne, dès 1.432, la
cohérence foncière de I'ordo monasticus en une i
des branches issues de Benoît. Les moines-fruits

subsumant la diversité

ramure sont conçus à I'image du père, faisant l 'ordre bénédictin un corDs
vêgétaI fondé sur le principe de la multiplicat à l'identique du fondateur. Dans
un contexte de refonnatiq il s'agit non restituer fidèlement l'écoulement
continu des siècles depuis les origines u'au temps présent mais d'affirmer au
contraire la négation des effets du sur une .fonna uitae que I'on souhaite
suivre fidèlement " corrune au D r jour ". II en résuite une temporalité choisie
mettant en exersue les lieux et moments de fondation et de restauratiolx, en
éludant ie reste.

Les arbres de Joachim- de Flore, eux. ont un but différent. Celui d'inscrire
l'histoire des ordres reJilieux, et notarriment de l'ordre cistercien, dans un vaste
plan divin à r' iség..êschatologique. I l s'agit alors de démontrer colnment se
produit, par voJohté divine, ia " sélection des espèces ' aboutissant à la plus
parfaite d'enty'elles, fruit d'un long processus. Frère Jean, comme Joachim, font
de leur ment d'appartenance à un ordre etlou à une maison particulière le
prrncipy'mème de leurs images : c'est à partir de ce lien fondamental (qui

le module dans ie Tout) que I 'historiographie de l 'ordre est reconstruire,
lnee.

L'IRBRE DES cHARTE(x, RAMURE scRIpruRArRE D'uN oRDRE REcoNcrLrÉ

Contrairement à la plupart des autres rnoines, les Chartreux n'ont pas
ernployé, dans leurs récits de fondationas, les métaphores bibliques du grand
arbre immortel ou de la vigne luxuriante pour exprimer la fertilité spirituelle de
leur ordre et sa croissance exponentielle Au contraire, l ' idéologie cartusienne,
reprenant à son compte Ia parabole de la porte étrcite 49, êrrge corrune principe
d'excellence un élitisme extrême qui exclut la multiplication rapide des membres
du groupe Les Chartreux s'appliquent à entretenir une réputation de rigueur
radicale devant laquelle s'inciinent tous les autres moines5o. Le chapitre 80 de

o8 À l'époqne médiévale, les Chartreux se sont peu souciés de I'historiographie de leur
ordre. Leur principal récit de fondation, relatant I'installation de Bruno et de ses six
compagnons au désert de Chartreuse, est inséré dans la uilo d'Hugues de Grenoble. Le prologue
des coutumes, lieu textuel d'ordinaire privilégié pour le récit des origines, ne mentionne pas de
" mythe fondateur,.

os Mt. 7. 1g-14.
50 Pierre Ie Vénérable, ami de Guigues Ier, a consacré un des chapitres de son De Miraculis

(pourtant rédigé à la gloire de l'ordre de Cluny) à l'ordre cartusien dont il fait l'éloge. cf. Livre
II, chap. XXVII : " Il existe en Bourgogne, pormi toutes les professions de I'ordre monastique d.e
notre Europe, une certaine profession plus saine et plus sûre que bien d'autres de ce mêrne ordre
monastique (...). Voulant renoncer au monde, mais tirant la leçon de Ia tiédeur, de la négligence
et de Ia paresse de certains moines du passé, ils prirent leurs dispositions d.e manière plus
prudente pour eur et ceut. qui les suiuraient dans la uoie de Dieu et, auec un coup d'æil sûr,
l-ondèrent un ordre prèmuni contre presque tous les pièges de Satan ", in PIERRE LE VÉNÉRABLE,
Les Merueilles de Dieu, Fribourg,lParis, 1992, p. 26I-262. De même, la superbe Lettre d'Or
adressée par Guillaume de Saint-Thierry aux Chartreux du Mont-Dieu prouve la fascination



,Z(.)(l

leur courumirysr (De comrnendatione solitariae uitae), consacré à l'éloge de la vie
solitaire, se clôt d'ailleurs sur Ie caractère résolument inaccessible de I'enfteprise
cartusienne : . Si, en effet, selon la parole du Seigneur, la voie est étroite qui
conduit à Ia vie, et il en est peu qui la trouvent, tandis qu'au contraire celle qul
mène à la mort est large et beaucoup la suivent, parmi les instituts de la religiàn
chrétienne (cbristianae religionis irstituta), chacun se montre d'autant meilleur et
de plus sublime valeur (melioris et sublimioris meritù qu'il admet moins de suiets
(pauciores), et d'autant moindre et inférieur qu'il en reçoit davantage ,'52.

Loin de s'enorgueillir de nombreuses vocations et de prétendre à l'extension
universelle, l'ordre des Chartreux fixe strictement, dès I'origine, le nombre de ses
religieux par maison, celui-ci ne devant pas excéder 1J (prieur compris) auxquels
viennent s'ajouter 16 convers53. Le chapitre 79 des Coutumes, intitulé " Pourquoi
ce nombre est-il si petit ? " (Quare tam paruus sit numents /) justifie l'étroitesse
de ce goulot d'étranglement spirituel par l'interdiction absolue de quêter ou de
vagabonder hors du déser t ,  autant  de .  turbulences ,  qui  deviennent
incontournables lorsque la communauté, trop importante, ne peut subvenir elle-
même à ses besoins. L'autosuffisance ainsi qu'vn contemptus mundi radical dans
un désert " hermétique ' constituent donc les valeurs fondamentales de la familie
cartusienne, par définition restreinte

Malgré une conception volontairement resserrée de leur ordre, les Chartreux
ont eux aussi développé l'image de l'arbre-ordo mais tardivement, pas avant les
années 1510. C'est en effet seulement à partir de Ia fin du XVe siècle qu'apparaît
au sein de l'ordre un souci historiographique5a alant de pair avec la volonté de
glorif ier un fondateur finalement peu connu, dont on a même négligé les
relioues55.

que l'ordre cartusien exerçait sur les autres ordres monastiques. Cf. GUILLAUME DE SArNT-
THIERRY, Lettre aur frères du Mont-Diea, Paris, Cerf, sc 223, 7975. On pourrait également citer
la très belle description de la Grande-Chartreuse par Guibert de Nogent qui laisse pressentir
toute I'estime que cet abbé portait à I'institution cartusienne. Cf. GUIBERT DE NocENT,
Autobiographie (De uita suo), Paris, [æs Belles-Lettres, 1981, p.67-7I.

o' GUIGUES ler, Coutumes de Chartreuse (Consuetudines Cartusjoe), introduction,
traduction et not€s par un Charbreux, Paris, Cerf, Sc 313, 1984.

5'Éd. ci tée ci-dessus, p.294-295.
53 Cf. Coutumes de Chartreuse, op. cit., chap. ?8, p.284-285. Il faut toutefois signaler que

dans les faits, à partir du XIVe siècle, \e numerus clausus fut sinon abandonné du moins
multiplié par 2. Des chartreuses doubles virent le jour, à commencer par la Grande Chartreuse
reconstruite avec 24 cellules après I'incendie de 1320.

5a Denis Le Chartreux t+147L) rédige vers la fin de sa vie un De praeconio siue laud'e
ordinis cartusiensis. Au cours des mêmes années, le Chartreux Johannes Hagen (+ c.1475-76)
produit le De laude ordinis cartusiensis, et I'ex-maître d'université Jakob Le Chartreu* (+1465)
Iiwe son De excellencia ord.inis cartusiensis. Ces laudateurs tardifs, qui sont à l'origine du
mythe d'un ordre cartusien " indéformable ", ont eu un précurseur en la personne de Heinrich
Egher de Kalkar (+1408) qui rédigea au début du XVe siècle un Ortus et decursus ordinis
cartusiensis contenant la légende de la rencontre entre Bruno et I'ermite, entrevue qui aurait
influencé le choix de vie du fondateur. C'est donc dans les milieux mystiques ou humanistes,
ancrés dans les centres urbains ou à leur périphérie, que l'historiographie de I'ordre cartusien
s'est élaborée.

55 Le corps de Bruno (+1101), demeuré en Calabre à Ia chartreuse de La Torre, est tombé
dans I'oubli, d'autant plus que ce lieu conventuel fut rapidement occupé par les Cisterciens qui
y demeurèrent durant tout le Moyen Age. Ce n'est qu'en 1514 que les reliques de Bruno furent
inventées. Redécouverte du corps et souci historiographique relèvent donc d'une même volonté
d'écriture des origines.
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L'arbre cartusien au sein des statuta

La première occurrence d'un ar"bre-ordo cartusi.en se trouve dans l'édition
princeps des Statuta 56 imprimée à Bâle en 1510 par Jean Amerbach5T, éditeur
humaniste et bienfaiteur de ia chartreuse urbaine Val-Sainte-Marguerite sise dans
cette même vil lete. L'image en question correspond à une gravure sur bois
réalisée tout spécialement par Urs Graf5e pour orner les statuts de l'ordre. Elle fut
néanmoins réuti l isée quelques années plus rard (vers 1515-1516) en première
page de la Vita Beati Branonis, pùmi institutoris ordinis cctl'tusiensis 6o rédigée
par François Dupuy, prieur gênêraI de l'ordre particulièrement lettré et actif, qui
suscita la béatification de Bruno accordée oralement le 19 juillet I5I4 par Léon X
(l'office en l'honneur de saint Bruno ne fut inséré dans le bréviaire romain oue le
77 fêvrier 1623, en plein climat de contre-réforme). C'est le même François
Dupuy, prieur de la Grande Chartreuse (et donc prieur général de l 'ordre) de
1503 à 152I, qui proposa lors du chapitre gênêral de 1509 d'imprimer les rexres
législatifs de I'ordre auparavant dispersés dans divers manuscrits.

L'ordre cartusien présente en effet la particularité de ne pas posséder de règle
à proprement parler. Bruno61, l'initiateur d'une fonna uitae originale oscillant
entre érémitisme et cénobitisme, ne composa aucune regula. II fallut attendre
Guigues Ier ,  c inquième pr ieur  de la  Grande Chart reuse,  pour  que les
Cortsuetudirtessoient rédigées (entre 1121 er 1727) entérinant ainsi un mode de
vie éprouvé par des générations de rnoines-ermites62. Ces coutumes, mêlant
détails pratiques de la vie quotidienne (habit, saignée, tonsure. ), prescriptions
liturgiques et grands principes spirituels, sont considérées par les chartreux
comme leur texte identitaire, f idèie pius qu'aucun autre à " I 'esprit " de Bruno.
Elles furent néanmoins complétées à plusieurs reprises au cours du Moyen Age,

56 Cf. Hubert ELte, Les éditions des statuts de I'Ordre des Chartreur, Lausanne, 1943
Plusieurs exemplaires de l'édition de 1510 sont encore conservés. Pour cette étude ont été
consultés deux exemplaires déposés à la Bibliothèque Nationale de Rome (69-2-E-19 et 69-3-D-
19) et deux exemplaires conservés à la BNF (Res. H. 3?1 et Res. H. 4I2). L'analyse qui suit
reprend l'article suivant : Dominique DONADIEU-RIGAUT, " l'216." 'généalogique'des chartreux
da_ns l'édition princeps des statuta (1510) ", in Saint Bruno et sa pàsftritéépiritueUe, Actes du
colloque international des 8 et I octobre 2001, Institut catholique de Parii, N. Nabert, D. Le
Blévec et A. Girard (éd)., Salzbourg (Analecta cartusiana, lSg), 2003, p. I4l-I4g.

57 Sur cet imprimeur, voir Albert FLOCON, L'uniuers des liures, Paris, Hermann, 1g61,
p. 286. H. ELIE, op. cit., p. II-25.

58 Sur le phénomène de déplacement des chartreuses du désert vers les villes, voir Gerald
CHAD! " La naissance des chartreuses ", in Zo naissance des chartreuses, Actes du VIe colloque
international d'histoire et de spiritualité cartusiennes (Grenoble, 12-1b sept. 1gB4), Grenoble,
1986, p. 475-486.
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comprenant 135 privilèges. Enfin, le l ivre se termine par un répertoire des
nraisons de l'ordre classées en dix-sept provinces (Nomina prouinciarum et
domorutm ordinis catusiensis).

Au sein de ce volume composite de 312 foiios, l'arbre " généalogique ' ne fait
pas office de frontispice : cette fonction est assurée par une aurre gravure sur
bois (fol. A. 2r.), une planche intitulée Origo orclinis cartusiensis qui présente en
neuf scènes la vie de Bruno, de sa conversion à la fondation de la Grancle
chartreuse. L'arbre cartusien, lui. apparaît à deux reprises dans Ie volurne : il
ouvre d'une part la première des additions, les statuta Antiqua de tuffier, au
folio 27v; i l  marque d'autre partl ' incipildu corpus des privilèges, au folio 253v.
Cependant, les deux représentations ne sont pas strictement identiques dans la
mesure où elles sont encadrées par des bordures différentes. Dans la première

parcellaire, sur Ia série et l'unité.
A cet égard, deux autres images, qui soulignent fortement la composirion du

volume, doivent être prises en considération. La première (folio 134v) orne la
première page des Statuta Noua de Guillaume Raynaldi. Elle figure le prieur
général en docteur, assis sur une imposante cathèdre, dans une attitude qui n'est
pas sans rappeler l'épisode de Jésus au Temple (Fig. 96). Sur le côté gauche de ia
grarrure se déroule la liste des prieurs généraux, non plus de Guigues Ier à Riffier
(comrne autour de l 'arbre) mais de Riff ier à Guil laume Raynaldi. Ce dernier,
représenté au centre de l'image, tient sur ses genoux le livre ouvert contenant le
nouvelle version adoptée par le définitoire, collège restreint composé de huit
rnoines. Néanmoins, le nouveau document normatif ne prétend nullement
supplanter les anciens : sous les pieds du prieur général sont entassés les textes
référentiels antérieurs formant un vérltable socle de tradition dont Raynaldi
semble le garant. une seconde gravure (Folio 159v), très proche de la précédente,
réitère le même rype de scène (Fig. 9D. Mais c'est alors François Dupuy, auteur
de Ia Tertia Compilatio, qui occupe la cathèdre. L'image ouvre précisément le
texte de cette ultime mise à jour. François Dupuy n'hésite pas à figurer de son
vivant dans le livre irnprimé qu'il a lui-même conçu. Assis au centre de I'image, ii
apparaît conune le continuateur de ses prédécesseurs, Ie terminus ad quem du
processus d'aggiornamento.

Ainsi, dans cet ouvrage composite, les gravures et les listes ininterrompues de
prieurs généraux qui les bordent ont pour fonction non seulement de marquer
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LISTE DES PNIEUR.S

r,E LA GRANDE

C}'ARTREt'SE
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GUIGU€S re.

FIFT.IER.

Frc 94 - Urs Gnar, ,,Arbre 
cartusien,,, gravure sur bors, Stcttuta,éd. princeps par Jean ame.bacÉ,îât; i5d, 

"fot. 
27v.
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Ftc. 95 - Urs Gnan, ,.Arbre cam.rsien", gravure sur bois, Statuta,
éd princeps par Jean Amerbach, Èat., rlrO, fol. i53,vl. 
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les différentes articulations du codex, mais aussi et surtout d'affirmer la continuité
entre les strates successives de textes prenant appui les unes sur les autres. Les
images manifestent en quelque sorte I 'ossature scripturaire de I 'ordre, sa
cohérence et sa fidélité au fondateur au fi l  des mises à iour s' imoosant
nécessairement au cours des siècles.

Bruno, racine paternelle effacée de I'ordre cartusien

L'arbre des Chartreux (Fig. 94) puise sa source dans une racine allégorique, le
corps de Bruno, point d'origine de toute la ramure. Comme I'arbre bénédictin de
Jean de Stavelot (cf. Fig. 88), il s'apparenre en ceia au " rnodèle " de I'arbre de
Jessé (cf. Fig. 89). Toutefois, I'arbre cartusien ne naît pas d'une plaie (quasiment
christique chez Benoît) ménagée dans Ia chair paternelle : il gerrne à I'abri des
regards, sous la cuculle, r,êtement emblérnatique de I ' identité cartusienne. Le
point de jonction entre le corps du fondateur et Ia structure arborée se situe
quelque part du côté du cceur paternel.

Si Bruno semble incarner au premier abord I'unique point d'origine de la
ramure, il ne constitue pas le seul élément dont I'arbre-ordo se nourrit. Le
fondateur est partie prenante de tout un environnement qui fait lui aussi fonction
de . terreau fertile ". Bruno est en effet allongé sur un iol saurrage et vallonné
parcouru par un ruban (une rivière ? un chernin ? ) qul ne mène à aucune
habitation. Sa couche spirituelle induit ainsi une référence at déseft 63, lieu précis
où fut instituée la Maison-Mère de l'ordre (la Grande Chartreuse) mais aussi et
plus globalement l ieu hosti le, inaccessible, oublié des hommes, inhabitable et
inhabité. I l est remarquable que la l igne d'horizon de ce locus amoenus
corresponde précisément à Ia jointure entre une première section du rronc
indivisée et le point d'éclosion de la ramure. S)'mboliquement, l'arbre rire donc sa
fertilité et du corps de Bruno, etdu déser"t dans lequel celui-ci repose.

Au sein de ce paysage spiritualisé, les deux grandes figures tutélaires de
I'ordre, sanctifiées par des auréoles, participent égalernent à l'épanouissement de
l'arbre. La Vierge, protectrice spéciale des Chartreuxe, porte dans ses bras le Fils
tandis que Jean-Baptiste, prototype biblique de I'ennite65, désigne l'Agneau posé
sur le l ivre, annonçant ainsi le Messie rédempteur destiné au sacrif ice La
naissance et la mort, I 'alpha et I 'oméga encadrent donc, comme deux pil iers
eschatologiques, le corps horizontal du fondateur. Une complicité particulière
pointe entre Jean-Baptiste et Bruno qui semblent paftager les mêmes attributs : la
mitre et la crosse rejetées aux pieds du fondateur (témoignant de son refus du
siège archiépiscopal de Reggio di Calabia) et le perir lion66 tapi rour près du
saint ermite (en signe de son séjour au désert) constituent, formellement et

63 Sur la conception du désert chez les chartreux, voir G. HoceUARD, " La solitude
cartusienne d'après ses plus anciens témoins ", in Bulletin des facultés catholiques de Lyon, 70,
1948, p. 5-19.
. oa Yves GOURDEL, " Le culte de la très sainte Vierge dans I'ordre des chartreux ", in MARIA,

Etudes sur Ia sainte Vierge, T.II, éd. H. Du Manoir, Paris, Beauchesne,1g52, p. 625-678.
65 La vénération des Chartreux pour Jean-Baptiste est bien sûr liée à son séjour au désert

!!y., t, 80). Guigues cite ce fondateur lointain au chapitre 80 de ses Coutumès (consacré à
l'éloge de la vie solitaire). Cf. op. cit., p. 292-293. Lorsque Guigues Ier entreprit la
reconstruction de la Grande Chartreuse après I'incendie qui la ravagea, il dédia la nouvelle
église à saint Jean-Baptiste.

66 Le lion sert rarement d'attribut à Jean-Baptiste. Il est d'ordinaire plutôt associé aux
ermites de la Thébade, tels Paul ou Jérôme. Son ., transfert . à la figure du Baptiste renforce
encore le parallélisme entre désert d'Égypte (source orientale du cÈristianismé) et désert de
Chartreusà.



idéologiquement, un ensemble cohérent évoquant un désir partagê de 1upq
mundi.

Ainsi, contrairement à l'arbre de Jean de Stavelot qui insistait sur l,origine
unique, en un seul Père, quasiment christique, de toute la communautéles
moines, l 'arbre des Chartreux puise sa sève dans un véritable complexe
symbolique comprenant bien sûr le fondateur mais aussi Ie désert, la Vierge et
Jean-Baptiste

La notion de paterfamiliaq très présente dans le monachisme bénédictin.
paraît moins affirmée chez les chartreux. cetre spécificité d'un fondateui
relativement peu connoté sur le plan de la paternité spirituelle est à mettre en
relation avec la logique même des institutions cartusiennes qui ignorent la figure
fondamentale de I 'abbé, si prégnanre dans Ie monachisme bénédictin. Chei les
moines-ermites, c'est le prieur qui prend la tête de la communauté, en tant que
simple père dont le mandat est annuellement remis en cause par le chapitre
gênêral. La conception cartusienne du pouvoir amène à repenser les relations cle
parenté spirituelle qui régissent l'arbre-ordo : les religieux émananr des fler.rrs
correspondent davantage aux successeurs de Bruno qu'à des fils en tous points
semblables au Père. Si certains portent, coûune Bruno, le simple vêtement de
laine blanche, d'autres arborent les atours des grands prélats bien que le
fondateur ait lui-même jeté à terre ces insignes de vanité. Bruno, contrairement à
Benoît (auteur, lui, de la regula), n'impose donc pas totalement son image à ses
descendants : il se contente d'indiquer la direction à suivre, en levant son index
vers le haut de la ramure, corrune pour signaler qu'il n'est que le premier des
Chartreux. C'est d'ailleurs ainsi que les mots de I'image le qualifient.

Guigues Ier, le véritable næud de l'arbre-orh

L'arbre cartusien, porteur de dix bustes posés sur des corolles florales,
comprend deux grands types de personnages répartis en deux ensembles
comptant le même nombre d'unités : 5 moines en cuculle qui réitèrent, au niveau
des branchages, I'image de Bruno ; et 5 dignitaires ecclésiastiques (4 évêques et 1
cardinal) munis de leurs attributs, mitres, crosses épiscopales et chapeau
cardinalice. Une troisième catégorie vient recouper ces deux groupes de base :
celle de la sainteté. Au nombre de 5 (donc représentant encore une fois la moitié
des composantes), les saints, occupant les extrémités des branches, forment
I'efflorescence de l 'arbre. Bien que la fonction épiscopale soit à cet égard
survalorisée67, la sainteté concerne toutes les catégories déià repérées, à savoir un
moine, trois évêques et I'unique cardinal. Néanmoins, l'image prend garde de ne
pas distinguer cette élite religieuse du reste de la ramure. Les auréoles,
exclusivement réservées aux deux saints tutélaires de l'ordre debout au oied de
I'arbre, sont volontairement éludées au niveau des branches. Le fondateur n'ayant
pas encore été canonisé, il semblait délicat d'afficher explicitement la sainteté de
ses descendants sans risquer de déprécier la racine.

Ces différents principes classificatoires, très équilibrés numériquement malgré
l'aspect touffu et désordonné de l 'arbre, se combinent pour dessiner une
progression allant de I'humble Chartreux couché à même le sol au cardinal
sanctifié ornant le sommet de Ia ramure. Sur cette ligne axiale prend place un
autre personnage tout spécialement rattaché au fondateur par une sorte de

67 . Il est à noter que de 1132 à 1248, tous les évêques de Grenoble furent des chartreux.
Cf. B. BLIGI.IY (dtr.), Histoire du diocèse dz Grenoble, Paris, 1979. Sur la sainteté des évêques au
Moyen Age, voir André VAUCHEZ, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age
d'après les procès de canonisation et les documents hagiographiques, Rome, 1981, p. 329-364.
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" cordon ombilical " qui lui est propre, supposant un rapport exclusif avec Bruno.
Il s'agit de Guigues ler, I'auteur des Consuetudines, qui fixa par écrit la fonna
uitae du premier des chartreux. C'est à partir de ce moine-fleur (vêtu exactement
comme Bruno) que toute la structure arborée prend son essor : les deux
premières branches latérales se séparent au niveau du pédoncule de sa fleur ; les
deux branches médianes partent I'une de son épaule, I'autre de sa tête ; et la
uirga povsuit son ascension à partir du capuce, en se subdivisant au-dessus du
cartouche qui porte son nom.

L'image fait donc coïncider la consignation des usages cartusiens avec
l'extension de I'ordo. La rédaction des coutumes constitue en effet à la fois la
cause et la conséquence de la propagation de l'ordre Le généralat de Guigues
Ier connut une éclosion de fondations puisque pas moins de 7 chartreuses virent
alors le jour, pour la plupart situées aux environs du désert initial : Portes (Ain)
en 1115 ; Les Ecouges (lsère), Durbon (diocèse de Gap), Sylve-Bénire (Isère) et
Meyriat (Ain) en 1116; An'ières (Ain) en 1132; et Monr-Dieu (Ardennes) en
113668. Cette " démultiplication " rapide de la maison-mère rendit impérieuse une
démultiplication parallèle du texte fondateur afin de garanlr. la stabilité et
I'orthodoxie d'un choix de vie original. L'écrit prit une imponance d'autant plus
capitale dans l'extension de l'ordre que, le nombre de religieux par chartreuse
étant réglementé, ies nouvelles fondations se formaient rarement par essaimage.
C'est donc d'abord et avant tout le texte des Consueîudinei, ftcIamê par
plusieurs prieurs n'ayant jamais vécu à la Grande Chartreuse, qui créa le ien
essentiel entre les maisons, gênêrant ainsi Ia structure organique de l'ordre
embryonnaire. Ainsi, l'image consacre, au sein de la ramure, le rôle crucial de
Guigues Ier qui, en mettant par écrit I'habitus canusien, permit la construction du
réseau monastique. Le cinquième prieur incarne, plus que Bruno, le point de
rayonnement et d'articulation de I'ordre. II est le véritable pôle autour duquel
l'ordre se noue. Entre lui et Ie fondateur, les prieurs intermédiaires (à savoir
Landuin, Pierre Ier et Jean ler) ont été ér'incés par I'image dans la mesure où ils
n'ont pas contribué à fixer sur le parchemin la mémoire de Bruno. Même si ses
compagnons de désert ne le qualifièrent pas explicitement de . père ", Guigues
Ier fut néanmoins vênêrê dans l'ordre pour avoir .fonné desfils, et "écdt la
règle,. C'est du moins ce que nous apprend son éloge6e inséré dans la vie de
saint Anthelme, son successeur indirect, f igurant lui aussi sur les branches de
I'arbre.

L'arbre-ordo et ses trois facteurs d'unité

L'évocation du livre cofiune principe unitaire de I'ordre cartusien se retrouve,
disséminée, ici et là, dans toute la ramure, cornme pour réaffirmer à tous les
étages l 'ossature scripturaire. Juste au-dessus de saint Jean-Baptiste, RifFier,
encapuchonné à I'instar de Guigues et de Bruno, figure dans les branches en tant
que rédacteur de la première refonte, Ies Antiqua Statuta, mise au point dans les
années 1260. Guil laume Raynaldi, lui, l 'auteur de la seconde remise à lour (les
Noua Statuta) entérinée par Ie chapitre gênêral de 1368, prend place juste devant
Riffier. Il porte également la cuculle, mais le capuchon en est abaissé, coûune
pour suggérer une légère modification dans Ia continuiré.

68 Sur l'histoire de toutes ces chartreuses et leur configuration, voir Jean-Pierre A.llrpl, Zes
maisons des cltartreux des origitæs à la chartreuse de Pauie, Paris, Arts et Métiers Graphiques,
19$.

69 Cf. Lettres dcs premiers chartreux, I, Paris, Cerf, sc 88, 1988, p. 101.
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Outre l'allusion aux coutumes périodiquement renouvelées, l'institution du
chapitre gênêral, en tant qu'organe collectif du pouvoir, est mise à I'honneur
dans la structure arborée. Au-dessus de la Vierge, placê de façon symérique pa1
rapport à Riffier, se trouve Basile, prieur général de 1151 à 1174. Lors du chapirre
général de 7755, qui rassembla pour la première fois tous les prieurs ds
chartreuses (soit 15 supérieurs), il renforça le pouvoir de cette assemblée en
modifiant sa fréquence : dorénavant, le chapitre génêraI ne se réunit plus tous les
deux ans mais annueilement. De plus, il légiféra sur le rôle du définitoire, conseil
restreint composé de huit membres élus, mêlant simples moines et prieurs, Cet
organe temporaire (figurant sur les Figs. 96 et 97) se vit alors confier tous les ans,
durant la durée du chapitre général, l'autorité suprême de I'ordre. Les décisions
importantes prises pendant les trois jours d'assemblée (et notamment les
modifications des textes normatifs) reposent donc sur un mini-collège renouvelé
chaque année, et non sur les seules épaules du prieur gên&aL Ainsi, Basile
conféra.au chapitre génêraI tout son sens, celui d'une gestion partagêe de l'ordre.

Placé très au-dessus de Basile, mais du même côté, un autre moine-fleur,
nommé Sanctus Antbelmus Episcopus, fait lui aussi référence à cet organe
collectif du pouvoir. Il s'agit d'Anthelme de ChigninTo, successeur de Guigues Ier
à Ia tête de l'ordre et bientôt évêque de Belley. C'est lui qui réunit pour Ia
première fois le chapitre général, en 1140. Lors de cette assemblée inauguraie,
qui comptait alors seulement six prieurs, le monastère de Ia Grande Chartreuse
fut déclaré Mater et nutrix et son supérieur . prieur général " de I'ordre. Le rôle
d'Anthelme dans la structuration d'un ordre encore à ses prémisses s'avère donc
essentiel : non seulement il le dota d'un principe de gouvernement à la fois fort
et représentatif, mais encore il renforça le mythe du locus originel, la Grande
Chartreuse demeurant le pôle référentiel de toutes les maisons à venir. On doit
d'ailleurs à saint Anthelme la reconstruction de la maison mère après I'avalanche
de 1132.

Bien qu'intrinsèquement l ié aux débuts de I 'histoire de l 'ordre, Anthelme
occupe, au sein de la ramure, une position très éloignée du fondateur et même
de Guigues Ier, puisqu'il prend place tout en haut de l'image. Ce qui pourrait
passer pour une incohérence spatio-temporelle révèle le principe organique de
l'arbre-ordo. La logique qui régit les branchages n'est pas celle d'un arbre
généalogique ordonnant, conune il se doit, les générations par paliers temporels
successifs : l'élévation vers la sainteté, allant de pair avec I'accession à de hautes
charges ecclésiastiques, s'avère la véritable dynamique de cette structure
monastiqueTl .

Les Chartreux peuplant la ramure sont enfin sélectionnés en fonction d'un
troisième critère : celui de leur implication dans le Grand Schisme qui déchira
l'Église d'Occident au XIVe siècle72. Cette problématique se situe au cæur de
I'arbre puisqu'elle concerne les deux personnages centraux, Gosuinus et

70 Sur ce personnage, voir B. BLIGI.I'Y, " Saint Anthelme de Chignin, moine et évêque ", rn
Saint Anthelme, chartreux et éuêque de Belley (dir. L. Tlenard), Belley, 1979, p. 227-237.

71 Déjà, Guigues II (+1188), au chapitre XV de sa Scala claustrallznz, considérait comme
excusable-l'abanàon de l'union mystique avec Dieu au désert pour servir l'Eglise lorsque la
charge ecclésiastique était imposée par la hiérarchie, cf. GuIcuES II LE CHARTREUX, Lettres sur
la uie contemplatiue, dnuze méditations, Paris, Cerf, sc 163, p. 43-44.

72 Sur les répercussions du Grand Schisme dans l'ordre des chartreux, voir Bernarcl
BLIG]IY, . La Grande Chartreuse au temps du Grand Schisme et de la crise conciliails ", in
Buttetii d.e l'Académie delphinale, g'série, Janv.Æéw. 1993, p. 1-16. Sylvain B1çç6pp61s, . En
marge du Grand Schisme : prieurs et chapitres généraux des Chartreux (I378-14?)?) ", in Crises
et ruptures en Chartreuse QIV-XVène siècles), Actes du colloque international d'Histoire et cle
Spiritualite cartusiennes (Chartreuse de Glandier, 15-18 sept. 1994), Analecta Cartusiana'
nouvelle série, t. VI, 1994, p. 21-35.
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Guillaume Raynaldi. Goswin Comhair, nommé évêque de Skalhot (en Islande)
en 7435, fut des années durant moine à la chartreuse de Ze\em (province de
Brabant), célèbre pour ses prises de position virulentes en faveur de Rome. Au
contraire, Guil lelmus incarne, Iui, I 'option avignonnaise. Les deux " frères
ennemis ' se trouvent donc en quelque sorte réunis, au cceur de I'arbre, par
l 'enchevêtrement des branches et des feuil lages. De même, Étienne Maconi,
Sa.nctus StepbanusT3, en prière au sorrunet de la ramure, est connu pour avoir été
le secrétaire de Catherine de Sienne æuvrant sans relâche pour recoudre la
tunique d'un ordre cartusien tiraillé entre deux obédiences : globalement, les
chartreuses d'ltalie, d'Angleterre et d'Allemagne obéissaient au Saint-Siège romain
(occupé alors par Urbain VI) tandis que les établissements de France, de
Catalogne et de Castille reconnaissaient comme chef de I'Ecclesia Clément VII,
installé en Avignon. La réconciliation de I'ordre étant finalement réalisée en L410,
Etienne Maconi finit sa vie à la chartreuse de Pavie, en tant que prieur.

C'est le cardinal Nicolas AlbergatiTa, occupant dans I'arbre cartusien la place
qu'occupe le Christ dans l'arbre de Jessé, qui manifeste avec êclat la réintégration
totale de I'ordre dans l'Église romaine. Ami d'Eugène IV, évêque de Bologne et
visiteur des chartreuses d'ltalie, il se fit le défenseur de la suprématie romaine
contre le conciliarisme. Le fait qu'il trône au sommet de I'arbre transfère d'une
certaine façon à la stmcture cartusienne l'unité retrouvée de l'Église catholique.

Enfin, deux personnages, tous deux évêques, tous deux sanctif iés et tous
deux nommês Hugues encadrent de façon spéculaire I'arbre cartusien sans qu'il
soit possible de les distinguer. L'un correspond à Hugues de Grenoble ; l'autre à
Hugues de Lincoln.T5 Le premier, bien que n'ayant jamais pris I 'habit cartusien,
est intégré à l'historiographie de I'ordre dans la mesure où il offrit à Bruno et à
ses premiers compagnons le désert de Chartreuse en 1084. À ce titre, i l  est
considéré cofiune le co-fondateur de I 'ordre, d'autant plus que I 'exordium
cartusien est relaté dans la uita d'Hugues de Grenoble rédigée par Guigues Ier en
personne. Le second, canonisé par Honorius III en 7220, prit la direction de
l'importante chartreuse de \ùZitham, protégée par le roi d'Angleterre Henri IL Les
deux Hugues, gloires précoces de l'ordre (à une époque où Bruno n'est pas
encore canonisé) ,  sont  f réquem[rent  associés dans les représentat ions
cartusiennes qui jouent de leur homonymie en les figurant en miroi/6

Au total, I 'arbre des Chartreux, spécialement élaboré pour i l lustrer la
première édition imprimée des Statuta, cherche à prouver dav^ntage la
cohérence de l'ordre au cours de I'histoire qu'une fidélité figée au fondateur. La
ramure insiste sur la lente évolution du texte identitaire coûune facteur d'unité
fondamentale. Cette sédimentation des différentes strates scripturaires acquiert
dans l'ordre cartusien une impofiante câpitale dans la mesure où le fondateur n'a
pas rédigé de sa main la rcgula. L'image a pour objectif de démontrer la filiation
spirituelle à travers la consignation puis la diffusion d'un texte originel écrit par
un . second , père. Le chapitre général constitue le deuxième paramètre
conférant à I'ordre (et à l'arbre) sa cohésion, en assurant la gestion collégiale du
tout. Enfin, le risque le plus irnportant de dissension interne, le Grand Schisme,

73 G. LooNctNI, . Un certosino del tardo medioevo, dom Stefano Maconi ", in Die
Ausbreitung hartaiisischen Lebens und. Geistes im MitteLalter, II, Salzbourg, 1990 (Analecta
cartusiana, 6il, p. 54-107 .

74 Cf. P. de TÔTH, II beato cardinale Nicolo Albergati e i suoi tempi, 1375-1444,
Acquapendente, 1934.

75 Sur Hugues de Lincoln, voir H. LEYSER " Saint Hugh of Lincoln ", irt Analecta
cartusiana, nouvelle série, t .  I I I ,  n'5, janv.- juin 1991, p.63-70.

76 C'est le cas du panneau anonyme conservé au musée Wallraf Richartz de Cologne (wntr,I
153) qui représente la Vierge au manteau abritant l'ordre cartusien. Cf. Fig. 24.
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qui traversa l'Eglise mais aussi tous les ordres religieux, se trouve jugulé par les
ramifications à la fois souples et complexes faisant cohabiter en une même
structure les défenseurs d'obédiences opposées. La réunification de l'Eglise
romaine se confond alors avec la reconciliatio de I'ordre cafiusien, présidé par
un cardinal italien. La guidande de papes encadrant in fine le deuxième arbre
(Fig. 95) confirme la pleine réinsertion de cet ordre dans l'Eglise institutionnelle.
Les nombreux prélats ornant le sommet des branches sont alors à comprendre
cofirme I'expression d'un dynamisme interne à Ia familia et non colrime une
contradiction spirituelle entre le haut et le bas. Le schéma arboré, reliant par le
biais d'une seule et même tige Bruno à Nicolas Albergati, permet subtilement de
glorifier le renoncement du fondateur aux hautes charges épiscopales tout en
magnifiant les Chaftreux qui ont su intégrer la hiérarchie ecclésialè. La gravure
cherche à justif ier qu'i l  est possible d'assumer pleinement sa vocation de
Chartreux en dehors du désert, à une époque où nombre d'évêques émanent des
rangs cartusiens. Les insignes du haut clergé ne supplantent d'ailleurs pas la
cuculle, portée par l'ensemble des moines-fleurs : crosses et mitres viennent se
surimposer au scapulaire blanc et rugueux des origines, que même le cardinal,
siégeant au soû[net de l'arbre, conserve sur ses épaules.

Cet arbre dit " "généalogique " n'en est donc pas un dans la mesure où son
principe n'est pas fondé sur la succession des générations de moines. Son propos
est plutôt d'affirmer, tout au long de quatre siècles d'histoire, une fidélité non
sclérosante à Bruno dont les traits Daternels. discrets. ont été dessinés a
Dosteriori.


