
REVUE CRITIQUE

LA CHEVALERIE *

Apres avoir etudie la Prdhistoire de la chevalerie, Jean Flori suit, dans un nou-
veau livre, le developpement de ('Ideologie du glaive. Son ouvrage laisse perplexe.
Il apporte du neuf et presente d'utiles mises au point, mais il comporte aussi des
affirmations et des prises de position discutables. Ces dernieres appelleraient de
longues dissertations critiques, impossibles ä inserer dans un compte rendu. On
se borne donc ä souligner les points qui semblent litigieux.

Resumons d'abord 1'expose. La « chevalerie », au sens oü 1'entendait Leon
Gautier, n'existe vraiment qu'ä la fin du xlle siècle. Elle est ä la fois une ideolo-
gie, un rituel et un groupe social defini par ces facteurs. Apres 1150, la remise
des armes aux milites — plus particulierement celle de l'epee — devient adoube-
ment. Elle prend systematiquement un caractere ceremoniel et religieux. Ainsi
la liturgie qui justifiait ä 1'origine le pouvoir des rois et des princes, et s'appli-
quait ä eux seulement jusqu'ä la fin du xle siècle, concerne desormais tous les
milites. Ce transfert exalte 1'eminence de ces derniers et les Signale comme heri-
tiers des prerogatives royales ; il illustre la dispersion de la puissance banale. Simul-
tanement, s'effectue la fusion de la militia et de l'aristocratie anterieure ä eile,
la nobilitas ; cela par un double mouvement : les princes se reconnaissent cheva-
liers et la chevalerie devient un titre assurant A ses titulaires les privileges de la
noblesse.

Jean Flori detaille les etapes du processus avec ses disparites spatio-temporelles.
II distingue deux phases. Avant Ie xlle siècle, 1'ethique royale reste l'apanage des
princes territoriaux ; les milites ne sont pas valorises ; ils conservent un statut
ideologique mediocre qui correspond ä une situation sociale besogneuse et subor-
donnee. Minis par une fonction et non par une ethique, cc sont des soldats et
non des chevaliers. La croisade eile-meme, ä court terme, ne contribue pas ä la
promotion de la militia, encore condamnee par saint Bernard.

Cependant, des la premiere moitie du xii siècle, la situation materielle et ideo-
logique des milites s'ameliore. De nombreux auteurs considerent l'etat de cheva-
lier comme une dignite ; ils presentent le miles comme un serviteur de Dieu qui gagne
son salut en respectant les obligations de son statut : obeissance au pouvoir civil,
protection des pauvres et des faibles, defense des eglises. Dans Ie second tiers
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du siècle, triomphe la « chevalerie », son ideal d'honneur et de vertu, voire de
saintete, herite du code « deontologique » des rois et des princes. En Flandre,
en Hainaut, dans les domaines anglo-normands et dans I'Empire s'opere alors,
de facon eclatante, l'assimilation de la chevalerie ä la noblesse, Ie domaine royal
francais paraissant en retrait sur ce point, en regard des territoires pilotes.

Ce condense n'epuise pas toute la substance du livre, riche en analyses preci-
ses et bien venues. En particulier, ordines liturgiques ä I'appui, Jean Flori eta-
blit, de maniere incontestable, contre l'opinion revue, le caractere tardif de
l'adoubement.

A partir de ce constat sur le rituel de l'entree en chevalerie, il extrapole toute-
fois de maniere discutable et minimise excessivement la position sociale et morale
de Ia militia avant 1100. Au rebours de cette affirmation, il semble que la cheva-
lerie, consideree comme groupe social, tienne en Occident un role essentiel des
le xie siècle et que sa valorisation ideologique debute des le temps oü se deve-
loppe sa puissance.

Comment comprendre, autrement, que l'on passe, vers 1100, ä la chevalerie affir-
mee, ä un age d'or des milites ? La condition materielle de ceux-ci ne s'eleve pas
vraiment au xne siècle ; leur place et leur role dans Pechelle des pouvoirs n'appa-
raissent pas alors superieurs ä ce qu'ils etaient au siècle precedent, du moins si
l'on en juge d'apres les etudes sur la realfite economique et politique de la militia
apres 1120, qui, toutes, attestent le contraire.

Que bien des auteurs refusent au xie siècle toute noblesse aux milites, insis-
tant sur leur rusticite, cela manifeste avant tout une resistance ideologique. Ecri-
vains et chroniqueurs, souvent, sont lies de pres aux princes. Pour eux, comme
pour ceux-ci, les chevaliers restent des serviteurs ; its les montrent comme tels.
La nobilitas supporte ä coup sür avec difficulte le partage des pouvoirs et des
profits et l'elargissement de l'aristocratie inherents ä la mise en place du prele-
vement banal. I1 en resulte la diffusion d'une image defavorable de ses auxiliai-
res obliges, comme il en va pour tous les parvenus. Cette peinture n'est pas indi-
cative de la situation reelle de la chevalerie, mais bien des sentiments et des craintes
que nourrit la nobilitas ä 1'egard des milites. Les pesanteurs ideologiques mas-
quent ici une realite sensiblement differente ; celle-ci explique pourquoi la mili-
tia finit par conquerir la premiere place dans les representations mentales.

Le role des hommes de cheval dans ('organisation du systeme feodal est capi-
tal. Ce dernier n'existerait pas sans eux et un prince ne saurait se passer de leur
service. Leur position sociale ne doit pas eire jugee seulement ä travers leurs rap-
ports de subordination aux puissants (une faibleminorite) ; eile doit etre egale

-ment appreciee ä travers leurs relations de domination sur les rustici. Jean Flori
le souligne lui-meme : la frontiere sociale essentielle passe entre armati et iner-
mes, entre ceux qui tirent profit du ban et ceux qui le subissent. Par rapport ä
l'immense majorite de la population Ia condition chevaleresque nest pas du tout
mediocre. II convient donc de ne pas charger la vassalite d'un caractere pejora-
tif. Le service des princes constitue une promotion. Le cas limite de certains minis-
teriaux le prouve tres bien.

Au xi' siècle, le chevalier n'est pas reconnu comme noble. Il ne s'en classe pas
moins parmi les puissants, c'est un fait structurel. Jean Flori neglige ä cet egard
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les donnees de l'archeologie. C'est incidemment (p. 229) qu'il mentionne les mottes
castrates. Ces mottes apparaissent partout dans la France actuelle (zones d'Empire
exclues) des la fin du Xe siècle et pullulent au xIv. Certes, dans la plupart des
cas, il ne s'agit pas d'un habitat chevaleresque mais de demeures chatelaines. On
ne saurait toutefois isoler la majorite des chätelains de la militia dont its sont
les principes, condamnes dans les premieres assemblees de paix. Delegues des prin-
ces ou alleutiers constructeurs de tours « adulterines » et « usurpateurs » du ban,
les chätelains n'appartiennent pas davantage que les chevaliers ä la noblesse tra-
ditionnelle et pourtant il ne fait aucun doute qu'ils detiennent la realite du pouvoir.

La force appartient des Pan mil ä la cavalerie. Les resistances de la nobilitas
ne peuvent rien contre cet etat de fait, mais au moment oü Ie systeme feodal acheve
de s'instailer, la nouvelle societe, comme de regle, n'a pas atteint son equilibre
ideologique. II est certain, toutefois, que la promotion de la chevalerie dans le
domaine des representations sociales est ineluctable sous la pression des r6alites,
ä plusieurs niveaux. La chevalerie constitue 1'element central du systeme social.
Les princes ne peuvent s'en demarquer fortement car its s'appuient sur eile et
eile s'impose ä eux. Bien plus, its en sont solidaires. La valorisation ideologique
de la chevalerie ne correspond pas seulement ä la redefinition de la classe aristo-
cratique, eile affirme aussi les merites de l'aristocratie tout entiere face A ses depen-
dants paysans. Si le prelevement feodal, instaure dans la violence, devient assez
tot un usage ne suscitant plus que des resistances sporadiques et intermittentes
et aboutit, finalement, ä une coutume interiorisee (d'oü la desuetude et ('aban-
don de bien des mottes), c'est que le seigneur prend dans la conscience paysanne
une image ä beaucoup d'egards positive.

L'instauration et le fonctionnement du systeme feodal portent en eux, comme
une exigence propre, la valorisation de la chevalerie. Aussi bien semble-t -il que
le mouvement ait commence longtemps avant 1100. Ses manifestations sont ä
chercher, pour une large part, dans un domaine malheureusement laisse de cöte
par Jean Flori, celui de 1'Eglise et de la reforme « gregorienne ». C'est un para-
doxe d'etudier une societe totalement informee par la religion en laissant A part
le monde ecclesiastique qui y tient une place essentielle. Faire de l'$glise un agent
totalement autonome de l'histoire medievale n'a, d'ailleurs, pas davantage de
sens ; eile est traversee par les tensions de la societe. Il Importe de voir comment
les deux s'articulent et il faut, toujours, situer precisement dans I'echelle sociale
le haut clerge determinant la position de l'institution ecclesiastique, qui definit
les valeurs et les modeles sociaux.

Dans la chretiente du xIe siècle, les moines — et subsidiairement les chanoi-
nes — sont les « maitres du sacre », les « agents de redemption collective » de
I'humanite, scion Georges Duby, en d'autres termes, les agents du salut com-
mun. Dieu est inaccessible au commun des mortels, sinon par leur entremise et
celle des saints dont its conservent les reliques, c'est la lecon inscrite au tympan
des grandes abbatiales. C'est par ces mediateurs privilegies que se noue l'Alliance
de Dieu avec les hommes et les monasteres se reforment, apres 1050, pour offrir
au Seigneur, une priere plus pure, plus efficace. Cette reforme renforce leur posi-
tion spirituelle et sociale.

Quelle est l'origine des moines et des chanoines ? Its sont issus en majorite
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de la classe chevaleresque. Adalberon de Laon stigmatise la connivence de Cluny
et des milites et les valeurs de ceux-ci marquent profondement la liturgie cluni-
sienne, comme font montre L. K. Little et B. Rosenwein. L'affirmation de Ia
chevalerie dans le monde monastique se produit tres tot. C'est des 1020-1035 que
s'opere l'abandon de la culture carolingienne et que se definit fart « roman ».
Net dans les scriptoria, le fait s'exprime aussi dans la sculpture, a Fleury-sur-
Loire, en particulier, comme le montre bien la these recente d'Eliane Vergnolle.

Par l'intermediaire de l'Eglise, la chevalerie accapare, des le xIe siècle, le role
mediateur entre Dieu et l'humanite anterieurement devolu ä l'Empereur carolin-
gien puis aux princes territoriaux. Les conflits seigneuriaux entre moines et laIcs
ne doivent pas masquer cette donne de structure. La fonction soteriologique
des moines et des chanoines rejaillit forcement sur leurs freres ou leurs cousins,
les chätelains et les chevaliers. Ceux-ci, fondateurs, reformateurs ou bienfaiteurs
des eglises, beneficient egalement du role direct qu'ils jouent par-lä dans le salut
collectif. La nouvelle Alliance que célèbre Raoul le Glabre a d'abord les milites
et leurs fils pour instruments.

Vers 1040, un moine de Fleury, Andre, tend ä reconnaitre un ordo dans la
militia. Et, plus on avance dans le xi siècle, plus cette tendance se developpe.
C'est que la reforme « gregorienne » correspond, tres largement, ä la prise de
contröle de l'institution ecclesiastique par la chevalerie. En accordant aux moi-
nes et aux chanoines la possibilite de designer librement les abbes et les eveques,
la reforme ouvre aux fils des chätelains, voire ä ceux des chevaliers, le gouverne-
ment des dioceses, des chapitres et des monasteres ;  eile marque, en quelque Sorte,
le transfert du pouvoir dans 1'Eglise aux couches nouvelles de 1'aristocratie, phe-
nomene determinant pour la promotion ideologique de la chevalerie, inauguree
déjà par Ia paix de Dieu.

Dans un premier temps, celle-ci est aussi la paix des princes, un effort pour
proteger le pouvoir princier menace par les turbulences accompagnant la mise
en place du systeme feodal. Les eveques sont alors les Freres des princes ou leurs
clients ; ils vouent aux demons la militia et les chätelains. Toutefois, le mouve-
ment de paix, ne contre les milites, aboutit rapidement ä la justification de la
chevalerie, tout en regulant sa violence predatrice. Dans un article ancien (La
Mendola, 1965), qui conserve toute sa validite, Georges Duby a montre 1'ambi-
guIte du systeme, fortement ressentie par Gerard de Cambrai, qui se refuse ä par-
ticiper aux conciles de paix. Ceux-ci enterinent, en effet, le mouvement de la
societe. Its portent, tres tot, reconnaissance de la chevalerie comme groupe, puis
ils la justifient. L'activite guerriere se trouve admise, a condition de s'exercer
dans des limites precises. Parallelement, les ecrivains ecclesiastiques — notre lec-
ture est ici tres differente de celle de Jean Flori — proposent aux chevaliers une
ethique, celle de la guerre legitime ; c'est le cas d'Yves de Chartres, notamment.
Le mouvement de la paix, en tout cas, fixe un ideal ä la militia. Exprime d'abord
sous forme d'interdits, il comporte un volet positif implicite. En acceptant de
respecter la paix, voire de combattre pour eile, la chevalerie travaille a fordre
voulu par Dieu et se voit conferer une mission spirituelle qui la justifie. Les defen-
sores ecclesie illustrent ä merveille le processus. Ces milites assurent, des le debut
du xIe siècle, la protection des domaines ecclesiastiques dont leur existence fait
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des seigneuries autonomes, capables de se defendre. Ce sont de « bons » milites,
les premiers ä etre « consacres », Si le plus ancien rituel d'adoubement connu,
fordo ad armandum, s'applique bien ä des chevaliers au service d'une eglise,
ce qui est probable. Par ce biais se prepare 1'adoubement de toute Ia chevalerie.

En tout cas, le mouvement de la paix de Dieu oppose deux sortes de milites,
ceux qui respectent les equilibres indispensables ä la nouvelle societe (definis par
l'$glise) et ceux qui les compromettent par des turbulences excessives et des pil-
lages inconsideres. La premiere categorie est entree dans la voie de la perfection,
du salut et de la consecration ; c'est la seconde seulement qui se trouve vouee
aux enfers et dont on sollicite la « conversio ». C'est la paix de Dieu, dans sa
seconde phase, qui fait descendre l'ideologie princiere sur la militia. Avec la
reforme gregorienne, eile transfere ä la chevalerie le ministerium royal carolin-
gien (meme si le rituel de remise des armes ne se met en place que plus tard).
Elle stabilise ideologiquement le nouveau systeme social, comme eile favorise son
equilibre economique et politique, en limitant les violences et les exactions indues.
La croisade (avec ses antecedents iberiques, tellement importants) intervient dans
le droit fil de la « paix ». A cet egard, nous ne comprenons pas comme Jean
Flori le discours d'Urbain II ä Clermont. La croisade fait de tous les chevaliers
les hommes du Christ, meme s'ils ne participent pas directement A la conquete
et ä la defense de la Palestine. Elle nous parait un aboutissement plutöt qu'un
point de depart. Son succes ne peut s'expliquer autrement. Elle ne genere pas
l'ideologie chevaleresque, eile concourt seulement ä la renforcer. L'äge d'or de
la chevalerie comme groupe social est le xi siècle.

Le developpement constant de « la chevalerie », comme « representation »,
au xiie siècle manifeste exclusivement le declin social des milites. L'essor du
rituel, I'affirmation d'une ethique sont une reaction de protection face ä l'essor
de puissances nouvelles : les villes et la bourgeoisie d'argent. Its s'inscrivent ega-
lement dans la « recuperation » systematique de la culture chevaleresque par les
seigneurs importants et les princes. Dans un premier temps, ces derniers ont adopte
cette culture de maniere defensive : le maintien de leur pouvoir passait necessai-
rement par une solidarite affichee avec la chevalerie. Dans une seconde phase,
ils utilisent cette solidarite pour domestiquer les chevaliers. En se presentant comme
des modeles de chevalerie, en adherant aux stereotypes courtois, its font jouer
l'ideologie chevaleresque au profit de leur pouvoir, dans le moment meme oü
ils systematisent les liens de vassalite.

La splendeur des rituels et l'epanouissement de 1'ethique sont alors une fuite
hors du reel, dont ils compensent la dure loi, comme le signale Jean Flori.

On le voit, son livre contraint de revenir sur tous les problemes de l'epoque
feodale. Il inspire diverses remarques :

1. L'etude de l'ideologie s'avere l'une des plus delicates qui soient. Elle ne peut
s'inscrire hors du contexte d'ensemble qui conditionne l'elaboration du systeme
de representation sociale.

2. La realite de la societe feodale n'est pas toute dans les textes. On ne peut
absolument plus s'en tenir ä ceux-ci si I'on veut la connaitre ; il est absolument
necessaire de prendre en compte les decouvertes de I'archeologie.
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3. Si Pon veut comprendre les xle et xne siecles, il faut aborder le phenomene
ecclesiastique sans l'isoler du reste de la societe. Et il semble qu'on ne puisse dore-
navant progresser, si Pon fait 1'economie d'une analyse poussee du role de l'Eglise
dans le monde feodal et d'une sociologic de ('institution ecclesiastique ä cette
époque. Celle-ci ne parait pas impossible, avec le secours des machines, et meme
sans elles.

4. Il serait utile de mettre en parallele, et non plus d'etudier separement, les
phenomenes culturels, religieux et sociaux, afin de mieux discerner les ruptures
fondamentales.

L'ouvrage de Jean Flori comporte des eclairages nouveaux et utiles. I1 suscite
aussi des doutes et des critiques, mais il oblige ä penser et donnera certainement
lieu ä des reconsiderations importantes. C'est dire qu'il a de grands merites et
c'est reconnaltre son utilite.

Jean-Louis BIGET.


