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INTRODUCTION
cÊ>

La Chartreuse de Notre-Dame d'e Montrieuæ est un
fu nwnum,ents les plus populaires et les plus tti*itês

k Ia Prooence.
At ant Ia d, ëli,mitatio n d e s di.o cè s e s fr ançais, en 7 B 0 7,

b Chartreuse altpartenait à celwi, d,e Marseille, son

territoire confinai,t au d,iocèse de Toulon ; awjourd;hwi,
clb se trowoe être d,w d,i.ocèse de Frëjus et d,u d,éparte-
ment d,u Var.

ûn E arcède par d,ioers côtés :

7o De Marsei,lle par Aubagne, Signes et Méownes;

? De Towlon ow d,e HEères, par Solliès-Pont et

Belgenti,er;
3o D' Ai,æ-en-Prooence, par Sai,nt-Maæimin, Tour'-

ces, Brignolles et Méownes.

Ces d,iaers iti,nërai,res abowtissent tows au bord de

ta peti,te ri.tsi,ëre dw Gapeau, qu,e l'on traoerseo d'oît
un chemi,n raoissant sous-boi,s, côtogant wn petit ruis-
seau, a,mène Ie aki.teur deoant la porte dw couoent.

Celwi.-ci, est si{.ué dans un sï,te ad,mi.rable, aw centre
d,'un oallon pittoresque et trës frai.s, si,llonné de
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ruisseauæ alimentés par les sowrces ahond'a,n'tes de

tAoelaninr et d'e la Bonne'Mère.
Tou{, à I'entour d'es bâ,timents, d,es cultures d,i'aerses

powr les besoi,tts d,e la Cornm,wna,wté : prai,ries, oi'gnes,

oli,oizrs, s'étagent en amphi'théd'tre awpï'eil d'æ collines

boisées aù,|'on trouoe towte la fl'ore proaençale.

Towt awtowt, Ies forêts auiourd,'hui' d'omanin'les

étai,ent awtrefois la propri'été' d'es Chartreuæ' Le poi'nt

culmï,nantd,elamontagne est indi,qwé pa,r une croim

ëleoée sur le sammet du Peti,t Pwy, ù, 674 mètres

d,'altitud,e.

cæ

6-ç



ET

FONDATION

HISTOIR-E
H

MAASETLLE, YerS I'an 4{9,
vint se fixer Jean Cas-
sien, disciple de saint
Chrysostome, pour fon-
der, hors des remparts
de la ville, une abbaye
dont les moines prirent
Ie nom de Cassianites et
adoptèrent la règle de

saint Benoit. Plus tard, en 966, des Bénédictins leur
succédèrent et l'abbaye prit le titre de saint Victor, du
nom d'un martyr marseillais, enterré dans une grotte
voisine.

Àu cours de I'année 1117, Guillaume, évêque de Toulon,
et Raimond Ie', moine de Saint Victor élu évêque de

*Iarseille, voulurent fonder une Chartreuse dans leurs
diocèses respectifs. Raimond ler offrit à I'Ordre des Char-
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treux son ancienne abbaye bénédictine de Montrieux-le-
Vieux, proche de l\{éounes et de Belgentier. Les Chartreux
acceptèrent I'offre I deux moines de chæur et trois frères
convers vinrent en prendre possession.

La vertu de ces religieux groupa vite autour d'eux de
nombreux amis, dont les uns vinrent grossir ce premier
essaim, tandis que d'autres leur apportèrent le secours de
larges et fréquentes libéralités.

De cette fondation, quelques historiens ont fait un récit
différent : deux gentilshommes italiens retournaient à
Génes, leur patrie, lorsque I'un deux, maladeo se lit trans-
porter à la Sainte-Ilaume, dans la grotte de Sainte Marie-
l\Iadeleine, formant le væu, s'il obtenait la guérison, de
fonder une Chartreuse. Ayant obtenu cette grâce, il
fonda le monastère de Montrieux, puis, de fondateur, en
devint le premier novice.

L'absence de précisions quant à la personnalité de ces
gentilshommes, dontle nom même ræte ignoré, conlirme
I'impression de légende laissée par ce récit. La version
précédente semble plus acceptable.

I-a Chartreuse de Montrieux fut la huitième de cet
Ordre, qui était alors en période de développement, et
c.omptera par la suite plus de 260 Maisons.

Le nouveau monastère fut placé sous le vocable de
Notre-Dame de Montrieux.

L'exemple des premiers fondateurs et bienfaiteurs fut
suivi par beaucoup d'autres.

En 1123, les Seigneurs Geoffroy, Hugues et Fouques de
Solliès donnent aux Chartreux la terre de Gévaudan.
C'est à proximité de ce terroir que s'édilia plus tard la
nouvelle Maison, car l'ancien couvent Bénédictin se révéla
bientôt insuflisant et mal adapté à l'observance cartu-
sienne. Cette construction nouvelle, élevée sur I'emplace-
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rnnnrsmmil de !a Chartreuse actuelle, prit le nom de Ilontrieux-
Wrr',trcmoe" par opposi tion à trI ontri e ux-le-Yi eu x, I'anci e n ne
arfuhyc qui devint une obédience de la communauté e[
Mû[ nar la suite diverses transformations utilitaires.

ne lt$, Guillaume et, ses fils Aicarrt et Foulques cle
gûgpss donnent à la Chartreuse des terres adjacentes aux
gurrËnedentes, en échange de suffrages pour le salut de leurs
û,mcs et de celles de leurs parents.

f,n an plus tard, en 1137, un modeste (..lhartreux, Dom
f''rdltraume, sulnommé ùIonge ou le Nloine, révélé par ses
rertuË" est enlevé à sa solitude et placé sur le siège prima-
tùnl d'Arles, qu'il occupa pendant douze années.

Sa pieté et ses talents attirèrent I'attention du pape
innocent I[, qui le nomma son légat. A ce titre il fut
mêlé à diyerses querelles religieuses et mourut le 7 des
r*trendes de janvier {141.

l-ers Ia même époque, en 7'140, un jeune étudiant
mpagnol demandait à prendre I'habit religieux dans le
rnonastère de Montrieux; il y fut admis sous le nom de
Jean. 04 ne I'appelle dans I'Histoire que Jean
d'EsPagne (t).

Jean naquit vers 1123, dans la ville d'Almanza, en
Espagne. de parents de modeste origine. D'un physique
agréable, d'esprit subtil, d'une rema.rquable puissance
d'a-qsimilation, il surpassa bien vite tous ses camarades
d'études. Aussi, vers l'âge de 13 ans, s'adjoignant un
eompagnon, quittait-il ses parents et sa patrie pour venir
continuer ses études en France. Après un séjour dans
une ville inconnue du Rouergue (Aveyron), il se rendit à

tl) Histoire tirée presque textuellement d'un manuscrit du xlvu
siècle, d'Arnbrtiise Me,uiez, do la Charlreuse de Notro-Deme de
Paular (Hspaf{ne), conservé &ux archrves de la Grande-Llharteuse.
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Arles et se joignit aux autres étudiants de cette ville' Le

maltre, I'ayant distingué au milieu d'eux à sa physiono-

mie ouverte et intelligenteo s'empressa de le questionnero

pour savoir d'où il venait et dans quel but il était là' Jean

iui avoua alors son origine espagnole et le motif de sa

présence. Le maitreo songeant à la fatigue d'un si long

ooyug" et admirant un tel désir de s'instruire, promit

de-lui être utile et de l'-aider de toute manière, en cher-

chant quelque nt-rble personnage qui lui fournirait le

nécessaire pour tous ses besoins. Mais n'ayant pu pro{iter

de I'hospitalité promise aussi vite qu'il I'avait espéré'

Jean se itonta bientÔt aux prises avec la misère, ayant

dépensé pouï ses frais journaliers tout I'argent qu'il

*oàit uppotté avec lui, lorsque tout à coup un notable

ae ta vitie et son épouse s'offrirent à le prendre à leur

charge et à l'adopter comme leur fils' Il y consentit et

demeura aYec eux pendant environ deux a'nnées'

A ce moment, le compagnon de Jean insistant pour

retourner avec lui en Espagne, il dut tout quitter avec

beaucoup de tristesse. ll ne rentra cependant pas dans sa

patrie, mais se rendit auparavant auprès d'un religieux

Ln grande réputation de sainteté, qui habitait un petit

"rrnitug" 
appelé Saint-Basile. Comme on approchait

du carême, Jàan te sollicita de lui donner I'absolution des

fautes de sa vie d'écolier, puis touché des paroles de ce

religieux et aussi de la grâce divine, il résolut de revètir

I'habit religieux pour se livrer avec ferveur aux pratiques

du renoncement et de la vie d'oraison. Jean vivait dans

eet ermitage depuis plus de deux ans, Iorsque lui parvint

la renommée de la Maison de Montrieux, de I'Ordre des

Chartreux. II s'y rendit et ayant fait connaitre les aspi-

rations de son c(Eur, le noviciat l'accueillit sans diflicultés'
Après sa profession, le prieur de la Maison, témoin de

la sainteté de sa vie, Iui con{ia I'oIIice de Sacristain
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IdMfr ffi siûcqûitla ayec sâgesse et assiduité. ll reçut la
Wtftriiwr g*n de temps après.

Ln mpûième année, notre saint religieux fut désigné
mmmmmprieur pour remplacer celui qui venait de mourir.
M M: mmarquable par son zèle et son sens du gouver-
rrftro.........rnrnenL partageant Son temps entre les beSOinS Spirituels
a,il ûempnrels. Sous son priorat furent construits ou res-
ffinrm{s divers bâtiments et I'on vit la fin de beaucoup
ffemsuis causés par des diflicultés de limites territoriales.

"f ætte époque, sur la prière des moniales-chartreuses
de Prebayon (\taucluse), il rédigea des statuts et coutumes
pmnr les monastères de religieuses de l'Ordre.

Après deux ans et demi de priorat, Dom Jean, en hutte
n Ia malveillance d'un seigneur voisin, se retira avec
qnelques compagnons à la Grande-Chartreuse sous le
fienéralat de saint Anthelme. Celui-ci le connaissait de
reputation et I'accueillit avec la plus grande bonté.

A quelque temps de là, arriva à la Grande-Chartreuse
urne députation envoyée par Aymond de Faucigny, venant
denoander au R. P. Général de vouloir bien fonder une
l{s.ison de I'Ordre dans un désert de son territoire, avec
snn appui et sous la juridiction de son frère Ardutius,
erêque de Genèr'e. Le R. P., voyant dans cette demande
une inspiration de la Providence, accepta et envoya
Jean avec quelques compagnons pour habiter et sanctifier
te desert. On était au mois de février; ils se mirent on
route et arrivèrent au milieu d'une vallée profonde en-
taurée de hautes montagnes couvertes de neige, où ne se
trouvaient que quelques pauvres cabanes délabrées.

Iæs débuts furent difliciles pour l'établissement de
trette Chartreuse dite du < Reposoir >.

Contraints par les circonstances, ees religieux menèrent
une vie plus austère encore que ne I'exigeait leur Règle ;
le pain d'avoine les jours de fête y était un régal.

I
I
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Cependant le saint Prieur, par sa sagesse et son ascen-
dant sur tout son entourage, fit prendre à la Maison un
grand développement. De nouvelles constructions furent
élevéeso le sol cultivé et surtout la vie contemplative
llorissante fit de ce désert aride une solitude bénie de
Dieu. Aimé et vénéré de tous par se piété et sa bontéo
Dom Jean s'endormit dans le Seigneur le 7 des calendes
de juillet 1160, âgé de 37 ans, ayant heureusemtint gou-
verné pendant 9 ans cette célèbre Chartreuse du Reposoir'

On raconte que, pendant son priorat, deux bergers
descendant de la montagne pour venir chercher des pro-
visions aù couvent, furent surpris par une avalanche e[
périrentensevelis dans la neige. Au printemps leurs corps
furent retrouvés et ramenés au couvent pour y être
enterrés.

Oro le prieur Jean, dans la crainte qu'ils n'aient été sur-
pris par la mort sans être en état de grâce, ne les fit pas

inhumer dans le cimetière de la Nlaisono mais dans un
endroit attenant à l'église. Ayant été réprimandé pour
ce fait par ses supérieurs, il voulut, au terme de sa vie,
s'imposer une pénitence pour son erreur. Il adjura donc
tous ses frères de l'ensevelir a.près sa mort hors du cime-
tière, à côté des deux bergers.

Plus tard, on éleva une chapelle sur son tombeau où se

trent de nombreux miracles; des personnes atteintes de
Iièvre y venaient en pèlerinage et beaucoup s'en retour-
naient guéries.

Le 14 janvier 1864, le pape Pie IX confirma par décret
le culte immémorial rendu au Bienheureux Jeano sur-
nommé I'Espagnol.

Un autre moine tle Montrieux, Guillaume Benevent,
était ancien chanoine de l'église cathédrale de Fréjus.

Quelques années après sa profession, le siège épiscopal
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,.& MeBmË ctant deyenu tacant, le Vénérable Guillaume,
M nffi p'Ecôeusæ gualités ne pouvaient être méconnues,

M lfuû Wu.mn par Ie suffrage unanime. De là, en 1194,il
M,frumwfÊne sur le siège archiépiscopal d'Embrun, qu'il
ffilûoffim llar ses vertus et soR zèle pastoral jusqu'à sa mort
m@TE@mE Ïe 7 juin de I'an 1200.

ûoms le Cartulaire de la }Iaison, on relève au cours du
rnilMr fii&dÊ de nombreuses donations faites au monastère.
û,mr Seigaeurs de Yalbelle, qui seront pendant plusieurs
sûirÉw,ûes les généreux bienfaiteurs des Chartreux, Ieur

æ fnrcnt les évêques de lllarseille, ainsi que les Vicomtes
dç Malseille et le Comte de Provence, protecteur des

flhartreux contre toutes violences. Ils lour accordèrent
d,,as renteso des franchises et exemptions de péages.

De plus, les papes eux-mêmesn Eugène III, en 1149,

tË Alexandre III, en 1165, leur confirmèrent la propriété
de tr'ancienne abbaye bénédictine de Montrieux-le-Vieux.

Au xrn" siècle, les bienfaiteurs des Chartreux devinrent
Ëmmre plus nombreux; des novices entrés dans le couvont
y apportèrent leurs biens. Des personnages tels que :

tîeoffroy de Terris, Chateauneuf d'Hyères, Bertrand de
Signes, Raymond et Foulques de Solliès, Garsende de
Sigues, Guillaume de Baux, etc.o firent des legs en nature
,{'u des présents en argent employés par les religieux à de
pûeux usages ou aux agrandissements du monastère.

En 7214, les Chartreux de Montrieux possédaient à
llarseille, à proximité de I'hospice Sainf-Michel situé pt'ès

de la porte Réale, une maison qui leur avait été donnée
pnr Pierre Brémond, prévôt de Ia Cathédrale de Marseille.
En 1249, l'évêque Benoit d'Alignon leur fit céder cette
maison aux religieuses de Notre-Dame de NIont Sion, et
teur lit bàtir, en échange, une autte maison près du
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couvent des Frères Mineurs, vis-à-vis de la porte du
Marché, à I'extrémité de la Grande-Rue (aujourd'hui vers
le cours Belzunce). On ne sait plus rien de cette maison
depuis I'année 7524, époque à laquelle fut démoli le cou-
vent des Frères Mineurs, alors qu'on faisait les préparatifs
de défense contre I'armée du Connétable de Bourbon.

Au cours de I'année 1225, un aete d'association spiri-
tuelle fut passé entre la Chartreuse de Montrieux et celle
de la Verne, fondée en 1170, par les évéques de Toulon
et de Fréjus, à proximité de la précédente.

Ce siècle vit encore un éminent Chartreux : Hugues de
Miramar, seigneur d'Ornes et archidiacre de Mague-
lonne, quitta le monde pour s'enfermer dans le cloltre
de Montrieux. Il était prieur lors de sa morto le 5 des
ealendes de déeembre 7242. En prenant l'habit mon&s-
tique, à la suite d'une révélation de la Yierge, le seigneur
d'Ornes abandonna au monastère tous les droits qu'il
possédait sur sa seigneurie.

D'une très grande éruditiono Hugues laissa une dou-
zaine d'ouvrages religieux très réputés, conservés à la
bibliothèque de la Grande-Chartreuse.

La construction du nouveau monastère se continuait
lentement. Nous ignorons à quelle époque il fut terminé.
Un document retrouvé au xvrrre siècle, lors de la réfection
du maltre-autel et de sa nouvelle consécration par llon-
seigneur de Belzunce, nous apprend que I'autel majeur
avait été consacré le 15 octobre 7252, par I'archevêque
d'Aix en Provence, assisté des évêques de Marseille, Digne
et Riez (t).

(1) Document conservé aetuellement aux Archivos dépertemen-
tales du Var.
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0[un!lmdË dm onuçent se déroulait dans la paix, lorsqu'en
M,iks funfuitrnts de Signes pillèrent à main armée les
tffithnmlms de la llaison, gardant les Frères comme
mtmmmrufiuns- læ comte Robert de Provence plit des
qMffihumlmîtlm$fles afin que les biens des Chartreux leur soient
mMlw$e,lt qu'il soit fait justice exemplaire des auteurs
rffim mdiljllfln*m-

mml f;Pl$, un difrérend s'éleva entre l'évéque de n{arseille
tuffi, ilm prûeur Dorn Bertrand, au sujet de la dlme levée à
lilfi{fimumsfrr-nn de la cbnsécration de trois évéques de l\{arseille.
Siurpirfrerlr, faisant valoir I'exemption, en appela au Souve-
mlmùun 9*ntife, qui lui donna raisou et lui accorda même
n mu':urelles immunités.

Aû crlurs de I'année 1342, Montrieux reçut Gérard
Mtffialque, frère du célèbre poète, à titre de clerc rendu({).

Gcmd Pétrarque, né en 1307, dans la petite ville d'lncisa
{TCI:eane;, où ses parents s'étaient réfugiés, était de trois
*,ms plus jeute que son frère Francesco. Venu tard avec
m famille à Carpentras, dans le Comtat Venaissin, et se
dmf,inant à la magistrature, il fit les mêmes études que
sïlrr frère, soit en France, soit en ltalie. S'étant fixés
ûnu: deux à Avignon, ils vécurent ensemble à la Cour des
Cardinaux, menant joyeuse vie. Notre Gérard s'éprit
d nne < Belle Dame >o ainsi I'a-t-il nommée et chantée
de-n; ses vers. Mais la mort la lui ayantenlevéevers 1337,
!l en éprouva un profond ehagrin, puis le calme reyenu,
sa rocation religieuse se dessina.

Retiré à Vaucluse, avec son frère Francesco, celuici
tr'invita fortement à se dégager plus complètement des

- rt,, La catégorie d-e^s, < clercs rendus r, vfritablos profès d e l;Ord.re,
lu.r supprimée en 1582, lors de la codiflcation nouïelle des Statuté
ù5"ffUsrens.
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Iiens tenestres. Gérard, déjà prédisposéo suivit ce pieux
conseil et entra à la Chartreuse de Montrieux.

En 1347, Francesco qui, depuis cinq ans, n'avait pes vu
son frère, alla lui rendre visite. Il passa 24 heures avec

lui; cette visite fut une grande joie pour Francesco : < Je

suis venuo dit-il, dans le Paradis" J'ai vu les anges de

Dieu sur la terre r. De retour à Vaucluse, encore sous

I'impression de son voyage' il composa un ouYrage sur

les saints loisirs des religieux:. Otio Reli,giosorum, dans

lequel il compare le calme et les douceum de la vie que

mônait son frère aux inquiétudes des gens du monde'

Francesco partit ensuite pour un long séjour en Italie' "
Se trouvant un jour à Padoue, chez l'évêque Hildebran-

dino Conti, deux Chartreux de passege se présentèrent :

Dom Petrus de Porta, prieur de la Chartreuse de Valbonne,

et Dom Bonifazio Mercerio, prieur de la Chartreuse ita-
lienne de Mondovi. Après les premiers compliments'
l'évêque leur demanda tles nouvelles de Dom Gérard

Pétrarquo. < Quel homme, répondirent-ils, il pousse Ia

vertu jusqu'à I'héroisme >. Comme Francesco pleurait

à ce récit fait par les Chartreux' ceux-ci le reconnurent

à ses larmes et, se jetant dans ses bras, s'écrièrent :

< Ah ! que vous êtes heureux d'avoir un tel frère I >'

La pàste de 1348 avait pénétré dans la Chartreuse de

Montrleux; le prieur Dom Perceval de Valence, dont l2es-

prit de foi n'était pas à la hauteur de Ia situation, fut saisi

àe terreur. It proposa la fuite à ses religieux et invita
Gérard à le suivre, en lui disant : < qu'il mourait et que

son corps demeurerait sans sépulture ). - < Qu'importe,
répondit Gérard, c'est aux vivants à ensevelir les morts,
je ne quitterai pas mon poste >. De fait, rnalgré ses soinso

ies frèies, gagnés par la contagion, moururent tous' Sur

35 personnes, pères' frères ou domestiques, il ne resta

que Gérard pour recevoir leur dernier soupir, laver leur
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illilmWru'' *ilU &[ûWr nendre les honneurs d'une sépulture dont
ilffilll;numntiitffi fihiiilt s,Ë peu de cas pour lui-même. La contagiorr
rrmtlllh mrmmil grrurrsuirirent même le prieur fugitif qui fut
ilrulnqm#,ffii6,@r,q so, patrie, tandis que Gérard survivait. On
r,rtUffimumrutillnr dans les autres Chartreuses les sujets néces-
vt0ûûiim;s mMrMr re eupler la llaison.

ilWËmrnrnfr* lgsté seul à llontrieux avec un chien, avait
fffiilmtr & ûnûre çmur garder le couvent contre les bandes de
ffiùilruh@lffi$ qmi :e présentaient à chaque inçtant : il ne pou-
wrijiffi lflffiMr ûpposer que de simples remontrances, qui
lftîwimnmt néanmoins à les éloigner, sans qu'il soit fait
iiflllww d'l,mmage au monastère.

tr,a pmûe s'était ralentie vers I'automne; Gérard put
lqulltrmmm de,m,ander secours à la Chartreuse la plus voisine,
mmrs dLrl,rutÊ à celle de la Verne, ce qui lui permit de se
mmdre a la Grande-Chartreuse pour Ie Chapitre généralo
;rurulryrm*,[ il fut admis quoique simple moine. Le Chapitre
dthi-Tûfrtd,É {tu'un ofïice spécial serait accordé aux défunts de
ffiMiimmtrl,eux, rictimes de la peste.

[rç netour en France, Francesco voulut revoir une
*"emnmde fois son frère Gérard ; il partit de Vaucluse le
flflS arrii 1353, passa par Saint-Maximin et arriva à ]Iont-
nimmx aù il séjourna deux jours. Il eut la consolation
'*mbrasser son frère une dernière fois et aussi d'étre

ruthJ,e çnr son crédit et celui de ses amis à la Chartreuseo
nglrme des seigneurs voisins tracassaient constamment.

[res deux frères échangèrent par la suite quelques
,tffimïes ; le texte de celles de Francesco a été conservé.
Fri: yint le silence. Francesco étant tombé malade tit
frirm testament à Padoue, le 4 avril 1370, léguant à la
{hartreuse de Montrieux une somme de vingt sols d'or à
ry etuité, afin de dire une messe anniversaire à son
r,riention à la fête de Saint Michel.

Quant à Gérard, il avait été nommé procureur du
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couvent de Montrieux en 1357, mais on ignore tout de

la date de sa mort, I'obituaire de I'Ordre étant muet sur
son nom.

Le xve siècle vit revenir en ses premières années une
ère florissante; les bienfaiteurs is'a{Iirment de nouveau
nombreuxo les souverains honorent et protègent les Char-
treux. Mais de graves diflicultés surviennent encore

avec les évêques de ltlarseille et au cours des guerres de

religion du xvru siècle, en 1559 et 1589.

Sous le règne de François ler, la Provence fut envahie
par les troupes de Charles-Quint sous les ordres du Con-

nétable de Bourbon qui avait fait défection. Maltre du
Comté de Nice, Bourbon s'&vanee sur Toulon, dont I'im-
portance à l'époque était encore médiocre. Les troupes

du Connétable pillent et dévastent la région du Var, sans

épargner Montrieux qui est pris d'assaut.
En 1578, c'est une bande d'habitants delarégion,dirigée

per une femme, qui dévaste Ie couvent: Michel Serres de

Sollies ; Guillaume Alphanti de Signes; Barthélemy Fabry,
dit Gillet de Gonfaron; Jehan Bary de Belgentier; Isnard
Edegny et Honoré Gandolle de Signes; Maximin Barthé-
lemy; Etienne et Jacques Laure, Balthazard Guiramand ;
Jacques Laurent et son {ils Pierre; Jehan Pobaud ; Antoine
Gurnier; Etienne Puyer, charpentier; Jehan, boulanger;
François et Georges Lampre, tous de Belgentier; Claude
Baudéron; Thouffans Sanary, de Méouneso conduits par
Isabelle Florence dite << la Mourre >. Un arrêtdu Parlement
siégeant à Saint-Maximin, du 14 mars'1581, les condamna
très sévèrement : la moitié d'entre eux à être livrés entre
les mains de I'exécuteur de la Haute Justice, pour être
trainés sur une claie par tous les carrefours de Saint-
I{aximin, età faire amende honorable à la porte de l'église
de la ville, pieds nus, tenant une torche allumée entre les
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à Dieu, au Roi et à la justice;
ct ÂIphanti, à avoir leurs bras, jambes et
dbrisés sur un échafaud devant la même

ryrùù être mis sur une roue jusqu'à ce gue
Fabry et Bary à être pendus et étranglés

q@hÉ, et leurs corps jetés au lieu patibulaire.
apès I'amende honorable à l'église, furent

galères- Quant à la femme, la Mourre, elle
à avoir du fouet p&r divers lieux et carre,

h rille, jusqu'à effusion de sang. Plus, tous
te restituer les objets volés, et condamnés à

nombre d'amendes i mportantes.

lb umg sièele, la Chartreuse reprend sa yie et son
8E l&35, on reconstluisit le couvent sur un

wrbflu et plus régulier. Ces travaux dnreront
sièele, retardés par plusieurs événements poli-

I^as Chartreux installèrent aussi plusieurs mou-
lFhnunr la riyière du Gapeau, et un mar,tinet au lieudit,

ltr,rcacûuellement dece nom, alimenté en fer et en acier
ti,nmil:nr forge de Fourvoirie, en Dauphiné. La petite usine
ri ftilmlrieux eonfectionnait les instluments de labourage
! rntmlsote la région provençale.

L"rq CharÛ€ux avaient aussi repris leurs coutumes eha-
ffins; dans le relevé des comptes du couvent, de l'année
m5, il est indiqué : <, qu'il est de notoriété publique que
m 3ns les vendredis on donne une aumône généreuse à
u, |l prte du couvent où il y a toujours plus de 1.300
fli F[Tres, outre celle qui se donne tous les jours aux
* mwnts et outre les aumônes secrètes en argent; on
r n-eragère p&s en disant qu'elles ne valent pas moins,
r pffirapportau revenu dans le diocèse de Toulon, à 1b00
ro &vræ. > On y litencore : < Aucun logis ne se trouvant
u ruprès de ilIontrieux, on est obligé de donner à manger
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( à bien de gens que la dévotion ou la curiosité amène à
< Montrieux. >

Le t8 Mai {6t0, des malfaiteurs de Méounes, dirigés par

le prêtro Louis Nègre, vicaire de Méounes, pénétrèrent

dans la cellule de Dom Pierre Durando prieur de Mont-
rieux, et I'assassinèrent' La justice informa de suite' et
le Parlement de Provenee les eondamna Ie 30 aoùt suivant
à faire arnende honorable devant l'église Saint-Sauveur
d'Aix, en chemise, tête et pieds nus, à deux genoux' en

tenant une torche allumée à la main, puis à être conduits

au pilori de la plaee des Jacobins pour avoir les bras,

jamtres et reins briséso être exposés sur une roue et les

membres jetés ù la voirie.

En 1638, on doit une mention spéciale au Vénérable

Père Prieur du enuvent' Dom Louis de Lauzeray, qui

auparavant avait habité et administré plusieurs autres

Maisons de I'Ordre d'une façnn si parfaite, que le père

Visiteur Dom Jean Pégon n'out que des louanges à lui
accorder. Monseigneur Darnez, évêque de Toulon, s'ho-

norait d'entretenir dos relations &vec Dom Louis, surtout
quand il se fut démis de son siège pour embrasser la vie

cartusienne.
Le Révérend Père Général conçut alors le ppojet de lui

donner la direction de I'une des Maisons de I'Ordre des

plus conséquentos du royaume, étant de foudation papale;

au Chapitre Général do 7642, il fut nommé Prieur de Io
Chartreuse de Villeneuve-les-ÀYignon, qu'il administra
d'une faqon remarquable.

Parmi les personnages illustres, amis de la Chartreuse

de Itlontrieuxo on peut citer Jacques Danes de Marly, élu

évêque de Toulon, en 1640, qui se démit de sa charge en
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lû56- pour se retirer dans la solitude et se consacrer à la
Filrû et aux bonnes ceuyres.

Nous empruntons les lignes suivantes à son histoireo
ûcritc par le chanoine Bouisson: Jaeques Danes, après
rwÉr fait des études de droit et avoir pris son gracle de
ËæûËiéo fut Président de la Cour des Comptes, puis Inten-
dtnt du Languedoc. En {625, il épousa lvladeleine de
eou, devenant ainsi le beau-frère de de Thou, qui fut
GrrÉdrté sur la place des Terre&ux, à Lyon, sous le minis-
k dG Richelieu. Devenu prématurément veuf ayec un
iccne fils à sa charge, ce deuil lui Iit prendre la résolution
ùeotrer dans les Ordres. Conliant l'éducation de son
cm*mt à d'autres mains, il fit assez rapidement ses études
&Éolqiques et canoniques. Sitôt après son ordination
mrdotnle, Louis XIII le nomma illaitre de l'Oratoire du
.aû et Conseiller d'Etat ordinaire.

Snr la pmposition du roi,le pape Urbain YIII le nomma
t n6Têché de Toulon, le 9 janvier 1639, succédant à Mon-
qtQgneur Auguste de Forbin de Sollies.

Son fils, alors âgé de {6 ans, se noya accidentellement
rnns lô{t ou 1642.

llonseigneur Jacques Danes de Marly eut une affection
flbdn particulière pour les Chartreux de la Yerne et de
,ilmmlrieur, surtout pour cette dernière Maison où il
[nmmrrii une grande partie de I'année, édiliant les religieux
ntrrsnpmfonde piété. Il avait donnéo par acte notarié,
[ffit lirre-s aux Religieux de Montrieux alin que I'on
ffi*ùrâf des messes à ses intentions.

tavait fait établir la coutume que, à la nomination d'un
ouurcûu prieur, celui-ci devait choisir un des prisonniers
ftfu pr les pirates dans le diocèse de Toulon, et le
moùfr{€r pour une somme de 200 livres affectée à cet effet
gm f{n'êque-

mn lB[9, ]Ionseigneur Danes faillit lui-même être
.È*21



;i ''
t

I;'1

r

j
$
Ë

énlevé par les pirates berbaresques' lors d'une visite pesto-

rale à la Chartreuse de la Verne. Ceux-ci, débarqués
entre Bormes et Brégançon; étaient venus assiéger la
Chartreuse; l'évêque et les religieux eurent le temps de

se s&uver, à I'exception de trois moines qui furent conduits
en captivité.

Dom Joseph Capus, ehertiste éminent, était vicaire de

Montrieux de 1652 à 1682. \royant que déjà de son temps

les chartes anciennes de plusieurs Chartreuses provençales

étaient, par suite de leur mauvais état, menacées de ne

plus pouvoir être lues plus tard' eraignant la disparition
rle ces titres originaux (t), il entreprit de recopier toutes

ces chartes en écriture courante. Son manuscrit, assez

volumineux, comprend 1.100 pages réunies sous le titre
de Fwnclationes et d'isptosi'ti'ones cartusiarum prooin'
ciæ Prorsinciæ, ete. It est des plus précieux pour les

historiens de ces Chartreuses.

Au courant des mois d'aoùt et de septembre {ô75, Dom

Alexis Àrnaudio prieur, achetait à Toulon, au quartier de

laCanourgue, plusieurs jardins dans I'intention d'y établir
un pied-à-terre avec chapelle à I'usage des pères et des

frères souvent appelés dans cette ville. Cet établissement
subsista pendanf environ 22 ans, époque à laquelle Jean-

Baptiste de Chieu, gouverneur de Reissons, conr:missaire

de I'artillerie de terre et de mer, I'expropria à I'occasion

de travaux de fortiflcations ù exécuter.

Au commencement du xvtll" siècle, au moment de la
guerue de succession d'Espagne, des troupes ehvahirent

(1) Cetto creinte s'est melheureusorilent réalisée pour Ia Char-
trèdse do lo verne.
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denouveau la Provencesous les ordres du Duc de Savoie,
Tlclor-Amédée, et du prince Eugène, qui vinrent assiéger
lbulon par terre et par mer. En 17070 elles passèrent
pr Montrieux, pillant et rançonnant tout sur leur
Ins4ge, s'emparant mémo du prieur, qui se rendait au-
près du Duc de Savoie lui demander une sauvegarde
lmur le couvent. On le dépouilla de 200 livres qu'il
prtait avec lui en prévision de dépenses nécessitées

!ilm sa demande. Les moines du couvent, effrayés,
rdrmsèrent une demande collective à leur prieur pour
imfutenirl'autorisation de fuir avec les objets précieux et
lms archives, pour se réfugier à la Chartreuse de Bompas,
ffirçs Ie }'aucluse, ce qui eut lieu quelques jours après.

Ic eourent n'eut pas seulement à souffrir du passage
fus ennemis, mais aussi des dépenses et dégâts occa-
MwnDâs par les troupes qui, sous la direction du comte de
ff@pan, gendre de Madame de Sévigné, se rendait à Tou-
ilm pour mettre les abords de la ville à I'abri des attaques
dr fennemi.

Irs Chartreux furent obligés d'héberger à Montrieux,
flG$gE et 23 juillet 1707, tous les ofliciers généraux et au-
euu, jusqu'aux sergents et plusieurs soldats trainards.
[,ç* mémes troupes, en passant aux fermes de Valbelle et
dm SfroæBlanc, Iirent manger aux bestiaux des gerbes de
Uf,Ërm grains, réservées pour I'armée. Outre ces frais, les
{&qtreirx subirent de grandes pertes dans leurs biens
,fuiæs qui se trouvaient aux portes de Hyères et de
Mnhm- Ces domaines agricoles furent détruits pour
flnmhoins de Ia défense de ces places, surtout à Toulon
mû[emurd'une propriété sise au quartier Sainte-Ànne
ffit'lntfu;i.380 pieds d'orangers et d'oliviers furent
.qmrrhÉs lnur faire des tranchées. Or, les oranges culti-
ffi tùcu læ Chartreux passaient pour les plus belles
ùb Pmrence. Un état des dégâts remis par les Char-
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treux fut ordonnancé le 11 juillet 1711, le remboursement
devant se faire par fractions prélevées sur diverses villes;
mais les moines n'en purent rien obtenir par la suite.

Toutes ces complications furent cause du long retard
apporté à la constructionnouvelle du couvent, dont l'église
ne fut terminée que grâce aux libéralités de la famille
seigneuriale de Valbelle; elle donna en totalité aux Char-
treux une somme de 23.000 livres, dont une faible partie
dovait être affectée au mausolée de deux membres de
cette famille : Cosme, marquis de Valbelleo et, Cosme
Alphonse, dont les cæurs devaient être, de par leurs testa-
rnents, déposés à la Chartreuse.

On fit dresser, de chaque côté du maitre-autel, deux
urnes funéraires en marbre jaune dans lesquelles furent
déposés ces restes. Les urnes étaient accompagnées de
deux statues d'anges pleureurs qui sont aujourd'hui dans
I'église de Méounes. Ces æuvres, ainsi que l'exécution
du siège du prêtre ofliciant et du baldaquin de I'autel,
furent dessinées par le frère Joseph-Gabriel Imbert, artiste
marseillais de grand talent, chargé dela surveillance des
travaux; il était déjà cgnvers de la Chartreuse de
Yilleneuve-les-Avignon.

L'église fut consacrée, en 1741, par Monseigneur de
Belzunce, évêque de Marseille, habitué de la Chartreuse
dont il se considérait comme un des religieux. Il s'y était
même fait bôtir une cellule. Cette constructiono située
à droite de la cour d'honneur, et comprenant plusieurs
appartements, se nomme encore l'évéché, réservé soit à
l'évêque du diocèse, soit à des hôtes de marque.

En 1722, mourut Claude-Léon de Valbelle-[Ieyrargues,
commandeur des Pallières ; il fut enterré dans la chapelle
de famille où se voit encore la dalle de marbre.

Le ler septembre 7741, un accident vint attristor le cou-
yent. Des sangliers s'étant montrés dans le domaine de
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Fulrquiennes, on autorisa tous les domestiques du monas-
û*ne â prendre part à une battue. L'un de ces dernierso
.[en-m Aubert, caché dans un fourré, vit passer Ies sangliers
gmw de lui. Il se mit à ramper pour les suivre. Un autre
tù,a*reur, Jean-Baptiste Testouro ayant vu remuer les
h,uirs*rns et croyant que c'était un sanglier, tira et blessa
nnwtellement Aubert.

Fm tîiS, mourait à Paris le comte Joseph-Alphonse
r"r,sner de Valbelle. Dans son testament, fait en 1778, il
r[*gmait aux Chaltreux une somme d'argent pour que son

'm[,rF Ërit enseveli sous un mausolée dans leur église.
tïe legs fut exécuté pB"r sa mère, la marquise de
Tr,nlhelie, et le mausolée fut mis en place au commen-
,nmlment de l'année 1783 ; il y resta jusqu'à I'année i822o

'ufi fut alors vendu et dispersé. En voici l'hisioire et la
C.',slrlpt[On :

ÏLIL-SOLÉE nsVALBELLE. - Les de\ralbelle descen-
dliariruent des yicomtes de Marseille et par eux des comtes de
W'lrmryenee- Du xue au xvure siècle, on compte dans cette
ffiam-lile une suite de personnages remarquables. Elle
r*r m:-mrposait de plusieurs branches riches et puissantes
Wuur* !.ffi.rextinction, se réduisirentaux Valbelle de Tourves,
llkûLrrffi"liïÉ trù s'élevait la magnifique résidence dont on voit
ffimilfirrrr,e {es ruines aujourd'h u i.

Fm t;lû. Cosme, troisième du nom, sieur et marquis de
-Woltft**,Âie" seigneur des Baumelles et d'Aiglon, etc..., faisait
ru P ,-lr"s .lurxr testament en ces term es : < . . . Je lègue aux Ré-
"ur m8nsnd: Pères Chartreux de Nlontrieux, dont illustre
,'rni rmrrgn*ur Guillaume Bertrand et autres du nom de Val-
,q, ,fuicdille, des comtes de ÀIarseille, mes ancêtres, premiers
m' fuurlp,mfa!ûeurs dès Ie xrre siècle, la somme de 15.000 livres
,,rir' ùrmmi tliillJ seront employées a ce que bon semblera aux
,r,, lltfrl.tlts Sevêrends Pères, et les trois autres à toutes ehoses

I
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( que le sieur Canet réglera de conr:ert avec les dits
( Révérends Pères... Je prie les Révérends Pères Char-
< treux de recevoir mon cæur, que je désire leur être
( porté par les soins du sieur Canet, et placé dans leur
< église >.

ParsontestamentfaitàBelgentier,le1e"avril1721,
Claude-Léon de Valbelle-Meyrargues, comm&ndeur des

Pallières, Iéguait à la Chartr'euse la somme de 382 livres.
En 1727, Cosme Alphonse de Valbelle, commandeur de

Saint Louis, etc..., dit dans son testament : < ... je sou-
a haite que mon cæur soit porté à la Chartreuse de Mont-
< rieuxo dont quelques-uns de mes ancétres ont été bien-
< faiteurs. Je lègue et laisse aux Révérends Pères Char- 

,

rttreuxdeladiteMaisondeMontrieuxlasommede
( 3.000 livreso sans autres conditions que celles qu'ils 

l

< voudront bien s'imposer eux-mêmes... ). l

En 1728, N{onseigneur François de Valbelle, évêque de l

Saint-Omer, p&r son testament fait à Toulon, lègue aux 
.

Chartreux la somme de 1.000 livres.
Pour recevoir les cceurs des de Valbelle, légués à la

Chartreuseparlestestamentsde1716etde1727,lesChar-
treux décidèrent de construire deux mausolées dans leur
église. Le frère Joséph-Gabriel Imbert, artiste peintre et
habile dessinateur, convers du couventdeVilleneuve-les-
Avignon, fut chargé d'en faire le dessin et de venir à

Montrieux pour en surveiller I'exéeution.
Ce travail fut confié à Sylvestre Fossaty, de ladynastie

des fameux marbriers de Marseille.
Voici, tirée des archives, la description de ees deux mo-

numents. Dans l'église de Notre-Dame de la Chartreuse
de Montrieux, est placé un mausolée de marbre blanc et
noiro sur lequel est une grande urne de marbre de Sicile,
qui contient le cæur de Monsieur le marquis de Valbelle,
avec une épitaphe en lettres d'or : < A la mémoire de

26 -{



d haut et puissant seigneur Cosme, troisièmo sire etr marquis de Valbelle, des Vicomtes de Marseille, eheva-r lier, seigneur des Baumettes et d'Àiglon, etc... >.
Snivent les titres et la teneur du testament de 1716.
t'autre m&usoléeo semblable au précédent et lui faisant

fnm. était placé à côté du grand-autelo I'un du côté de
ïI1[rangile, I'autre du côté de I'Epitre, tous deux dans des
mlcùç eontre le mur. L'épitaphe en lettres d'or portait :
c CÉans et dans le cceur de haut est puissant seigneur
n tosrne Alphonse de Valbelle, etc... ); suivent les titres
ct [*. teneur du testament de i727.

rr-n même temps que la construction de ces mau-
sru,ûÉleso le frère Imbert fit exécutero d'après ses dessins,
ffiiicmx clarlouches en marbre portant les armoiries des
*mfigneurs de Valbelle, et une grande plaque de marbre
qmi est encore en plaee dans la chapelle de famille avec
mm$tûe inscription : < Cy gist illustre et religieux seigneur
,ru ihÈ:f,re Claude Léon de Valbelle, Meyrargues, Comman_
,rqr rûrur des Pallières, lequel trépassa le dernier jour del'an
,w t74 priés pour lui. > Les armoiries de cette plaque
urumtÉûé détériorées à l'époque de la Révolution; elle ser-
"lr.ùl[ de eible et porte des traces de balles.

tr"ns deux cartouches armoriés de Omer de Valbelle,
,tiw@ue de Saint-Omero et de Claude-Léon, bienfaiteurs
dlm mment, sont placés aujourd'hui dans la chapelle des
ouilqoes.

û.n !9 novembre {778, mourait à paris, d'une attaque
ntilf,,uryrmpûexie, à l'àge de 4g ans, Joseph-Alphonse Omer de
mulMe$'e- fils de llarguerite-Delphine deValbelle, marquise
tlr T,:qrçe-:-

-0lmn@-Alphonse de Valbelle résidait tantôt à Àix tantôt
ù, lhmyes; sa mort survint dans son hôtel de la rue
,tûl@i hrcà Paris, au eours d'un voyage où I'appelaient. ses
flmnËhmns de maréehal de camp des armées du roi et de
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lieutenantdu roi en Provence. Il avait fait, le26 juin1733'

à Aix-en-Provence un testament qui contenait cette clause:

< ... Je recommande mon âme à Dieu; en l'offensant, je

< ne puis jamais avoir eu le projet insensé de l'offenser ;

u ainii quét que soitle nombre de mes fautes, comme elles

( n'ont pas ète volontaires, c'est &vec conliance que je
( m'ebendonne à sa miséricorde' - Je lègue aux Révé-'

( rends Chartreux de ltontrieux en Provenceo dont

< Guillaume Bertrand et autres du nom de Valbelle, des

< Vicomtes de Marseilleo mes ancêtres, furent premiers

< bienfaiteurs dès le xrrc sièclen la somme de 6'000 livres

< et je prie les Révérends Pères de recevoir mon corps

n up*eJ tnu mort, en témoignage de I'affection héréditairo
n qt" j'ai toujours eue pour leur Maison' 'Ie veux ètre

,, enteiré aani la paroisse où je mourrai, et mon intention
< est qu'il me soit élevé un mausolée pour lequel je veux

< qu'ii soit employé la somme de 20.000livreso etc"' >'

Madame la marquise de Yalbelle, s& mère' héritière

universelleo partit pour Paris recueitlir les restes de son

fils et les faire porter en Provence, dans la chapelle de la

Chartreuse de Montrieux où il avait exprimé le désir

d'être enterr'é. EIle s'occupa de lui faire élever un mau-

solée et d'y affecter Ia somme de 20'000livres; déterminée

parlaclausedutestament. Enmêmetemps,elle deman-

àa au sculpteur Houdon de faire le buste de son Iils et

lui remit pour cela un excellent portrait'

Une légànde, qui a encore cours à Brignoles et dans tout

le département du Var, rattachail I'origine du rnonument

Ae Vàtbette à une fantaisie plus ou moins macabre du

grand seigneur à l'égard de quelques artistes draina-

liqo"r, fantaisie qui aurait eu pour lui-une issue fataleo

.* it y aurait perdu la vie en croyant simplement repré-

2A -ê



o

o
O

I
I



s
l

i.
o

ûq
n
È

Ê-

ô
o

I
o



ûMûprson enseverissement. Maiso ra réarité est toute autre.
l,as sourees les plus authentiques révèlent au eontraire

il@ fir*mte de valbelle entouré d,une considération una_
@û@ûû" qu'il méritait par la nobresse de ses sentiments et
&r cmrrrection de sa conduite.

La marquise de Valbelle, comme en fait foi le dessin_
fr@Hryurcûe du mausolée conservé au muséeArbaud, d,Aix
,ltm Fmmvenee, composa elle_même l,épitaphe suivante :
i*, fr1ry nepose, très haut et très puissani seigneur Joseph_
,m ,Ë.llpfuûffi-Omer de Valbelle, des Vicomtes de Marseiile,
'lm 

M,wmrhal des Camps et des Armées du Roy, né Ie lb juin
'ur 

ilffi&, Iequel fut aimé et pleuré de tous ceux qui i,ont
'Mr r6milqtElËr decédé le 1g novembre {7Zg >. puis, au bas
rffi@dnqsin, on lit cette indication : < Le tombeau de marbre
rft Mmfriro !æ lettres de l'épitaphe en bronze doré d,or moulu,
,irur, ffifi dr*ûl aroir 6 pieds 3 pouces ; assez profond pour
,,ur *um6icrmer Ie cercueil et si Ie mausolée n,a pas assez de
,im *nndifitlig. on creusera dans le mur ). La marquise ejoute,{fu" k hrut du dessin : < Je fourniray les deux statues
ru trounrû{grernent de cinq pieds et demy > et elle signo
Wrffie{Ie f'albelle.

_,ilnmm*t-r mit en place ce mausolée dans l,église des
lfrfrnutsegr- rers le commencement de iZgS.

tBrçnq Satues encadraient le buste de Valbelle, exécuté
mru Mflmdûn, placé au centre du mausolée. Deux autles,irMnuu; farent données par Ia marquise de Valbelle ei
runmUffironnc par I'artiste Chastel, d'Ai;.

ffimm;quntre statues, par leur pose affectant trop exclusi--mry^t ûa tristesse, et par leur attitude quelque peu
ES^^ araient déplu aux Chartreux, ces a fils de IalMnnmrÊinn r- Ils obtinrent qu'en soit modiÏié * er
UMmrdm moins - le earactère, par une noteal;fli, pf uïffifrffiM&lc et plus en rapport avec le monument qu,elles
ffimolfrcml
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La première statue, debout et couronnée, personnifia
< la Provence >. La secondeo assise, devint une Sainte
IIonique. La troisième, assise également, fut transformée
en Espérance. EnIln la quatrième, debout, fut la Forceo
rappelant la devise des Valbelle : < Vertu et Fortune r.

Telles sont du moins les dénominations sous lesquelles
on inventoria ces {euvres d'arto en 1790, lorsque la
municipalité de Méounes prit possession de la Chartreuse
de Montrieux au nom de la Nation.

Ce mausolée et tous les marbres qui existaient da,ns la
Chartreuse furent vendus par I'Etat et acquis, rnoyennant
12.085 francs, par le sieur Bonnefoy, qui ensuite céda tous
ses droits au sieur Joseph Guyon, propriétaire de Méounes,
demeurant à Marseille. Trente ans après cette vente,
Guyon possédait encore tous ces marbres et en était
fort embarrassé lorsque l'on vint lui proposer de les céder
à la Société religieuse qui avait entrepris la restauration
de la Sainte-Baume. Il y consentit.

Le Préfet du Var, qui avait racheté les statues comprises
dans ce marché, en détermina |affectation par un
arrêté, en date du 28 janvier 1822, ainsi conçu : < NouE,
< Préfet..... Arrêtons : les quatre statues dont il s'agit
( sont réparties ainsi qu'il suit, savoir : la premièreo
< représentant la Provenceo est donnée à la ville de Tou-
< lon pour étre placée dans le vestibule de son hôtel. La
< deuxième, dite la Justice, est donnée à la ville de Dra-
< guignan pour décorer le vestibule du Palais de Justice
< qu'on y construit en ce moment. La troisième, dite do
e la Nladeleine, estdonnée à I'arrondissement de Brignoles
( pour être placée à le Sainte-B&ume, commune de Nans.
< La quatrième, dite la Vérité, est donnée à la ville de
a Fréjus pour orner la fontaine qui doity être construite. >

La statuc de la Provence, donnée à Ia ville de Toulono
est maintenant au musée de.la ville.
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û"a. :ni{i-qant) Justice, donnée à la ville cle Draguignan,
ffiwû, ogrementée d'une paire de balances pour renforcer
mm symbolisme.

t;aFÉrité, donnée à Fréjus, fut placée sur une fontaine;
urii{lJlmu-udhit quejuste d'utiliser la cruche placée sous son bras.

{m@at a I'Espérance, devenue Sainte Madeleine, elle fit
lill/iummunment de Ia grotte de la Sainte-Baume, jusque dans
lilhm pur,ecnières années du xxe siècle.

fi"m fuu;ste de Valbelle? ceuvre de Houdon, fut retrouvé
Nfum teJcl devant la porte d'un moulin; le meunier, qui
lllli,o'mr&ùû $iri'Èé la face contre terre, se servait du dos ao*À"
lhrrnrnrrn grrrrnr s'asseoir. Cette position fàcheuse avait un peu
lw&oimmagé la ligure dont le nez était cassé. Finalemônt,
rmt &Ë d,iiçrlsa au musée de Draguignan.

- 
;0ilN a &gure. il y a quelques années, à pariso à I'exposition

'fu mrur:es de Houdon, à I'occasion de son centenaire,
0lû l[ui€e de Draguignan possède aussi les deux urnes

lrhr mnrbre qui avaient contenu les cæurs des deux Val_
,llilrlllntil' ds,r"s l'église du couvent.

"rlhiu4E*s tres années troubléeso au début du xvrne siècle,
rlhuffifomfiæuse avait retrouvé le calme et la ferveur, mais
riuur mn fut [Ês pour longtemps. En l7g\, la Révolution
"rfuumrwfta.lt l'abolition de tous les Orclres monastiques. Il y
,romulM *.l,o,re à ]Iontrieux tS pères et Z frères qui dureni
:iffii d,lftsryrerser. Pendant les jours de Ia Terràur, Dom
iffilrlmnwrçqllllç Froment, vieaire de la Communauté, fut
lmtlttmdstte& lfiîmes par les terroristes dans I'accomplissement
l&,nlmn S,*ncti*rns religieuses, et guillotiné le lenàemain de
W&qrrumm t7S{- Dom Xavier Genot, prieur, put encore
,iwûûroîilffijr gi'e ministère religieux, en dehors du couvent, en
srur ,ûËffirwisûet en berger.

M,imm frffisas de la Chartreuse furent mis en vente en 1792.
Jt"flffimffi .fua dispersion des moines, la population des

æi!l;.tFrr_.;?_eïr::.1*-i-' -
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environs se livra à un véritable pillage du couvent et des
forêts voisines. Les constructions du couvent avec ses æu-
vres d'art furentvendues au sieur Bonnefoy, fabrieant de
faienee à }larseille; il acquit également le vasts domaine
de Valbelle eomprenant pàlurages et terres avec 120 brebis
et 80 quintaux de paille, pour le prix de 18.683 francs,
qu'il revendit au sieur Seytre, lequel céda ensuite tous ses
droits au sieur Guyon, de Slarseille.

Un certain nombre d'objets d'art et clu culte furent
dispersés.

On donna à l'église de Belgentier :

Deux tableaux de l'église du couvento qui
étaient placés dans le chceurdes frères, savoir :

Saint Bruno, représenté à genoux, les bras
en croix comme en exta,se, ayant à ses pieds la
mitre et la crosse.

Sainte Roseline, à genoux, la cuculle remplie
de roses et entourée de plusieurs anges.

Une chaire à prêcher, et sept stalles du chæur.

La chaire était placée, croit-on, dans le réfectoire des
pères, à l'usage du lecteur; elle est l'ceuvre de Reboul,
artiste menuisier de Marseille au xvr[e siècle.

3o Un grand crucilix, qui était également placé
dans le réfectoire des Pères.

A ûIéounes, on donna :'

10 Cinq tableaux encadrés, de grande dimension,
à savoir:

Le couronnement de la Vierge Marie.
La Sainte Famille; laVierge est assise tenant

sur ses genoux I'Enfant-Jésus; à gauche, Saint
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Jean-Baptiste aecompagné de sa, mère, Sainte
Elisabeth; à droite, Saint Joseph

l,a résurrection de Lazare.
l,a mise au tombeau.
Sainte Madeleinen la sainte est à genoux

devant Notre_Seigneur.
'llilmuqr m tabreaux d'artistes inconnus ornaient r'égrise

dlu umruç'emt-

S Le maltre-autel de l'église, devenu celui de
l'église de ÀIéounes. Il est surmonté d,un ma-
gnifique baldaquin orné de huit chapiteaux en
marbre, ceuvre de Reboul et Olliviei, de Mar-
seille, et de huit statuettes en bois peintes en
marbre, dues au ciseau de Duparc, artiste
marseillais, célèbre &u xvrue siècle.

S lleux statues de un mètre de hauteur, repré_
sentant Saint Omer et Sainte Delphine, pations
de la famille de Valbelle, exécutées pai le sta_
tuaire Duparc.

{P l}elrx statuettes en marbre blanc, véritables
petits chefs-d'æuvre très remarqués, représen_trnt deux anges pleureurs, qui sont l-'æuvre
de Duparc O.

ril,,t& f0imd,û de llontrieux qui entourai t le couvent, d,une
ffiûMrrMË de 1100 hectares, distribuée en 24 quartiers ou
ilttlTdirilFmh M mnservée par l,Etat; elle devint domaniale.

ml,[nrynreur du couvent le laissait tomber enqihm l& rr.y ayait plus ni portes ni fenêtres, les murs

*,;,ill ':1n k r#-bce à tort au. célèbre sculpteur pierre pueet.
{lÙtu ru,ifm-rpe-c Èrre- ear-ce denniertit mor[Ë;ii694'. ôt cè'.""tïi?,iJ.{&@,,u- irF.-EûÊ _e c etai I g,exécu tio n oa n s I es- ôo r n ptes,iù-coù,ië iil
'nuuûtltùtr qmrçr+q dan_s le cours des ann eèjizrb Àlh4;;;;îà"r'
4pnuqp,1g ffiÉ ra.bert. pour ornéi-res ôàusô14;J âôï'varbôlËrmrr4!fræ @' rf{Tent.'
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se dégradaient,les voùtes de l'église s'effondraient. Le
mausolée de Valbelle était encore en place au fond de
l'église et son propriétaire en était fort embarrassé. En
{821, une ordonnance du roi Louis XVIII flt rendre l'église
au culte. EIle fut restaurée en 1822,1'année méme où

les statues furent dispersées après avoir subi une notable
transformal.ion.

Dans l'église, on fit quelques réparations urgentes sans

toucher aux autres parties du monastère, qui étaient en

ruines, tel que le représente un tableau du frère Alphonse
Duquat conservé à la Grande-Chartreuse- Cet état lamen-
table dura jusqu'en 1843; à cette époque, le Révérend

Père Général de I'Ordre, Dom Jean-Baptiste llortaize,
résolut d'acquérir ces ruines et de remettre le couvent dans

son état primitif, grâce à l'aide de généreux bienfaiteurs
et de i\{onseigneur I\lichel, évéque de Fréjus, qui fit une
quête dans son diocèse à cette intention. Sous la direction
de Monsieur Pemet, at'chitecte, la Chartreuse sortit peu à
peu cle ses ruines et, en 1861, elle élait entièrementachevée'

En 1843, le Sanctuaire de Notre-Dame de la Garde de

Marseille venait de remplacer sa madone en bois par une
statue de la Vierge en argent. Les Chartreux deman-
dèrent pour leur couvent qu'on leur fit don de cette

ancienne statue de bois' L'administration du sanctuaire
leur en tt la remise le 8 octobre de la méme année; elle
fut placée sur I'autel de Ia Chapelle de Famille, ou elle
resta jusqu'en 1901; au départ des Chartreux, elle fut
emportée en ltalie, à la Chartreuse de la Cervara.

Les trois autels conventuels furent consacr8 le19 juin
1858, par Monseigneur Jordany, évêque de Fréjus. On y
déposa des reliques de Sainte Madeleine et du bienheu-
reux Jean d'EsPagne.

PIus tard, la lt{aison s'ouvrit généreusemetrt pour
donner asile aux Chartreux expulsés d'Italie-
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En résumé, pendant cette période de 1847 à 1900, Mont-
rieux eut une existence paisible toute consactée à la prière,
malgré les nombreux visiteurs du couyent, dont le
nombre augmentait d'année en année. C'est alors que
parurent les décrets d'expulsion de 1901. Encore une fois
les religieux de Montrieux durent abandonner leur
monastère et s'expatrier. IIs trouvèrent un refuge dans
la modeste Chartreuse de la Cervara, sur la côte Ligure
de la province de Gênes, où ils apportèrent avec eux
meubles, bibliothèque et objets du culte.

Le couvent fut mis en vehte et passa entre Ies mains
de plusieurs propriétaires successifs" En 1928, les Char-
treux rentrèrent dans leurs bâtiments vides et, hélas I

mal entretenus depuis leur départ.
Ils remirent aussi en culture les terres laissées t l'état

d'abandon.
Le premierprieur fut Dom Paulin Ripert (1928-1930),

ancien procureur de la À'Iaison généralice à Farnetà.
Sous son priorat, furent consacrés les autels de l'église.

A cette occasion, le 27 juin 1929, se trouyaient réunis
dans la chapelle d u m onastère : Son Excellence le Cardinal
Maurin, archevéque de Lyon; trfonseigrleur Castelian,
archevêque de Chambéry; Monseigneur Siméone, évêque
de Fréjus; l{onseigneur Giray, évéque de Cahors; Mon-
seigneur Bechetoile, protonotaire apostolique; les Révé-
rends Pères Dom Laure, abbé d'Hautecombe, et Dom
Léon, abbé de Saint-llichel de Frigolet, etc...

Le maitre-autel,dédiéà laSainte Yierge, a été eonsacré
par son Eminence le Cardinal i\laurin; I'autel de Sainte
Madeleine, par rllonseigneur Castellan; Monseigneur
Giray, remplaçant Nlonseigneur I'Archevêque d'Aix,
empêché, a consacré l'autel de Saint Jean-Baptiste. Le
Révérend Père Dom Laure a consacré, en outre, deux
autels portatifs. Les attestations écrites qui rappellent
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cotte cérémonie, ont été déposées dans les autels par les
consécrateurs.

La deviso de I'Ordro : Stat crut d,um ooloitur orbis,
pourrait s'appliquor â Montrieux avec cette variante :

Stat cartwsi,a Montis Eioi d'um ool'xitur orbis !

at a

Les Archives départementoles du Yar conservent à
Draguignan le certulaire remarquable de cette Char-
treuse, véritatrlo chefd'æuvre d'art calligraphique' qui
mériterait d'être exposé dans une vitrine de musée ou de

bibliothèque. Il comprond plusieurs centaines de chartes
qui n'ont jamois été pubtiées et ne le seront peut-être
jamais; cela formorait un fort volume-

Le texte sur vélino écrit en deux colonnes' est d'une
écriture gothique très correete; quelques pages sont
d'une. netteté telle, qu'elle6 peuvent compter lnrmi los

bellos pages manuscritee anciennes. Il y a malheureu-
sement dos pages jauniæ, d'une lecture difficile, et aussl
quelques déchirures qui ont détruit certaines parties
du texte.
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- fardin et promenoir d'une cellule.
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ARMOIRIES ET ,SCEÀUX

/-

Les Maisons de l'Ordre des 'Chartreux ont toujours
adopté les armoiries de leurs fondateurs, et un armorial
spécial, créé par Dom Le Couteulx, est tenu à la Maison
mère de I'Ordre. Pour la Provence, quipossêda{7'Char-
treuses, deux seulement ont leur blason en blauc dans cet
armorial ; I'un est celui de $lontrieux. Ce fait provient
de l'incertitude de la fondation.

Par la suite, eette Maison fut pourtant poulue d'un
blason d'ordre religieux, qui se trouye reproduit dans un
ôutre armorial eartusien de Dom Bernard Peter : < D'azur
à I'agneau pascal passant à gauehe d'argent, la banderole
de gueules >. On le trouve aussi dessiné sur un plan
cavalier du couvent, qui figurait dans la galerie des
cartes de la Grande-Chartreuse avant 1903, peinture
el'Alphonse Duquat, profès de l{ontrieux.

Un second blason futcrêéde toutespiècesen 1696, pour
le grand Armorial de France, de d'Hozier. Il est fautif de
toute façon; il ne ligure du reste que dars eet armorial :

< de sable à un Saint Bruno d'argent >.

Montrieux, eomme toutes les *Iaisons cartusiennes,
possédait deux sceaux: le grand sceau, que les statuts
de I'Ordre imposent pour les aetes importants; celui-ci
rond représentait I'Agneûu pascal crueifère au nimbe
croisé, passant à gauche. Autour, dans un double cercle:
< S. Beatæ : Marâæ; Montis Ripo. > Le petit sceau,
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que le prieur emploie on son nom personnel, était ovale:
à I'Agnus Dei, surmonté d'un heaume de fer couronné et
aecompagné de lambrequins.

En {928, Iors do Ia reprise de possession de }Iontrieux
per les Révérends Pères Chartreux, le prieur Dom Paulin
adopta un modèle de scoau copié sur l'ancien sceau de
la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Il est rond, au
centre le Christ en croix, derrière lui la lance et l'éponge
ot de chaque côté du Christ, los dates t1l7 eI 7VÆ. En
exergue : Sig : Cart: Monti.s: Rioi.

Le petit sceau est d'un modèle ancien, ovale, avec l'ins-
cription : Cartusia Montis, Rioi,. Au bas, deux cæurs
conjugués, enflammés et percés d'une flQche; dans le
centre, I'Agneau pascal passant à gauche et portant la
cloix et l'oriflamme.
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LISTE DES PRIEURS
â. trrT à r79'

H

1123.

1134.
1136 - 1146.

1146 - 1 149.

1149 - 1153.

, 1156.

1160.
1165 - 1188.
1188 - 1194.
1194 - 1196.
1196 - 1201.
l20l -1214.
t2r4 - N2t5,

1215.
t2t5 - 1217.
t2t7 -1224.

1224.
1230.

1233 - 1240.
t?40 - 1242.
1243 - 1260.
1262 - 1266.

1269.
1269 - 1271.

Dom Benoît I"'.
Dom Guillaume f"" Monge.
Dom Pierre Iu'Giraldi.
Dom Jean I"'d'Espagne.
Dom Benoit If.
Dom Bertrand Iu'.
Dom Brémond I"'.
Dom Bertrand II.
Dom Guillaume If.
Dom Pierre II.
Dom Brémond II.
Dom Pierre III Guillaume.
Dom Jean II.
Dom Pierre III Guillaume (2*" fois).
Dom Jean 1I 12nc fois).
Dom Pierre IV de Planis.
Dom Pons I". de Podio.
Dom Raimond I"'.
Dom Hugues Iu'Jean.
Dom Hugues II de Miramar. .

Dom Pierre Y Jean.
Dom Michel I.'.
Dom Ayrnon.
Dom Michel.
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1274-1276. Doni Pierre YI de Sellone.
1176. Dom Jean III Clément.

t277 -12i9. I)orn Pierre VII de Pratis.
1280 - 1?85. Dom Martin I"*.
t?86 - 1305. Dom Guichard de Saint-Martin.

1305. l)om Jean IV Seoffrat de Guailleto.
1305. Dom Guichard de Saint-Ma*in (Vnc fois).
1307. Dom Jean.

f308 - 1Jt9. Dom Bertrand III Bertrand.i.
1325. Dom Gérald.
1331. Dom Jacob I"" Dosa.
1331. Dom llertrand IY de Cucuron.
1334. Dom Piere YIII de Rupe.
1341. Dotn Jean V Rainaudo.

1345 - 1348. Dom Pierre IX Perceval Vincent.
1350 - 1357. Dom Piene X Monerii.
1359 - 1368. Dom Jacob II Audoardi.
1370 - 1375. Dom Jacob III Guillaume.

1378. Dom Raimond I[ Laugeri.
1379 - 1384. Dom Guillaurne III Donzelli.
t38f -1389. Dom Bertrand Y Bessonis.
1389 - 1402. Dom Guillaume IY Salvator.
1402 - 1406. Dom Jean VI Navioni.

1407. Dom Guillaume III Donzelli 72^"fois).
1407 -1412. Dom Jean VI Navioni (2n" foic).
1412-1413. Dom Jean YII Sarracenus.

1414. Dom Antoine Iu'Boneti.
1415 - 1416. Dom Jean VII Sarracenus (?-" foisJ.
1416 - 1418. Dom Michel I[ de Hosca.
1418 - 1420. Dom Jean \rI Navioni (3*" foi.s).
1420 - Mn. Dom Etienne Iu'Scarron.
14t2 - l4?4. Dom Pierre X[ Barberie.
1424-1425. Dom Jean VII Sarracenus (3"'" foisJ.
1425 - 1426. Dom Antoine If.
1426 - 1429. Dom Benoit III Goyoni.

Dom Guillaume lV Ramelli.
1432 - 1436. Dom Benoit III Goyoni 12^c fois1.
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1436.
1445.

t44i - 1449.
1449 - t4â0.
1450 - 1477.
1477 - t479.

1480 - 1487.
1490.
1491.

1491 - 1493.
1493 - 1494.

1494.
1494 - 1498.
1498 - 1499.
1499 - 15m.
1501 - 1505.

1505 - 1506.
1506 - 1509.
1bCI9 - 1514.

1514 - 1515.
1515 - 15r7.
1617 -1523.
1523 - 1537.
1537 - 1538.
1538 - 15{1.
1541 - 1542.
t542 - t543.
1543 -1545.
1545 - t'46.
1546 - 1554.
1554 - 1570.
1568 - 1569.

1570 - 1571.
157t.

lb72 - l'r77.
15?7 - 1581.

Dorn Jean IIII tlerardi.
Dom Jean X de Ruta.
Dom Jean XI Galeani.
Dom Pierre XII Amédé*.
Dom Jean YIII Bérardi 12tnc fois).
Dom Ililaire Ricardi.
Dom Romain Goy.
Dom Geoffroy Crespi.
Dom Philippe Io" de Rivo.
Don Antoine III Antraodi.
Dom Philippe Iu'de Rivo (2'", foisJ.
Dom Jean XII de la Boutine.
Dom Robert I". Sisgelli.
Dom Àlbin de Templeux.
Donr Antoine IIf Anhandi (2,"c fois).
Dom Pierre XIII Cldrici.
Dom Louis I"" Dei filii.
Dom Albin de Templeux (zn'e fa' ).
Dom Jean XIII de lvlezingandi.
Dom Barthélemy I." de Curtibus.
Dom Jean XIV Supplicii.
Dom Pierre XIV Bernard.
Dom Àntoine III Ponteys.
Dom Pierre XIV Bernard (2*" fois).
Dom Pierre XV de Aurlaco.
Dom Humbert I." de Rua.
Dom Benoit IV Chambardi.
Dom Jean XV Gautlridi.
Dom Antoine IY Raymondi.
Dom lluurbert II Claudii.
Dom François I.' Boissaudi.
Dom Jean XV Gauffridi (2*" fois).
I)om Antoine V de Sala.
Dom Antoiue VI Metallier.
Don Charles f"" de Froxino.
Dom Antoine VII de Rivo.
Dom Barthélemy II Textoris.
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t58l - t5tl4. Dom Etienne II de Faye.
1584 - 1585. Dom Eustache I"' Piqnon.
1585 - 1587. Dom Jean XYI de La Yal.
1587 - 1588. Dom Joachim I"" de Brignault'

1588. Dom Marc Iu'Antoine Durand'
1588 - 1589. Dom Antoine VIII Julius.
1589 - 1592. Dom l,ouis II de Castro.
159? - 1597. Dom Joachim I"' de Brignault 1Znc fois)'
1597 - 1601. Dom François II Matholdus.
1601 - 1604. Dom Gilbert I"" de Launay.
1604 - 1610. Dom Pierre XIY Durand.
1610 - 1611. Dom Grégoire Iu" du Plessis'
16tt - 1612. Dom Fidèle I"' David.
1612 - 1616. Dom Jean XVII Potevin.
1616 - 1617. Dom Louis III Bernier.
1617 - 1619. Dom Fidèle I*" David.
1619 - 1621. Dom François III de Besset'
1621 - 1626. Dom Jean'Baptiste Iu' Giraud'
1626 - 1630. Dom Louis III Bernier ç2nc fois)'
1630 - 1632. Dom Boniface Iu" d'Augières'
1632 - 1633. Dom Jean'Baptiste Iu' Giraud 12ne fois)'
1633 - 1638. Dom Boniface Iu' d'Àugiiètes (2^c fois)'
1638 - 1642. 

'Dom 
Louis [V de Lauzeray'

1642 - 1643' Dom Chrysante Iç' Paulin.
1643 - 1646. Dpm f,ouis IV de Lauzeny (2^" fois)'
1646 - 1647. Dom Simon I"" de tsilly-
1647 - 1653. Dom François IV Arbaud de Rognac'
1653 - 1ti67. Dom Auguste Iu' Chauvet.
1667 - 1678. Dom Alexis Iu' Arnaudi'
16?8 - 1681. Dom .Iérôme Gaillard.
1681 - 1687. Dom François Ravan.
1687 - 1690, Dom François GuYot.
1690 - 1697. Dom Jean'Joseph Bardon'
1697 - 1?00. Dom François d'Orléans.
t?00 - 1?01. Dom Jean'Joseph Bardon (2æc fois)'
170t - 1705. Dom François d'Orléans ç2*e fois)'
1705 - 1710. Dom Bruno Ricou.
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1710 - 1738. Dom Simon de Villiers
1738 - 1743. Dom Michel Roujoux.
1743 .7745. Dom Honoré Minotti.
1745 -1746. Dom Joseph Pennet.
1746 - 1755. I)om Gabriel Jullien.
1755 - 1763. Dom Philippe de Rouvière.
1763 - 1î66. Dom Charles de Yeza.
1766 - 1791. Dom François Xavier Genot.

En 1791, le couvent était occupé par onze Pères, qui
dispersèrent.

c:t

TISTE DES PRIEURS
de t845 à rgor

,g

1843. Dom Norbert Loubry.
1844 - 1872. Dom Etienne Franchet.
1872 - 1880. Dom Joseph Marie Rivara.
1880 - 1883. Dom Louie Marie Rouvier'
1883 - 1886. Dom Timothée Arnould.
1886 -1893. Dom Bernard Peter.
1893 - 1901. f)om Jean Chrysostome Duby.

1901. Dom Victor Doreau.

II y avait, en {901, au couvent de Montrieux, quatorze

Pères, qui partirent pour la Chartreuse de la Cervara,
en ltalie.
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VII. 
- L'église.



VIII. 
- 

Lâ chapelle des reliques.



VISITE
DE LA

C HARTREUS E
t+

À manifestation de touto
activité humaine digne
de ce nom répond à une
idée inspiratrice d'un
plan d'ensomble, en par-
ticulier un monument
et tout spécialoment un
monastère.

fi<ËÈëès{.-:<*.W. Le monastère, qui
abrite des hommes séparés volontairoment de tout com-
merce terrestre pour se eonsacrer uniquement à Dieu,
doit répondre jusque dans sa construction matérielle à
son appellatiou elassique de < Vostibule du Paradis >.

Or, Là-Haut, ce sera la llaison Paternelle, où nous
vivrons tous de la même vie de famillo, unis dens la
participation de cobéatitude même de Dieu.

La communauté monastique réalise déjà quelque ehose
de cette large vie familiale, où le lieu n'est plus celui
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habituel de la chair et du sang, mais du Sang Rédemp-
teur de I'Homme Dieu, en qui nous sommes devenus
< enfants de Dieu r.

Aussi saint Benoit, le grand Législateur des N{oines
d'Occidenl, a-t-il conçu"les monastères comme de vastes
agglomérations familiales se suffisant autant que possible
à elles-mêmes : principe conservateur de I'esprit qui
amène le jeune moine-au couvent, et qui l'y conserve
dans I'union ayec ses frères et avec Dieu.

Pour créer le plan de ses monastères, le saint Patriarche
n'eut qu'à adopter à son but la Villa Romaine qu'il avait
sous les yeux.

La villa romaine placée au milieu d'une propriété
foncière, plus ou moins importante, était pourvue de tout
ce qui était nécessaire, non seulement à l'exploitation
agricole, mais encore à l'entretien des bàtiments, la
construction et réparation des outils, aux divers métiers
nécessaires pour la subsistance des habitants, etc...
Dans le domaine vivait, outre le propriétaire et sa famille
proprement dite, toute une population de gens de selice,
d'ouvriers,et tout I'ensemllle de ces personnes constituait
la famille, au sens antique du mot farnilia.

Les bâtiments étaient disposés de façon à satisfaire aux
divers aspects de cette vie familiale. Cela permet de
distinguer trois parties dans ces édifices. D'abordo la vie
de travailn requérant tous les locaux et ateliers divers
nécessaires à I'exploitation, y compris ceux destinés au
logement du personnel. Puis, la vie du propriétaire ef
des siens, femme, enfants, parents, avec leur habitation
particulière" Enfin, dans la maison antique on distin-
guait aussio plus nettement qu'à notre époque, la partie
où se déroulaient Ia vie sociale et les relations avec
I'extérieuro de la partie domestique proptement dite,
sanctuaire réservé aux intimes.
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Ce petit exposé nous met en quelque sorte sous les yeux
le plan du monastère tel que le concevait I'antiquité et tel
que nous le retrouvons encore dans les Ordres monas-
tiques ayant gardé I'esprit de leur origine.

Les Çhartreuses elles aussi répondentàcette conception
d'ensemble, mais avee certaines différences spéci{iques,
assez notables, provenant de la vocation du Chartreux à
la solitude.

Nous nous en rendrons compte au cours de la visite
de Montrieux.

Après avoir gravi par un très agréable sous-bois la
rampe B.ssez accentuée qui, du Gapeau, conduit à la
Chartreuse, on débouche brusquement sur un panomma
d'ensemble du monastère faisant apparaitre sa disposition
générale. Puis le chemin ne tarde pas à s'épanouir
devant la porte d'entrée, en une esplanade accueillante,
au delàde laquellel'horizon s'échappe,dessenantl'étreinte
des bois et des montagnes autour du couvent qui étale
ses constructions, comme rassuré contre les violations de
son silence et de sa solitude.

Les règles ecclésiastiques interdisent aux femmes I'en-
trée des monastères d'hommes. Comme il y a cependant
avec elles des relations nécessaires de parenté ou autres,
une partie extérieure, complètement en dehors de la
clôture, leur est réservée. Cette annexe comprend une
petite chapelle dédiée à la Vierge cartusienne célèbre en
Provence : Sainte Roseline des Àrcs, et un parloir.

La façade présente la particularité d'être flanquée de
deux tourelles, qui lui donnent un aspect guenier.
Souvenir de l'époque, où I'on pouvait toujours craindre les
tazzias des pirates barbaresques. La porte d'entrée
se trouve surmontée d'une statue de Notre-Dame de
Montrieux, car la Sainte Vierge est maitresse de céans.
Cette statue est I'ceuvre d'un frère convers? Alphonse
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Duquat, simple ouvrier peintre qui, durant son séjour
à Montrieux, de 1860 à 1875, rendit de grands sorviees
pour I'aménagement et l'embellissement de la Maison.
Envoyé dans une autre Chartreuse, il s'y dévoua au point
qu'à s4 mort, en 1897, on lui octroya le privilègo d'un
suffrage spécial dans tout I'Ordre.

La porte d'entrôe nous fait pénétrer dans la clôture,
qui donne accès dans Ia Cour d'I{onneur. Nous nous
trouvons alors dans cette partie du domaine où se
déroulent la vie extérieure de la Chartreuse et les rela-
tions avec le monde séculier. Au delà, une seconde eouro
cour des otrédiences qui renferme les divers ateliers :

menuiserie, forge, buanderie, etc.., avec les écuries et les
étables, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire aux divers
besoins matériels d'une exploitation. De nos jours, la
facilité de se procurer les produits manufacturés a dimi-
nué I'importance de ces ateliers, mais ils n'en demeurent
pas moins utiles pour une foule de petits trayaux que I'on
peut accomplir sur place. C'est dans cette cour que se
trouvent les logements du personnel séculier, et par là
aussi que I'on a accès au jardin potager.

Mais, revenons à la Cour d'Honneur.
Les bâtiments qui l'entourent sur deux côtés servent à

la réception et au logement des hôtes et étrangers de
passage, parents ou retraitants occasionnels, ceux-ci
venant pour quelques jours retremper dans la solitude
les principes et la pratique de leur vie chrétienne. Trois
statues ornent la Cour d'Honneur : celle du Sacré-Cæur
au centre, puis, de chaque côté, Saint Bruno et Sainte
Roseline.

Une autre aile de ce bàtiment est destinée aux hôtes de
marque, et comme parmi ceux-ci l'évêque du diocèse est
le principal, ces logements reqoiventordinairement le nom
d'évèehé. Ils se trouvent d'ailleurs sur I'emplacement

+8 -{



de ceux que Monseigneur de Belzunce avait fait édifier
pour son usage personnel (voir plus haut).

-Dans I'aile de bâtiment qui fait face à celle-là se trou-
vent les cellules des Frères, au-dessus de la cuisine et de
ses dépendances. Les Frères travaillent dans les divers
ateliers des obédiences; ils doivent en outre pourvoir au
service des hôtes et à la garde de la porte d'entrée. De
là, cette place qu'ils occupent dans le monastère.

On peut remarquer la simplicité de toutes ces construc_
tions, caractéristique qui se retrouvera un peu partout
dans la Maison. La simplicité est d'ailleurs la note
cartusienne par excellence, qui se manifeste dans la
plupart des constructions de I'Ordre, à commencer par la
Grande-Chartreuse, la Maison mère. - C,est bien à
contre-cceur que les Chartreux ont drl parfois abriter leur
vie austère et cachée dans les bâtiments somptueux que
leur imposaient des bienfaiteurs plus généreux que bien
inspirés. A noter toutefois, au fond de la Cour d,Honneur,
une gracieuse petite galerie ouverte, aux colonnes dori-
ques, qui fait communiquer les bâtiments claustraux
avec la chapelle de Sainte Roseline.

II s agit maintenant de pénétrer dans la partie réser-
vée surtout aux Pères, ou religieuxde ehceur. Cependant,
là encore une sorte de vestibule s'impose. C,est qu'en
efï'et les relations indispensables du cloitre avec le monde
extérieur incombent, non seulement aux Frères, mais
encore à deux Pères, au moins : le prieur Supérieur de
la À{aison, cela va de soi, et le Procureur chargé du
temporel de Ia i\faison, du gouvernement des Frères
et de la réception des étrangers. Ces fonctions expliquent
pourquoi ces deux religieux occupent dans la Maison
une partie qui estàla fois dans le centre intime et dans
I'enceinte extérieure ; c'est le cloitre des Ofliciers. On y
accède per une porte un peu monumentale, avec enca-
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drement en ronde bosse, de style Louis XIII. Au fond de
ee cloltre, se trouve une statue de Saint Bruno foulant le
monde au pied, exécutée par le Frère Duquat(t). A remar-
quer les arétes des voûtes simulant des pierres de taille,
motif répété dans plusieurs endroits du eouvent.

A partir de là, nous entrons définitivement dans le
domaine intime de la vie monastique. C'est lù qu'il
faut souligner ce qui distingue une Chartr.euse des autres
monastèLes, benédi'ctins, cisterciens, etc... Dans ces
derniers, comme la vie est communautaire en totalité
ou du moins en majeure partie, que les actes conventuels
occupent la part la plus grande de la journée du moine,
et que même les occupations individuelles n'exigent
qu'une séparation relative, les divers bâtiments sont
groupés autour d'un unique carré plus ou moins étendu ;
le préau, entouré d'une galerie ouverte ou close selon les
climats, et appelée Ie cloitre, galerie sur laquelle s'ou-
vrent les divers locaux conventuels.

La vie cartusienne n'est qu'en partie seulement une
vie de communauté, elle est aussi et beaucoup plus une
vie de solitude. C'est dans sa cellule gue le Chartreux
récite une grande partie de l'oflice divin, qu'il prend ses
repas, sauf les jours de fête, qu'il accomplit les divers
fravaux de sa journée. En un mot, sa eellule est le lieu
propre de sa prière - plus encore que l'église - son
< obédience >, son inIïrmerie en cas de maladie, et fina-
lement la chambre mortuaire d'où son âme part pour le
ciel, et son corps... pour le cimetière, dens I'attente de la
glorieuse Résurrection.

Par suite, dans une Chartreuse, le cloitre monastique
est scindé en deux, marquant deux domaines bien distincts

(l-).Copie d'une statue el bcis du xvr" siècle, qui se trouve à
1a Chartreuse de la Vtrlsainte, en Suisse.
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et inégaux : le petit cloltre autour duquel se développe la
rrie conventuelle ; le grand eloltre, àomaine du i; ni;
solitaire.

Le petit clottre est d'ordinaire très rèduit comparé àl'autre, à }lontrieux en particulier.
Àutour de lui se groupent en général: l'église, le chapitre

et le réfectoire, qu'on appllle < lieux réguliers'>, et q;el_
ques oratoires où se eélèbrent les messes privées des
Religieux-Prél,res.

L'église est située au eentre de lhgglomération monas-
tique dont elle marque aussi le centre de ta vie spiritultie,
puisqu'elle renferme ra présence Réelle de < La source dé
Vie >r, à laquelle chaque matin viennent s,abreuver les
Religieux par participation au Saint_Sacrilice.

L'église de Montrieux forme le côté nord du petit cloltre;
elle est de la plus grande simplicité. Extérieùrement elténbffi.e rien de particulièrement remarquableo avec ses
deux tours rectangulaires aux petites coupoles arrondies,
d'un ensemble modeste et recuèilli.

Intérieurement, elle est du style Renaissance xvrrs
siècle. Les arétes des voùtes et les ornementations sont
en pierre de taille gris sombre, se detachant sur le blanc
des murs et des voûtes. Le sanetuaire n,a plus ses revé_
tements de marbre du xvlrre siècle; ils sont remplacés
par une boiserie très sobre. L'autel en marbre iluo.,
d'un bel effet d,ensembleo est dominé par Notre_Dame Oé
Montrieux, Guvre de Fontanier.

Le chæur a perdu ses tableaux qui ornent maintenant
Ies églises de Méounes et de Belgentier. Les stalles sont
I'cÊuvre de Fontanier. Selon la tradition cartusienne, le
chæur est divisé en deux par une cloison separanf te
chæur des Pères de celui des Frères. Acettecloison sont
a.dossés deux autels en marbre blanc, dédiés l,un à Saint
Jean-Baptiste, I'autre à Sainte }fadeleine. Dans le fond
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de l'église, au-dessus des stalles des Frères, une tribune
pour les séculiers. On y accede du dehors par un escalier
partant de la cour des obédiences.

Sur le côté de l'église, opposé au petit cloitre, se trouvent
adossés la Sacristie, le Chapitre et une Chapelle. Le
Chapitre, salle des assemblées conventuelleso qui ouvre
d'ordinaire sur le cloitre même, possède I'apothéose de
Saint Brunoo peinte au-dessus de I'autel, antérieure à la
Révolution et retouchée per un peintre de Brignoles,
Pattriti. L'autelo attribuéà Puget, est I'ancien maitre-autel
de la Chartreuse de La Verne; seul le tabernacle a été
transformé. Le baldaquin qui surmontait autrefois cet
autel orne aujourd'hui celui de l'église de la Garde-
Freinet.

Revenons au petit cloitre, en passant par la porte du
chæur des Frères convers. Iæ bénitier qui se trouve ù
I'entrée de cetfe porte est surmonté d'un bas-relief style
Renaissance, faisant allusion - et c'est là son seul mérite

- à un miracleo rapporté dans la vie d'un Frère convers
de la Chartreuse de Cazottes, en ltalie, B.u xrne siècle. Ce

Frère, le Bienheureux Guillaume de Fenoglio, attaqué
par des voleurs alors qu'il se rendait à la ville vcisine,
saisit pour se défendre la patte de son âne, laqueile, se

détachanto lui servit de massue pour mettre en fuite ses

adversaires. Âprès quoi il la remit en placeo et ramena
paisiblement son âne, bien campé sur ses quatre pattes.

Le côté du petit cloître opposé à l'église est occupé
par le réfectoire; il est précédé d'un lavabo en pierre
sculpté.

Un vieil usage monastique veut que les moines, en
entrant au réfectoire, se lavent les doigts, comme rappel
à la propreté d'abord, et ensuite, à cause du symbolisme
qui a toujours rapproché de la nourriture du corps la
nouruiture spirituelleo avec les dispositions de pureté
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Notre-Dame de Montrieux.



qu'elle récleme. D'ailleurs : < Quoique vous fassiez, dit
l'Apôtre, faites tout pour la gloire de Dieu... >

Le réfectoire lui-même est d'un bel aspect, dans sa
simplicité. Le gra,nd crucifix qui, avant la Révolution,
ornait le fond au-dessus de la table du prieur, se trouve
maintenant à l'église de Belgentier; il a été remplacé par
un autre plus moderne. A droite, la chaire du lecteur.
Le fond de Ia salle présente une séparation destinée aux
Frères. Ceux-ci ne mangent au réfectoire commun que
les jours de fétes chômées.

Enfin, sur le petit eloitre ouvrent encore deux chapelles,
la chapelle des Reliques et la chapelle de Famille. La
chapelle des Reliques se divise en deux parties, dont la
première en entrant est moderne, elle a été bénie en
1876; on a sacrilié pour l'édilier le jardin d'une cellule de
religieux. Commencée par le Frère Duquet, elle a été
achevée par les Frères Eugène Morelli, Jean-Baptiste Gemi,
Placide Farina. Elle est de style gothique, avec entable-
ment de porte Renaissance; lôs tetes d-'anges ornant les
voussures etponsoles sont I'ceuvre du Frère Duquat. Une
grande ouverture gothique donne accès à la seconde partie
d'un genre tout différent. Le linteau en marbre de ce
passage? en deux pièces, semble provenir des portes de
la sacristie et de la piscine de l'égliso. Cette seconde
partie, éclairée per une coupole vitrée, est ancienne, sauf
quelques ornementations plutôt récentes; un motif porle
en effet qu'elle a été fondée par Charles II, comte de
Provenceo en 1280. Sur le mur du fond, face à I'entrée,
on voit un sarcophage qui est celui du marquis de
Valbelle, érigé aqtrefois dans l'église. Il est surmontÉ
d'un panneau sculpté, dans un enfoncement semi-cire.u-
laire, représentant I'agneau immolé, étendu sur le lirrc
aux 7 sceaux et surmontant une gloire dont les rayorrs
sont dirigés vers le tombeau. Sur le mur, de chaquecrbtÊ,
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se voient deux écussons en marbre : I'un est celui de Mon-
seigneur François de Valbelle; évêque de Saint-Omer,
I'autre celui du marquis de Valbelle ; ils étaient autrefois
dans l'église. La chapelle est ornée, en outre, de d"eux
autels qui datent de Ia restauration du xvrrre siècle. Les
dimensions des retables de ees.autels, sortes d'encadre-
ments, feraient supposer qu'ils servaient de niches dans
l'église pour les deux urnes renfermant les cæurs des
Valbelle. Les devants de ces autels ont été remplacés
pardes épaves provenant de l'église. Celui qui est déctié
a,u Saeré-Cæur de Marie est orné de deux gér-ries qui
surmontaient I'ancien mausolée de \ralbelle. Celui du
Sacré-Cæurest formé per un siège en marbre blanc engagé
dans la maçonnerie de I'autel, et qui formait dans l'église
le siège dr.r prêtre célébrant. Ces seulptures sont classées
monuments historiques.

Il nous reste à voir, ouvrant sur le petit cloltr.e, la
chapelle dite de Famille. Il s'agit bien ici de ce que I'on
entendait par cette dénomination antique de < familia r.

La chapelle est en effet destinée aux exercices des Frères
et aussi du personnel séculier, résidant à demeure dans
la Chartreuse, et qu'on appelle eniore aujourd'hui les
<< familiers >. La nef, très courte, de cette chapelle est
surmontée d'une coupole. L'autel en bois doré est assez
curieux. C'est au-dessus de cet autelqu'étaitplacée,avant
1901, la statue en bois de Nofre-Dame de la Garde, dont
il a été parlé précédemment. Face à I'autel, sur le mur dù
fond, une grande plaque de marbre, aux armoiries muti-
lées lors de la Révolution, porte eette inscription : < Cy
< gist illustre et religieux seigneur, Frère Claude Léon
< de Valtrelle Meyrargues, commandeur de Pallières,
< lequel trépassa le dernier jour de I'an trIDCCXXIL PTiez
pour lui r. Claude de Valbelle-lleyrargues, tils de
François-Paul de Valbel le-Mey rargues, sei gneur de l\{ey-
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rargues, marquis de Rians, Conseillerau Parlement, et de
SuzannedeFabrydeCallas, baptisé à Aix, paroisse de la
Madeleine, le 29 novembrel663. Reçu chevalier de Malte
en1683, commandeur des Pallières (aujourd'hui Palhers),
canton et arrondissement de Marvejols (Lozère), décédé
le 31 décembre 7722.

Passant en face d'une fontaine à tête d'angeo nous allons
sortir du petit cloltre par une porte - à bel encadrement
sculpté - conduisant au grand cloitre. Notons-en la
fermeture spéciale et bien traditionnelle en Chartreuse,
que nous retrouvons un peu partout dans la Maison:
simple loquet au dedans, mais qui nécessite, pour pénétrer
du dehors, le passe-partout archaïque qui pend à Ia
ceinture des Religieux.
'Par une galerie un peu sombre sur laquelle ouvrent

déjà trois cellules de Pères - y compris celle du Père
Sacristain, attenante à l'église - nous débouchons en
pleine lumière dans le grand cloître proprement dit.
Nous voici dans Ie sanctuaire de la solitude et du silence,
où les moines de chæur, chacun dans sa celluleo tendent
à réaliser, dans toute la pureté compatible avec les exi-
gences humaines, la vie contemplative du < Seul à seul >

avec Dieuo but caractéristique des fondateuls de l'Ordre.
Le grand cloitre forme un vaste quadrilatère entourant

un jardin et le préau monastique. L'architecture en est très
simple, sans autre ornement que les arêtes des vottes,
en plein cintre. Lagalerieenarcades, à colonnescarrées,
reposant sur une balustrade de pierre de faible hauteur,
est ouverte sur le dehors. Quatre saignées en croix
permettent I'accès dans le préau. Deux de cespassages,
dans I'axe de I'arrivée du petit cloitre, sont occupés par'

un édicule en forme de tour carrée, sculptée, qui servait
autrefois de fontaine et possède encore une vasque de
marbre. Du sommet de ces édicules président à chaque
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extrémitéducloltrelesstatues de Notre-Darne de ftIont-
rieux et de Saint Joseph.

Au centre du préau, comme d'ordinaire dans tous les
monastères, se trouve le cimetière groupé autour de Ia
grande croix de pierre. C'est la vieille pensée chrétienne
tlui a inspiré la coutume de mettre le cimetière auprès
de l'église. De plus, le moine, lui, repose là où il a vécu
et combattu au milieu deses frères,danslemêmeéchange
de charité et de prière. La mort ne rompt pas les liens
que la vie d'ici-bas a pu créer; la famille chrétienne
jouit du privilège de l'éternité, elle ne se dissout pas.
Ceux qui reposent à I'ombre du clocher ou du cloitre sont
et restent des nôtres, et un jour doit nous rassembler
pour la béatitude et la louange sans lln.

Autour du cloitre s'ouvrent les portes des cellules.
Chaque porte est surmontée d'une lettre de I'alphabet,

sculptée dans la pierre au milieu d'un motif varié avec
chaque lettre. C'est la seule partie concédée à I'art.

L'intérieur de la cellule est sobre et rustique, comme
il convient. Un promenoir à arcades, en anse de panier,
conduit à la cellule proprement dite composée de deux
étages, I'undestiné au travail manuel, I'autre àl'habitation
proprement dite du religieux. Celle-ci est divisée en
deux pièces, dont la première est appelée Avelllaria, parce
que le religieux y récite un Ave, aux pieds d'une statue
de Marie, chaque fois qu'il rentre dans sa cellule. Le
centre est occupé pa,r un jardinet. Lesseules divergences
existantes entre les cellules proviennent de la disposition
du terrain et de la déclivité du sol. Dans I'une de ces
cellules, habitée par un ancien capitaine d,e la marine
marchande, décédé en 1901, on remarque deux fresques,
æuvre de cet ancien capitaine devenu Chartreux; I'une
représente le Calvaire, I'autre I'arrivée en provence des
Saintes Maries.
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eur DoNC Êrgs-vous vENUs vorn
DANS cr, oÉ,sERT ?

H

On raconte du Bienheureux Jean d'Espagne que, reve-
nant tout ému d'un premier séjour auprès des moines de
Montrieux, il ne cessait de méditer ces paroles de Notre-
Seigneur parlant de Saint Jean-Baptiste : <r eui donc
êtes-vous allés voir dans le désert? - Un roseau agité
par le vent ?... Un homme vétu avec mollesse ?... eui
donc êtes-vous allés voir ?... >

Il ne serait pas étonnant qu? la fin de sa visite le
promeneur réfléchi, si profane soit-il, se sente l.ui aussi
quelque peu ému... Sans qu'elle le cherche peut-être, et
sans qu'elle y réussisse pleinement d'ordinaire, son ôme
a essayé d'instinct de se mettre au diapason spirituel de
ce qu'il a vu et entendu, de ce qu'il a pressenti...

L'hypothèse d'une belle illusion, - d'une originalité,

- d'un accès de misanthropie, ne lui paralt guère
acceptable pour rendre compte de I'attrait pour une telle
vie si contre nature (?), qui depuis des siècles trouve des
adhérents... et les rend heureux. Des impressions con-
fuses et diverses s'entrechoquent en son esprit autour de
ces questions : I\Iais, en délinitive, que sont venus faire
ici ces gens mystérieux ? A quoi servent-ils dans la
société moderne ? Bref, qui sommes-nous venusvoir dans
ce désert paisible ?...

Nous essayerons de satisfaire cette ultime curiosité de
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notre visiteur, bien a.utrement justifiée encore que celle
de I'alpiniste < faisant > un glacier fameux, et réclamant
le droit de se retourner parfois pour contempler les splen-
deurs du panora.ma.

Faible roseau !... Quel homme serait assez fat pour
refuser de reconnaltre là sa propre image ? < Roseau
pensant >, a dit Pascal. Roseau qui devrait étie, non pas
agité par les vents inférieurs des passions qui le ramènent
sans cesse et en tous sens vers les fanges d'ici-bas, mais
docilement incliné par le souflle du Divin Créateur qui le
mène à sa guise, et sous lequel il se prosterne dans un
acquiescement continuel à Sa Sainte Volonté.

10 Et voilà déjà une grande leçon de choses qu'en-
seignent les moines, les Chartreux en particulier, à ce
monde orgueilleux, bruyant et passionné; où la Voix du
Tout-Puissant est la moins écoutée de toutes. < L'insensé a
elit dans son cæur : il n'y a pas de Dieu | > (Sainte-Ecriture).
Âlors Dieu, de tout temps, a voulu donner en spectacle à
I'univers des groupes d'hommes qui aflirment la Vérité
de Son Etre et de Ses Droitso non plus seulement par leur
prédication, ou leurs ceuvres extérieures, mais par leur
simple vie silencieuse : il n'y a rien de mieux pour
emporterla conviction, que le < tableau vivant >, et vécu.
A I'appel de leur Créateur, ils ont fait taire autour d'eux
et en eux les voix qui couvraient à I'oreille de leur âme
celle du Maitre absolu du ciel et de la terre : Voix du
monde extérieur par le renoncement à ses biens et la
pauvreté volontaire dans la solitude et le silenee ; voix de
la chair, par le sacrifice des joies de la famille et le væu
de chasteté ; voix plus subtiles de I'esprit et de la volonté
propres, par I'abnégation totale sous le régime de I'obéis-
sance. En un mot, Dieu se les est < consacrés >, les retirant
de tout profane - même le plus légitime - comme des
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prémices de sa création, comme < le signe levé à la face
des nations r proclamant ce que devrait étre I'univers :

la < Cité de Dieu >.

D'où cette attirance des séculiers vers les monastères,
même les plus austères, ressentie de tout temps par les
hommes de bonne volonté.

2o Ce premier aspect du rôle social des Chartreux, le
plus tangibleo dispose à en découvrir un autre plus profond,
plus spirituelo donc plus efficace malgré les apparences.

A la malice, l'indifférence ou la médiocrité humaine de
ses créatures, la Justice divine réclame une expiation, et
I'Amour méprisé, Lui surtout, demande une réparation.
II est vrai que, comme le dit I'Apôtre Saint Jean : < Dieu
nous a tellement aimés qu'Il aenvoyé son Filssurlaterre...
pdur être la victime de propitiation pour nos fautes. r
Mais le Père céleste veut entendre sans cesse monter de
la terre le < Fiat > qui aecepte et s'assimile le fruit de
eette Rédemption.

Comment ce Père de Miséricorde ne recevrait-il pas
avec complaisance le sacrifiee de ces Religieux qui ont
tout quitté pour Lui - qui Le prient pour ceux qui ne
prient pas - qui expient pour ceux qui L'offensent et
refusent de porter leur eroix, - qui L'aiment, surtout,
pour ceux qui ne L'aiment pas ?...

3o Et voilà qu'&vec Ie mot Amour nous allons atteindre
à la line pointe de cette vocation du moine, du Chartreux.

Jusqu'ici nous nous sommes arrêtés surtout à son rôle
vis-à-vis de ses semblables, à la manière dont il exerce
son amour enyers le pro.ehain ; manière bien différente de
celle de la Sceur hospitalière, du prédicateur ou du
missionnaire, m&is en parfaite et nécessaire liaison avec
tous ees ministères de eharité,' comportant au moins
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les mêmes renoncements, et réalisant une e{Iicacité qui
va jusqu'à vivilier toutes ces autres fbrmes d,apostolat.

Mais au-dessus del'amourdu prochain,il y a I'amouren-
vers Dieu, comme au-dessus de la rivière il y a la source...

Or, on oublie trop dans la pratique, même parmi les
chrétiens, hélas ! que la doctrine de I'Evangile ne préche
pas seulement quelque haut idéal altruiste, ni même une
simple et froide attitude de dépendance vis-à-vis du
Seigneur Tout-Puissant, â,vec un code de préceptes
moraux et religieux à observer automatiquemeut pour
étre sauvé, et avec la ressource de recourir à la Bonne
Providence quand les choses ne vont pas comme nous
voulons...

Non t la doctrine chrétienne est < esprit et Vie >, Vie
< intérieure >, car I'homme digne de ce nom vit surtout
par le dedans : per l'esprit et par le cæur.

- < Pourquoi sommes-nous créés et mis au monde? n
demande, la première ligne du catéchisme. La réponse"
simpleet brève, estcelle du bon sens, que méme des paiens
avaient trouvé avant l'ère chrétienne : {( pour connaltre
Dieu, L'aimer, Le servir... >

Mais celte vie de connaissance et d'amour, de contem*
plation purement naturelle entrevue déjàavec ravissement
par un Platon, est devenue infiniment plus intime et plus...
transformante, depuis que le Christ, Fils de Dieu, estapparu
dans notle chair et nous a faits ses frères < par le Sang >,
enfants du même Père et participant de la Vie méme de
la Famille Divine...

Cette Vie essentielleo la vraie, la seule qui demeurerao

- et que I'autre, la vie extérieureo si souvent factice,
risque satrs cesse d'étouffer ou de rétrécir, - cette Vie
essentielle, Dieu veut qu'elle soit vécue dans toute sa
plénitude, et toute son exelusivité pour ainsi dire, par
une élite gratuitement prélevée parmi Ses enfants, et
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jalousement mise à l'abri des dissipations de I'esprit et du
cæur : Tels sont les Religieux contemplatifs, les << ltoines >

- de ce mot d'origine grecque qui signifie < Hommes de
I'Unité >.

Et peu importent en somme les Observances diverses,
et les occupations secondaires qui les caractérisent :

travaux, étud.es, etc... Les uns et les autres ont eherché
à se constituer un cadre d'existence qui leur permette au
mieux d'envelopper toute leur activité humaine, même
celle de second plan, du sentiment vécu de la Présence
Agissante de Dieu aimé, non seulement par-dessus tout,
mais pour ainsi dire à I'exclusion de tout.

On a dit des Contemplatifs qu'ils avaient choisi la
meilleure part. Certes, oui; où serait-elle sans cela ? Mais
on ne doit pas entendre par là Ia plus facile ni la plus douce
à la nature, car il s'agit de mener, dans un corps de chair
et dans l'atmosphère militante d'ici-bas, une viequi tient
plus du ciel que de la terre. C'est pourquoi d'ailleurs
cette soi-disant vie d'oisiveté et de dilettantisme, dont
s'indignent certains censeurs tout au moins mal docu-
mentés, n'a jamais réussi à s'étendre au delà d'une
extrême minorité.

Quant aux Chartreux, comparés aux autres familles
monastiques ils semblent avoir poussé ce souci d'exclusi-
vité d'une vie de contemplation et d'intimité divine
jusqu'aux dernières Iimites du possible huma.in.

De par leur austère vocation à la solitudeo ils ont réduit
au minimum les relations avec I'extérieur et les distrac-
tions qui peuvent s'ensuivre. lls ne se vouent à aucune
spécialité ni manuelle, ni intelleetuelle, ni même spiri-
tuelle, en dehors de l'idéal contemplatif exposé ci-dessus.

C'est vraiment la vie de I'Eternité qui commence pour
eux dans leur solitaire < vestibule du Paradis ), assurés
qu'ils sont d'ailleurs du rayonnement social spirituel de
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leur existence de < séparés >, à proportion même de
I'oubli du terrestre autour d'eux et en eux-mêmes. < Une
âme qui s'élève, élève le monde >.

C'est ce que résume fort bien un auteur Chartreux que
nous citerons comme eonclusion :

< Commencer dès iei-bas, d'une manière imparfaiteo
< ou de la manière la moins imparfaite possible, la vie
<t de contemplation que I'on mènera dans le ciel, tel est
< le but que les Chartreux se proposent; et comme la vie
< du ciel se résume en ces trois actes : voir Dieu, L'aimer
< et Le louer, la vie cartusienné ne sera pas autre chose
( que prendre les moyens pour arriver ù la connaissance
< et à l'amour de Dieu par les exercices de la vie eontem-
< plative, en y joignant la louange divine par les psaumes
n ege I'Esprit-Saint lui-même a dictés. Dieu donc, Dieu
< Seul, Dieu cherché par la voie la plus directe, voilà
< I'unique occupation d'un Chartreux dans sa cellule,
a voilà et la tn et la raison de son existence. La cellule,
< dit un de nos premiers Généraux, est l'école de la science
< céleste; là, Dieu est tout ce qu'on apprendo Ie moyen
< par lequel on apprend, le résumé que I'on étudie pour
< arriver au sommet de la connaissance de ia supréme
q Vérité ).

O BONITAS !
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