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Septum monasterii : clôtures et
monastères en Irlande médiévale
(VIe-IXe siècles)
Jean-Michel Picard

1 Débattre la question de l’existence et de la fonction de la clôture ecclésiastique est un
exercice particulièrement pertinent dans le contexte irlandais. En Irlande, la clôture ou
l’enclos   est   un   élément   essentiel   non   seulement   du   monastère,   mais   de   toute
communauté ecclésiastique. Son importance est à la fois manifeste sur le terrain, mais

aussi dans  les  textes hagiographiques et  législatifs.  C’est  la  pratique  systématique  de
construction d’enclos qui a permis à la photographie aérienne, à partir des années 1970,
de  repérer  pas  moins  de  5 000  sites  ecclésiastiques  sur  un   territoire  de  84 000 km2

(fig. 1).
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Fig. 1 – Fondations ecclésiastiques dans l’Irlande du haut Moyen Âge

D’après G. et M. STOUT in F. H. A. AALEN, K. WHELAN, M. STOUT (dir.), Atlas of the Irish Rural Landscape, Cork,

2010

2 Un grand nombre de ces sites n’ont pas laissé de trace dans la tradition écrite et ne

nous sont connus que par les empreintes de leur enclos. Du fait de son omniprésence

sur le terrain, l’enclos ecclésiastique est un élément constant des études sur les sites
monastiques   irlandais1.  Les   fouilles  effectuées   lors  de   la  construction  d’un  nouveau

réseau d’autoroutes dans les années 1990 et 2000 ont apporté de nouveaux éléments qui
nous permettent de mieux comprendre la nature et la fonction des enclos monastiques

irlandais2.

3 Le   premier   point   de   discussion   est   l’existence   de   clôtures   multiples,   de   type
concentrique, en parallèle avec la clôture unique, qui est le type le plus fréquent pour
la   grande   majorité   des   monastères.   Les   sites   monastiques   à   clôture   unique

comprennent à la fois de petits monastères, dont l’espace enclos mesure de 30 à 40 m
de  diamètre,  et  de  plus  grands  monastères,  dont  l’espace  enclos  peut  faire  120 m  ou
130 m de diamètre. Pour ces monastères à clôture unique, on mentionnera par exemple

le cas de Reask, fouillé en 1981, avec un diamètre de 40 m ; celui d’Inishmurray, jamais

fouillé, avec environ 46 m de diamètre (en fait, de forme elliptique, avec des diamètres

allant  de  40,5 m  à  52,5 m) ;  celui  de  Killeany,   fouillé  en  2005,  avec  un  diamètre  de
130 m ; ou bien celui de Moyne, fouillé entre 1980 et 1984, avec un diamètre d'environ

130 m (fig. 2)3.
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Fig. 2 – Monastères de Reask, Inishmurray, Killeany et Moyne

4 Les exemples de sites monastiques à clôtures multiples concentriques sont plus rares.
Le plus connu est celui de Nendrum, en Irlande du Nord, avec trois clôtures délimitant

trois  espaces  à  l’intérieur  du  monastère.  Le  site  a  été  fouillé  entre  1922  et 1924  par
Hugh Lawlor, un archéologue amateur dont les méthodes étaient peu scientifiques. La
perfection des enclos 1 et 2 est due à son travail de reconstruction (fig. 3)4.
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Fig. 3 – Monastère de Nendrum

5 Néanmoins la structure tripartite est exacte, et a été confirmée par la découverte plus
récente de Clonfad (fig. 4). Rarement mentionné dans les textes, Clonfad a été révélé en
2004,   lors  des   fouilles  préventives  de   la  nouvelle voie  rapide  N6  entre  Kinnegad et

Kilcock,  à   l’ouest  de  Dublin.  Le   site  a  été   fouillé  en  2004  et  2005  et   l’analyse  des
nombreux objets découverts lors de cette fouille continue de faire l’objet de rapports
réguliers5.  La   taille  des  enceintes  dénote  un  monastère   important,  dont   l’enceinte

extérieure  mesure  de  90 m  à  120 m  de  diamètre,  soit  deux   fois  plus  grande  que   la
plupart.
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Fig. 4 – Clonfad

D’après P. STEVENS, « Clonfad : an Industrious Monastery », in P. STEVENS et J. CHANNING (dir.), Settlement

and Community in the Fir Tulach Kingdom Archaeological excavation on the M6 & N52 road schemes,
Dublin, 2012

6 La présence de ces enclos sur le terrain nous est expliquée par les textes hiberno-latins

des  VIIe et   VIIIe siècles.  Le  vocabulaire  employé   inclut   les   termes  de   septum,  vallum, 
terminus,  circumseptum,  circuitus.  Le   livre  44  de   la  Collectio  Canonum Hibernensis,  texte
juridique   composé   au  début  du   VIIIe  siècle,  porte   sur   les   lieux   consacrés   (De  locis

consecratis).  On  y  dit  clairement,  au  chapitre II,  que  tout  lieu  saint  doit  être  entouré

d’une clôture et les précédents cités sont tous bibliques :
Ch. 2 : De la circonscription qui doit se trouver autour de tout lieu saint
[…]
Le temple de Salomon est entouré d’une enceinte dans laquelle quiconque commet
un méfait doit périr.
[…]
Dans Zacharie : Quand ils revinrent de Babylone, ils construisirent un temple et son
enceinte, etc.6

7 Nous verrons plus tard que le modèle biblique n’est probablement pas le seul à avoir
inspiré   la  construction  des  enclos   irlandais.  Ce  même   texte  nous  explique  aussi   la
fonction du modèle à triple enceinte :

Il  doit   y   avoir  deux   ou   trois circonscriptions   autour  d’un   lieu   saint.  Pour   la
première,  nous   interdisons  à  toute  personne  d’y  entrer,  à   l’exception  des  saints
hommes car les laïcs n’y ont pas accès, ni même les femmes, seulement les clercs.
Pour la seconde, nous permettons que pénètrent dans ses rues les foules du simple
peuple  qui  ne   se   livrent  guère  à   la  débauche.  Quant  à   la   troisième,   c’est  par
concession  et  par  coutume  que  nous  n’interdisons  pas  qu’y  pénètrent   les   laïcs
coupables d’homicide et d’adultère ainsi que les prostituées. D’où il s’ensuit qu’on
appelle la première le Saint des Saints, la seconde le Très Saint et la troisième le
Saint7.

8 Nous  sommes  clairement  dans  un  contexte  de  réglementation  de   la  circulation  des
individus à l’intérieur de l’espace monastique selon leur classe et leur fonction sociale.
J’ai  déjà  traité  de  cette  question  dans  le  volume  Monastères et espace social,  publié  en
20148.  Ces  divisions  spatiales  existaient  certainement,  non  seulement  dans  des  sites
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comme  Nendrum  ou  Clonfad,  mais  dans   les  très  grands  monastères  tels  qu’Armagh,

Kildare ou Clonmacnoise.

 
Fig. 5 – Armagh

9 Le site d’Armagh est bien documenté. Son enceinte extérieure était de forme elliptique
avec des diamètres allant de 360 m à 480 m pour l'enceinte extérieure et 200 m pour la
deuxième   enceinte   (fig. 5)9.   Ici   aussi,   un   texte   du   VIIe  siècle   confirme   que   la
préoccupation  des  autorités  ecclésiastiques  était  bien   la  circulation  des  personnes  à
l'intérieur de l'espace sacré.

Dans cette ville d’Armagh, on peut voir les chrétiens des deux sexes vivre ensemble
de façon presque inséparable et en toute piété depuis les débuts de la foi jusqu’à ce
jour. Et à cette ville susdite sont attachés trois ordres de personnes : les vierges, les
pénitents  et  ceux  qui  servent  l’Église  en  mariage  légitime.  Et  il  est  accordé  pour
toujours à ces trois ordres que le dimanche ils entendent la parole de la prédication
dans l’église du quartier nord tandis que dans la basilique sud les évêques, prêtres,
anachorètes de l’Église et autres religieux offrent de vertueuses louanges10.

10 Comme dans le texte de la Collectio Canonum Hibernensis vu plus haut, les femmes sont

exclues du saint des saints et leur lieu de culte se trouve dans la deuxième zone, au-delà
de l’enceinte intérieure.

11 Le cas de Kildare est moins clair. On a postulé une triple clôture suivant le schéma des
rues  de   la  ville  moderne,  qui  s’est  développée  sur   le  site  du  monastère11.  C’est  un
scénario possible, mais pas nécessairement exact. Une difficulté vient du texte de la Vie

de la sainte fondatrice, composée au milieu du VIIe siècle par le moine Cogitosus, qui
affirme que la cité ecclésiastique n’était pas entourée d’une enceinte extérieure :

Et par quels mots peut-on décrire l’extrême beauté de cette église et les merveilles
sans nombre de la cité monastique dont nous parlons, s’il nous est permis de
l’appeler  cité  puisqu’elle  n’est  entourée  d’aucune  enceinte  de  murs ?  Cependant,
puisque d’innombrables personnes y sont rassemblées et qu’une cité tire son nom
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du fait qu’un grand nombre de personnes s’y trouvent assemblées, Kildare est une
importante cité métropolitaine…12

12 En revanche le même texte décrit une enceinte intérieure entourant le saint des saints

où se trouvait la basilique abritant les reliques de la sainte :
Et après qu’on eut assisté à ce miracle, la meule de moulin fut transportée jusqu’au
monastère, près de la porte de l’élégante enceinte intérieure qui entoure l’église, où
s’assemblent   les  foules  nombreuses  qui  viennent  vénérer   les  miracles  de   la  très
bienheureuse  Brigitte.  Et  c’est  à  cette  même  porte  qu’elle  occupe  désormais  une
place d’honneur.13

13 Nous reviendrons plus tard sur le terme castellum, qui désigne un type d’enceinte bien
précis.

14 La description donnée par Cogitosus n’est pas sans rappeler le schéma proposé sur la
dernière page du livre de Mulling, qui date de la fin du VIIIe siècle (fig. 6). On a donné

plusieurs interprétations de ce dessin14.

 
Fig. 6 – Book of Mulling

15 Comme   souvent  dans   l’érudition  médiévale   irlandaise,   le   sens   est   volontairement

multiple  et   le  dessin   fonctionne  à   la   fois  pour   la  présentation  de   la  structure  d’un
évangéliaire ou du cycle des prières du jour et pour la description du monastère idéal
avec son enceinte intérieure abritant les croix dédiées à l’être divin (croix représentant

le   Christ,   fréquentes   au   centre   des   monastères,   comme   à   Clonmacnoise,   à
Monasterboice,   à  Durrow)   et   avec   son   espace   extérieur  protégé  non  pas  par  des
murailles ou un fossé, mais par des croix. De nouveau la Collectio Canonum Hibernensis

envisage ce schéma. Au même livre XLIV sur les lieux saints, les canonistes irlandais

envisagent l’expansion du sanctuaire au-delà de la clôture, par la présence de signes

(signa), qui sont définis ensuite comme représentations de la croix :
Que la clôture du lieu saint ait des “signes” autour d’elle.
[…]
Partout  où  vous  rencontrerez   le  signe  de   la  croix  du  Christ,  ne  commettez  pas
d’offense.

16 Si   l’enceinte  autour  du  saint  des  saints  semble  être  une  condition   sine  qua  non de
l’établissement d’un monastère, la zone de travail manuel et d’interaction avec les laïcs
n'est pas forcément délimitée par une clôture physique.
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17 Je voudrais maintenant aborder précisément la question des types de clôture physique.

Dans la Vita Columbae écrite à la fin du VIIe siècle par Adomnán, abbé d’Iona, se trouve le
récit  de   la  visite  de  saint  Columba  au  monastère  de  Clonmacnoise  vers  590.  À  cette
époque, Clonmacnoise devait être entouré d’un vallum, c’est-à-dire un fossé et remblai

de terre, puisque c’est de cette clôture que les moines sortent pour se précipiter à la
rencontre du saint :

À une autre époque, le bienheureux […] éprouva le désir d’aller rendre visite aux
frères qui demeuraient à Clonmacnoise, le couvent de saint Ciarán. À l’annonce de
son arrivée prochaine, tous sans exception […] sortent pleins d’entrain de la clôture
du  monastère,  à  la  suite  d’Ailither  leur  abbé,  pour  s’avancer  d’un  seul  cœur  à  la
rencontre de saint Columba comme s’il se fût agi d’un ange du Seigneur15.

18 Nous verrons que la question du vallum pose problème pour le site de Clonmacnoise,

mais   les   fouilles   récentes   de   Clonfad   nous   offrent   un   exemple   concret   de   la
construction d’un tel ouvrage. À Clonfad, le fossé mesure de 2,8 m à 3,4 m de largeur
par  1,8  à  2,5 m  de  profondeur.  Le  remblai  était  de  tailles  équivalentes  et  l’ensemble

était maintenu en état par un système de drains pour l’écoulement des eaux16.

19 Nous  avons   fait  plus  haut  mention  du  castellum de  Kildare.   Il  s’agit  d’une  enceinte

circulaire ou ovale de pierres sèches, type de construction fréquent en Irlande, où le
terme   a  donné naissance   au  mot   irlandais   caiseal  (transformé   en   cashel  dans   les
transcriptions anglophones)17. À Inishmurray, où l’enceinte est bien conservée, le mur

atteint 4,6 m de hauteur pour 3 m d’épaisseur. La plupart des enceintes monastiques de
ce   type,  construites  sans   fondations,  ou  sur  des   fondations  peu  profondes,  se  sont

écroulées et ont servi éventuellement de carrières de pierres.

20 Il est impossible de parler de la construction de clôtures monastiques en Irlande sans

évoquer l’habitat civil. Vus du ciel, les forts de Leacanabuaile, Dún Oghil, Drumavaddy

(fig. 7),  ressemblent  à  s’y  méprendre  aux  structures  des  petits  monastères  que  nous

avons présentés plus haut (fig. 2).
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Fig. 7 – Forts de Leacanabuaile, Dún Oghil, Drumavaddy

21 Il y a plus de 47 000 habitations de ce type (fig. 8), regroupées sous un seul terme de
rath,  mais   ayant  des   fonctions  bien  différentes,   certaines   étant   les  demeures  des
membres de l’élite guerrière irlandaise, d’autres étant celles de gros fermiers. Le chiffre

de 47 000 s’explique par la densité de ces demeures dans certaines régions (fig. 9).
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Fig. 8 – Forts et fermes fortifiées en Irlande (IIe-XIe siècles)

D’après G. et M. STOUT in F. H. A. AALEN, K. WHELAN, M. STOUT (dir.), Atlas of the Irish Rural Landscape, Cork,

2010
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Fig. 9 – Ballinderry

D’après A. O’SULLIVAN, F. MCCORMICK, T. R. KERR, L. HARNEY, Early Medieval Ireland AD 400–1100 : the

Evidence from Archaeological Excavations, p. 51

22 Le débat parmi les archéologues irlandais sur la fonction défensive de ces enclos civils
n’est  pas   sans   rapport  avec  notre   réflexion  d’aujourd'hui18.   James  Mallory  et  Tom

McNeill ont fait remarquer que le vallum du rath irlandais n’était guère efficace en cas
d’attaque,  comprenant  d’une  part,  une  palissade  de  bois  qui   retient   la   terre  pour
l’empêcher de retomber à l’intérieur, mais qui bloque la visibilité vers l’extérieur et,
d’autre  part,  un  plan   incliné  à   l’extérieur,  qui   facilite   la  montée  vers   le  haut  de   la
palissade.   En   outre   les   portes   d’entrée   de   ces   raths  ne   sont   pas   défendues,   ne

comportent aucune tour, ni même aucune projection du vallum pour protéger la porte
d’une  attaque  éventuelle19.  La  présence  de  souterrains,  fréquents  dans  l’habitat  civil,
mais absents des sites ecclésiastiques, laisse à penser que, lors des périodes de guerre,
souvent   accompagnées   de   raids   de   bétail,   les  non-combattants   survivaient   en   se
cachant,  plutôt  qu’en  résistant  du  haut  des  murs  d’un  logis  fortifié.  Pendant  tout  le
haut  Moyen  Âge,   la   société   irlandaise  était   fortement  hiérarchisée20 et,   si   l’aspect
défensif   des   enclos   multiples   des   raths  doit   être   considéré,   leur   fonction   de
représentation  et  d’expression  d’un  statut  social  élevé  était  probablement  tout  aussi
importante. La ressemblance entre enclos civils et enclos ecclésiastiques a même fait
suggérer  que  certains  de  ces  derniers  pouvaient  être  des   réemplois  d’habitat  civil
résultant d’abandon des lieux ou de donations. De telles suggestions ont été faites pour
Nendrum et Inishmurray. En fait, nous n’avons aucun élément qui nous permette de
dire que ces sites bâtis existaient avant la fondation du monastère. Cette ressemblance

vient  plutôt  du  fait  qu’on  ne  s’improvise  pas  bâtisseur  d’enceinte  et  que   la  plupart
d’entre elles ont été construites par des professionnels qui travaillaient à la fois pour
l’Église  et  pour  la  société  civile.  L’un  des  miracles  de  la  Vie  de saint  Áed  mac  Bricc,
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composée dans la seconde moitié du VIIIe siècle, met en scène un de ces constructeurs

de rempart :
Un autre jour il arriva chez le saint un homme dont le métier était de creuser des
fossés et d’entourer les « cités » de murs. Celui-ci dit au saint : « Père, connais-tu
quelqu’un qui a besoin qu’on lui entoure sa cité d’un mur ». Áed lui répondit : « Va-
t’en chez l’un de mes amis et fais ton travail chez lui et tu recevras un salaire de sa
part ». Celui-ci s’en alla donc chez cet homme et creusa des fossés chez lui et fit un
mur triple autour de sa « citadelle » qui s’appelait Rath Bailb21.

23 L’ami  de   l’abbé  Áed  doit  avoir  un  statut  social  relativement  élevé  puisqu’il  se   fait
construire  une  triple  enceinte,  au   lieu  de   l’enceinte  unique  ou  double,  qui  sont   les
modèles les plus fréquents. Dans ce texte, le terme latin ciuitas est une traduction du
terme  irlandais  baile,  qui  signifie  bien  une  ville  ou  un  village,  mais  aussi  une  ferme,

généralement  fortifiée.  Quant  au  terme  arx,  c'est  la  traduction  de  l’irlandais  rath.  La
suite de l’épisode nous renseigne sur le coût relativement élevé de ce chantier et sur le
mode de rémunération. Le paiement est l’équivalent en bétail de la superficie du fort
ainsi construit. Le seigneur fait appel à ses clients et vassaux pour faire remplir l’espace
intérieur de la clôture de bovins et d’ovins que notre constructeur emmènera chez lui.
Malheureusement, il n’habite pas dans un rath protégé par une triple enceinte et tout
son bétail, fruit de son dur labeur, s’échappe. Il faudra un miracle du saint pour que son
bien lui soit rendu. Dans ce long chapitre, où l’enceinte joue un rôle primordial, seuls
les aspects sociaux et économiques sont mentionnés, et nullement la fonction militaire

éventuelle.

24 Au cours du VIIIe siècle, le régime strict imposé par les pères fondateurs du monachisme

irlandais des VIe et VIIe siècles se relâche. De plus en plus de monastères sont dirigés par
des familles, et la charge d’abbé ou de princeps devient héréditaire 22 ; on observe une

consommation accrue de viande de bovins ; c’est l’époque où les monastères conduisent

contre leurs concurrents de véritables guerres où l’on n’hésite pas à brûler de fond en
comble le monastère avec lequel on est en désaccord23. L’arrivée des Scandinaves à la
fin du VIIIe siècle contribue à la rupture de l’ordre établi. Dans ce climat de violence, on
s’attendrait à la transformation du vallum ou du mur d’enceinte en ouvrage défensif.

Bien au contraire, c’est l’époque où, tant à Clonfad qu’à Clonmacnoise, on bouche les
fossés pour réorganiser l’espace pour une population croissante, qui semble de plus en
plus  orientée  vers   la  production  artisanale  et   le   commerce.  L’absence  de   clôtures
monastiques   apparentes   à   Clonmacnoise,   due,  nous   le   savons  maintenant,   à   leur
nivellement au IXe siècle, a pu faire croire que la mention du vallum de ce monastère par
Adomnán au VIIe siècle n’était qu’un topos hagiographique. Il a fallu attendre 1999 pour
découvrir les traces d’un premier vallum situé à 100 m du groupe ecclésial 24. Avec un
fossé de 3 m à la fois de largeur et de profondeur, c’est la taille de la clôture que l’on a
pu trouver à Iona, à Tullylish et qui est relativement proche de celle de Clonfad25. Ce
vallum semble avoir été bouché au début du IXe siècle. Lors de la campagne de fouille de
2000, on a enfin réalisé l’étendue du grand enclos de Clonmacnoise. Donald Murphy a
découvert  une  portion  d’un  vallum  impressionnant,  avec  un   fossé   faisant  de  5 m  à
6,20 m  de   largeur  par  3,75 m  de  profondeur,  situé  à  750 m  du  groupe  ecclésial26.  Ce
vallum reflétait  sûrement  la  puissance  et  la  richesse  de  ce  monastère  aux   VIIe et  VIIIe

siècles. Tout comme le vallum de la zone intermédiaire mentionné plus haut, il a été
bouché au début du IXe siècle.
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25 La clôture monastique ne deviendra jamais fortification en Irlande. Il faudra attendre

l’arrivée des Normands à la fin du XIIe siècle pour voir s’élever de véritables châteaux,

mais  aussi  des  monastères  avec  des  murailles  défensives  similaires  à  celles  que   l’on
connaît dans le reste de l’Europe (fig. 10).
 
Fig. 10 – Kells Priory, fondé en 1193 par Geoffrey FitzRobert
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