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Le Moutier d’Ahun. 

 

Situation : 

La cité  romainé originéllé (le vicus) s’appélait Acitodunum (dunum=fort, 

acito=plaine= le fort de la plaine). Ellé é tait situé é éntré lés déux bourgs 

actuéls d’Ahun ét du Moutiér d’Ahun, qui én sont én quélqué sorté lés 

déscéndants mé dié vaux ét modérnés. L’un s’ést é tabli sur lé platéau, Ahun, 

l’autré dans la vallé é, lé Moutiér d’Ahun. 

Commé béaucoup d’agglomé rations gallo-romainés d’uné cértainé 

importancé, éllé doit sa prospé rité  a  sa situation dé carréfour1. Ici il s’agit du 

carréfour dé plusiéurs voiés romainés. Uné tré s grandé, qui é tait uné dés 

principalés dé Gaulé, construité sous lés ordrés du névéu dé l’émpéréur 

Augusté, Agrippa, d’ou  son nom dé Via Agrippa. Ellé constituait lé grand axé 

ést-ouést ét réliait la capitalé dé la Gaulé romainé Lyon (Lugdunum) a  Saintés, 

én passant par Clérmont ét Limogés…déux villés auxquéllés a é té  donné  lé 

nom d’Augusté (Augustonemetum pour Clermont, Augustoritum pour 

 
1 La population é tait sans douté supé riéuré a  céllé d’aujourd’hui. Ellé dévait comptér plusiéurs 
milliérs d’habitants. 
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Limoges). Vérs lé Nord uné 

routé partait vérs Bourgés 

(Avaricum), uné au nord-

ouést vérs Argénton 

(Argentoratum) én suivant la 

vallé é dé la Créusé, uné au 

nord-ést vérs Autun 

(Augustodunum), én passant 

par lés villés d’éaux d’Evaux 

(Ivaonum)2, dé Né ris  ét dé 

Bourbon l’Archambault, ét 

uné vérs lé sud, Rodéz ét la 

Mé ditérrané é. La plupart dé 

cés routés dévaiént travérsér 

la rivié ré Créusé, éllés lé 

faisaiént ici, par lé biais d’un 

gué , puis d’un pont. Existait-il 

dé ja  un pont a  l’é poqué 

romainé, on né lé sait pas. 

Mais lé pont actuél ést roman 

ét non romain. 

  La localisation d’Ahun correspond 

à celle de l’étoile sur les cartes. 

Dés bornés milliairés (ou 

léugairés) ont é té  rétrouvé és 

a  proximité  d’Ahun, dont uné 

qué l’on vérra dans la cour 

inté riéuré.  

La cité  romainé a du  

disparaî tré au momént dés 

grandés invasion (5é mé sié clé 

apré s Jé sus-Christ). Mais profitant du ré séau routiér pré éxistant, au fur ét a  

mésuré qu’un tissu urbain sé réconstituait au Haut-moyén-a gé, un bourg 

rénaissait tout pré s, sur lé platéau, lé bourg d’Ahun (7é mé, 8é mé sié clés), ét un 

péu plus tard, un é tablissémént réligiéux dans la vallé é, ou plus éxactémént 

 
2 Cétté voié qui arrivait dé Péyrat passait a  Sannat par la Croix d’Anchaud, la Croix dé piérré, 
l’Arbré du Loup ét réjoignait Evaux par lés Riéux ét lé Chat-Cros. C’ést l’ancién « Chémin férré  » 
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au bas du vérsant. La daté dé cré ation du monasté ré ést la prémié ré  dés cinq 

datés gravé és dans lés dallés dé granité,  par lés é lé vés du Lycé é dés Mé tiérs 

du Ba timént dé Féllétin a  l’occasion du millé nairé.. 

997 : 

La fondation dé l’abbayé du Moutiér d’Ahun par lé Comté dé la Marché Boson  

II, s’inscrit a  la fois dans la consolidation dé cétté nouvéllé éntité  térritorialé 

qui viént d’é tré cré é é, la Marché, ét dans la diffusion dé cé grand mouvémént 

réligiéux qué l’on appéllé lé monachismé. Cé mot dé signé «  l'état et le mode 

de vie de personnes qui ont prononcé des vœux religieux et font partie d’un 

ordre dont les membres vivent sous une règle commune, séparés du monde. Cela 

concerne les moines, au masculin, et les moniales, au féminin. » (Wikipédia). 

Lé monachismé, qui a comméncé  a  sé dé véloppér én occidént a  partir du 5é mé 

sié clé, corréspond a  un idé al dé pauvrété  ét dé 

rétrait du mondé. Lés moinés vivént én 

communauté  alors qué d’autrés choisissént 

au contrairé la solitudé, cé sont lés érmités. Il 

n’y a pas dé vé ritablé contradiction. Dés 

érmités ré puté s péuvént é tré a  l’originé dé la 

cré ation d’un monasté ré, autour duquél 

s’agglomé ré rént dés maisons pour formér un 

villagé, puis uné villé. C’ést la cas au 7é mé sié clé 

d’un natif dé Sardént qui fut a  l’originé dé la 

fondation dé notré chéf-liéu dé partéméntal, 

Gué rét. Il ést connu sous lé nom dé saint 

Pardoux. 

Statue de saint Pardoux, église de la Serre-Bussière-Vieille 

Autour dé l’an mil lé monachismé connait uné grandé diffusion. Il participéra 

activémént a  uné prémié ré formé dé rénaissancé par son ro lé dans lé 

dé véloppémént dé l’agriculturé (dé frichéménts par lés moinés paysans) ét dé 

la culturé (transmission dés savoirs par lés moinés copistés). La plupart 

appliquént la ré glé dé saint Bénoî t qui a fondé  l’ordré appélé  dés Bé né dictins 

au 6é mé sié clé én Italié. C’ést la cas dé l’abbayé Saint-Martial dé Limogés, qui 

éllé-mé mé séra a  l’originé dé la fondation dé céllé dé Chambon én 857, pour 

y abritér lés réliqués dé sainté Valé rié. Mais l’é glisé actuéllé a é té  construité 

au 11 ét 12é mé sié clé, un péu avant céllé du Moutiér d’Ahun. Par contré céllé 

dé Bonliéu sé rangéra dans l’ordré dés Cistérciéns (dont lé liéu d’originé ést 

https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C5%93ux_religieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_monastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moniales
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l’abbayé dé Cî téaux én Co té-d’Or), ordré dissidént dés Bé né dictins, qui 

voulait révénir a  la purété  primitivé. Apré s cétté parénthé sé monastiqué ét 

combraillaisé qui nous a fait fairé un dé tour par déux abbayés rémarquablés, 

révénons au Moutiér d’Ahun. 

En 997, Boson II, comte de la Marche, donna à l'abbaye d'Uzerche une église, 
dédiée à Notre-Dame, qu'il possédait près d'Ahun, près de la rivière Creuse, 
pour la fondation d'un monastère. Cé monasté ré, monasterium én latin, puis 
mostier et moutier én occitan, séra connu énsuité sous lé nom dé "moutier 
d'Ahun"3. Pourquoi Ahun ét Uzérché ? Ahun était à ce moment-là une des sept 
châtellenies de la Marche dont le Comte de la Marche, Boson était le suzerain, 
et sa position était centrale dans le Comté. Pour fonder un monastère il fallait 
l’accord de l’évêqué, pour nous, celui de Limoges, or ce dernier avait des liens 
personnels forts avec l’abbayé d’Uzérché. Aussi la nouvelle abbaye fût-elle 
placée sous l'autorité de l'abbé d'Uzerche qui, dans un premier temps, 
nommait l’abbé, qui obligatoirement était un moine d’Uzérché. Ce lien avec 
l'abbaye mère se relâcha assez rapidement et le nouveau monastère, du 
Moutier d'Ahun, élut son abbé parmi ses membres. Il prit progressivement 
une importance considérable, en acquérant, par dons4, de nombreuses 
propriétés, et le rattachement de nombreuses églises ou prieurés (plus d’uné 
vingtaine, au sud-ouest d’Ahun surtout, et même également une dans le Cher 
et une dans la Vienne). (Eglises et prieurés qui pouvaient eux-mêmes être 
propriétaires de terres, et qui percevaient la dîme5). Un village se construisit 
autour des bâtiments conventuels qui eux-mêmes s’agrandirént. 
 
1489 : 
Les moines construisirent une église (romane) dans la seconde moitié du 
XIIème siècle. Elle fut en grande partie détruite pendant la guerre de Cent-
Ans (1337-1453). Il n’én subsistait au milieu du 15ème siècle que le chœur et 
la croisée du transept. Les deux bras du transept et la nef avaient été détruits, 
et ce qui restait avait été très endommagé. La date de 1489 gravée dans la 
deuxième dalle est celle du début de la reconstruction. Mais une 
reconstruction partielle : remise en état du chœur et de la croisée du 

 
3 Il éxisté déux autrés communés créusoisés qui portént lé nom dé Moutiér én Créusé : Moutiér-
Rozéillé ét Moutiér-Malcard. 
4 Lés dons éfféctué s par lés pérsonnés richés a  l’Eglisé é taiént nombréux car sélon l’é vangilé dé 
Matthiéu « Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le 
royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une 
aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Si l’on avait béaucoup pé ché …on pouvait 
éspé rér, par dés donations, obténir lé pardon divin. Cé dont abusa l’Eglisé, jusqu’a  la Papauté , 
avéc lé systé mé dés indulgéncés qui séra la prémié ré causé dé la naissancé du protéstantismé. 
5 La dimé é tait l’impo t du  a  l’Eglisé. Il é tait én principé é gal au dixié mé dé la valéur dés ré coltés 
ou dés naissancés d’animaux. 

https://www.limousin-medieval.com/abbaye-duzerche
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transept, et construction d’uné nouvelle nef. Mais on ne reconstruisit pas les 
bras du transept, et on ferma les vides laissés des deux côtés par des murs. 
Nous sommes au 15ème siècle, on reconstruit donc dans le style dominant de 
cette époque : le gothique. La nef fut donc gothique, mais également le 
couronnement du chœur roman qu’il fallut reconstruire et où se mélangent, 
au niveau des voûtes, le roman et le gothique (notamment les croisées 
d’ogivés qui sont gothiques). 
 
1591 : 
Les guerres de religion arrivent presque à leur fin6, c’ést la lutte finale, mais 
elle est d’autant plus violente qu’éllé est devenue également politique. C’ést 
« la guerre des trois Henri » qui se disputent la couronne de France. Elle 
oppose le roi en fonction, Henri III, qu’on qualifiera de catholique modéré, et 
deux cousins, prétendants à sa succession, car il n’a pas d’énfants. L’un des 
rivaux est le chef des catholiques « extrémistes », (« les ligueurs »), Henri de 
Guise, qu’Hénri III fait assassiner par ses gardes en 1588. Mais lui-même est 
assassiné à son tour l’annéé suivante par un moine (Jacques Clément) en 
1589. La route est libre pour le troisième larron qui devient l’héritiér 
légitime, le chef des protestants, Henri de Navarre. Il devient roi sous le nom 
d’Hénri IV, au grand dam des catholiques qui constituent la majorité de la 
population. Henri IV a beau abjurer le protestantisme en 1593, la guerre 
devint totale. Elle se terminera par la victoire d’Hénri IV et l’autorisation du 
protestantisme avec l’édit de Nantes en 1598. C’ést donc dans ce contexte de 
grande violence que sont incendiés l’églisé et le monastère, en 1591 à la suite 
du siège victorieux mené par les troupes du gouverneur de la Marche, le 
seigneur de Saint-Germain Beaupré7, à l’encontre de ligueurs réfugiés à 
l’intérieur du monastère  qui s’y étaient fortifiés. Privés d’abri, les moines se 
dispersèrent dans les maisons du bourg ou des églises leur appartenant. Une 
partie des matériaux furent récupérés par les habitants et réemployés dans 
leurs constructions. 
 C’est seulement en 1610 qu’un petit groupe de moines réintègrent les lieux 
conventuels. Afin de garantir le succès de leur retour à la vie communautaire, 
ils font appel aux clunisiens, pour les aider et les soutenir. L’incorporation du 
Moutier-d’Ahun à l’ordre de Cluny intervient en 1630. La dizaine de moines que 
compte alors l’abbaye va reconstruire partiellement l’église et les bâtiments 
conventuels. (Ils n’étaient guère plus, une douzaine, avant l’incendie). 
Mais la nef ne fut pas reconstruite8. Ce qui fait que l’églisé retrouva presque 
son état antérieur, celui de la fin de la guerre de Cent-Ans. De la nef, il ne reste 
plus qu’uné partie du mur de façade, en particulier le portail. 

 
6 Ellés ont comméncé  én 1562 ét sé sont términé és én 1598 
7 Qui cépéndant y trouva la mort. 
8 Cétté partié én italiqué ést éxtraité d’uné noticé dés Archivés dé partéméntalés dé la Créusé 
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Cé qui donné cét assémblagé un péu é trangé, un portail gothiqué, qui 
dé bouché sur un cour, ét au fond, uné é glisé romané qui parait bién pétité…cé 
qui fait qué l’on a du mal a  compréndré lés liéux si on én connaî t pas l’histoiré. 
 
 1673 : 
La réfection du XVIIème siècle releva seulement une partie des ruines, nous 

venons de le voir, mais surtout elle donna à l'église le décor de boiseries qui 

en fait sa renommée. 1673, la troisième date gravée sur l’ésplanadé, est donc 

la date de la signature du contrat entre l’abbayé et Simon Bouer pour la 

réalisation des boiseries. On parlera des boiseries quand on sera à l’intériéur. 

L’abbayé végétera jusqu’à la veille de la Révolution, avec sa petite dizaine de 
moines, et même 5 seulement à la veille de la Révolution. Déclin dû à la 
décadence du monachisme dans ce 18ème siècle qui voit se développer la 
philosophie des lumières et avec elle la critique des abus religieux. Et un des 
principaux concernait les monastères avec le système de la « commende ». 
Depuis le Concordat de Bologne, qui en 1516 a fait du roi de France le chef de 
l’églisé de France au détriment du pape, le roi nomme librement à la tête des 
monastères des abbés laïcs9 qui ne viennent que rarement ou jamais dans 
leurs abbayes, mais qui en confisquent une partie importante des revenus. 
En conséquence les vocations diminuent, les monastères ne sont plus 
entretenus et végètent, ou même déclinent. 
 
 
1792 : (date inappropriée ?). 
La Révolution a commencé en mai 1789 avec la réunion des Etats-Généraux 
qui ont été convoqués en premier lieu pour résoudre la crise financière. 
L’Etat est très endetté, les impôts sont insuffisants, mal répartis et mal 
utilisés. Sur la proposition d’un évêque, Talleyrand, en novembre 1789, 
l’Assémbléé nationale vote la confiscation des biens du clergé qui deviennent 
des « biens nationaux ». Ils serviront de gage à l’émission d’uné monnaie 
papier que l’on appellera les assignats. Le clergé perd sa deuxième source de 
revenus (ses propriétés), après avoir perdu sa première, la dîme, une 
semaine après l’abolition des droits féodaux (nuit du 4 août 1789). En 
échange, les membres du clergé seront rémunérés par l’Etat qui, en outre, 
prendra à sa charge les deux services publics que l’Eglise assurait, 
l’assistancé publique (pauvres et malades) et l’éducation. Dans la foulée, en 
février 1790, elle supprime les ordres monastiques dont l’utilité n’était plus 
justifiée, et dont les abus avaient été très décriés dans les cahiers de 

 
9 Né pas confondré un abbé  comméndatairé (titulairé d’uné comméndé accordé é par lé roi) ét un 
associé  commanditairé (associé  dirigéant d’uné socié té  én commandité). Systé mé dé proprié té  
asséz fré quént autréfois mais dont Michélin ést lé dérniér fléuron. 
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doléances. Les congrégations seront progressivement ré-autorisées par 
Napoléon, puis surtout par Louis XVIII. Elles reprendront vigueur au 19ème 
siècle, un peu trop, notamment dans leur combat contre la République. Ce qui 
vaudra aux congrégations d’êtré à nouveau dissoutes en 1903, et 
progressivement ré-autorisées au cours du 20ème siècle. Au total, seules les 
plus dynamiques, et surtout celles qui avaient une utilité sociale perdurèrent. 
Mais dans le cas du Moutier d’Ahun, la disparition précéda même la 
Révolution puisque c’ést Louis XVI qui de fait provoqua la disparition de 
l’ordré de Cluny en 1788. L’abbayé du Moutier d’Ahun figurait sur la liste des 
établissements visés par l’ordonnancé royale de 1788 (soutenue par le pape)  
prescrivant la suppression de « l’anciénné observance » de Cluny. Les cinq 
religieux perçoivent alors une pension et gardent la faculté de loger dans le 
monastère avant que la Révolution ne les en chasse en 1791. Il faut diré qu’én 
1790, lé monasté ré ét sés térrés, dé claré s biéns nationaux, ont é té  véndus par 
adjudication. Il sémblé qu’il éut é té  plus judiciéux dé choisir uné daté 
anté riéuré a  1792 (1788 ou 1790 ou mé mé 1791, ét si l’on dévait n’én choisir 
uné, 1790, l’anné é dé la vénté, mé parait plus adapté é). Réndué au culté sous 
lé Diréctoiré, l'anciénné abbatialé déviént officiéllémént l'é glisé paroissialé 
dé la communé dé Moutiér-d'Ahun én 1844. C'ést a  cétté é poqué qué lés 
dérniérs véstigés dé la néf sont rasé s.  
 
1997 : 
Date du millénaire, marqué notamment par la création de l’association  
« Moutier d’Ahun an Mil », la confection d’uné tapisserie que l’on verra tout 
à l’héuré, et une statue de Saint-Roch dont nous parlerons à la sortie. 
 
Le portail gothique : 

 

   
Dans ce qui subsiste du mur de la façade de la nef gothique se trouve le portail 
en granit. Cinq voussures, séparées par des tores, sont garnies de petits 
personnages.  La première est celle des rois. Sur la deuxième sont 
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représentés des anges avec des 
banderoles, sur la troisième des 
musiciens, sur la quatrième des 
danseurs, et sur la cinquième, très 
abimée, des jongleurs, ou des 
animaux ou des prophètes ?  Les 
niches étaient garnies de 
sculptures. Le tympan est presque 
nu. Il était orné d’uné mise au 
tombeau dont il subsiste  
quelques éléments (photo page 
précédente).  
 

 
L’ancienne nef gothique : 
Elle correspond à la cour qui conduit à l’églisé actuelle. Les tilleuls sont 
plantés à l’émplacémént probable des anciens piliers. Au revers du mur de 
façade on voit le départ du mur latéral de l’anciénné église du 15ème siècle 
(mur gouttereau), et les deux colonnes engagées10  qui supportaient les 
voutes à nervures de la nef. 
 

              
            Intérieur de la nef détruite, au fond est l’entée, avec l’envers du portail. 

 
10 Diffé réncé éntré uné colonné éngagé é ét un pilastré, la colonné éngagé é ést arrondié alors qué 
lé pilastré ést plat) 
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L’angle de la prise de vue de cette photo permet d’imaginer assez bien la 

physionomie générale de l’église avant la destruction de la nef.  

 

Dans le jardin, on peut voir une borne milliaire11. 
En Gaule on parle de borne leugaire car la 
distance est exprimée en lieues gauloises. C'est 
un éxémplairé d’une borne routière dont les 
gallo-romains ont jalonné les routes romaines 
pour indiquer les distances jusqu'à la grande 
ville la plus proche. Celle-ci indiquait les 
distances en lieues gauloises, 1 lieue mesurant 
environ 2,2 kilomètres. Ici, l'inscription donne la 
distance de la cité d'Ahun(Acitodunum) à celle 
de Limoges (Augustoritum) : 34 lieues12. Elle 
permet également de dater cette borne de l'an 
243, époque du règne de l'empereur Gordien 
III[1]. 

Dans le même jardin, sur la paroi extérieure du porche d'entrée de l'église 
une stèle funéraire gallo-romaine sculptée a été enchâssée. Elle porte 
l'inscription: « Aux mânes et à la mémoire de Caïus Flavius Alpini ». 

 
11 Borné milliairé c’ést diré indiquant lés distancés én fractions dé 1000 pas (énviron 1500 m). 
12 Cé qui corréspond bién. 34x2.2=75km. Par la routé aujourd’hui : 80km) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Borne_leugaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Borne_leugaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limoges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gordien_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gordien_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Moutier-d%27Ahun#cite_note-1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borne_leugaire_an_243_-_Moutier_d%27Ahun,_Creuse,_France.JPG?uselang=fr
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Le clocher :  

Le Clocher côté village à gauche, et côté entrée 

de l’église à droite. 

De style roman, édifié au 12ème siècle, il est massif, carré et couvért d’un toit 
à quatre pans. Dans la partie basse, le mur dissimule la coupole. Dans la partie 
haute, sur les quatre faces, on a un ensemble de trois baiés géminéés (c’ést-
à-dire jumelles) surmontéés d’arcs én pléin cintré. Cés baiés atténuént lé 
caractère massif13 ét pérméttént aux sons dé sortir car c’ést l’étagé où sé 
trouvent les cloches. Au-dessus des baies, une corniche soutient la charpente. 
Elle est elle-même soutenue par des modillons (corbeaux sculptés). Les trois 
cloches anciennes ont été « détruites en 1793 » peut-on lire. Elles ont été plus 
probablement réquisitionnées en vertu du décret qui déclara « La Partie en 
danger » cette même année 1793, pour les fondre et en faire des canons, pour 
luttér contré l’invasion étrangèré. 

L’église actuelle  

Ellé corréspond à cé qui résté dé l’anciénné églisé romané du 12ème siècle, à 
laquelle il manque la nef et les bras du transept. Ne restent plus que la croisée 
du transépt ét lé chœur. L’énsémblé fait uné longuéur dé 27 m. Il se compose 
de trois travées : uné pour la croiséé du transépt, ét déux pour lé chœur, ou 
plus éxactémént un avant chœur où on trouvéra lés boisériés, puis lé chœur            

 
13 Lé caracté ré massif du clochér ét globalémént dés é glisés dés monasté rés romans s’éxpliqué 
par dés raisons architécturalés (assurér la solidité  du ba timént) ét sé curitairés, l’é glisé, ét én 
dérniér liéu lé clochér si né céssairé, sérvént dé réfugés péndant lés pé riodés troublé és). 
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proprement dit où le culte était célébré. Les fidèles assistaient à la messe 
dans la croiséé du transépt, lés moinés dans l’avant-chœur, là où sont lés 
boiseries. Les clercs étaient séparés des laïcs par une barrière : le jubé ou 
clôturé dé chœur.  

 

 

La croisée du transept : 

Ellé ést surmontéé d’uné coupolé qui prend appui sur quatre piliers 
massifs.(On parle de coupole à trompe. Les trompes sont les quatre niches de 
coin qui comblent le vide dans les quatre coins). Ces piliers supportent aussi 
le poids du clocher. Les chapiteaux sont joliment sculptés. 
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De chaque côté, sur les murs nord (à gauche en 
entrant) et sud (à droite) on trouve des éléments 
d’uné misé au tombéau provénant 
vraisemblablement du tympan du portail gothique, 
comme ce personnage à gauche.  

Sur le mur sud est exposé un retable en calcaire du 
15ème siècle qui ornait un autel disparu du 15ème 
siècle.  (Le retable est la partie décorée qui est 
dérrièré l’autél). Sur lé bandéau du haut sont 
représentés le Christ (au centre) et des saints. (dont 
saint Christophe avec son bâton portant « l’énfant » 
Jésus, sainte Valérie, décapitée au 3ème siècle, 
portant sa tête dans ses mains, ou sainte Marguerite 
avec le dragon à ses pieds). Sur celui du bas les 12 
apôtres, on peut reconnaitre par exemple saint 
Pierre avec sa clé ou saint André avec sa croix. (Dans 
les cercles de gauche à droite. Vous pouvez zoomer !) 
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En face, sur le mur sud, une statue en pierre 
offre une rare représentation de la Trinité 
datant de la fin du 15ème siècle. On distingue 
le fils (le Christ en croix), Dieu le père assis 
soutenant la croix (on voit une main, mais la 
tête a disparu) et le Saint Esprit (la colombe, 
sur la poitrine du Christ, à gauche).  

Figure aussi dans 
cette croisée du 
transept une statue 
polychrome en bois 
du saint patron de 
la paroisse, saint 
Roch. Il est 

accompagné de son chien et tient le bourdon (bâton 
de marche) des pèlerins de St-Jacques ou de Rome, 
mais c’ést dans cétté dérnièré villé qu’il s’ést réndu. 
Cétté statué était portéé én procéssion jusqu’au pont 
sur la Creuse chaque 16 août, et lors de grandes 
séchéréssés pour qu’il fassé tombér la pluié. Saint 
Roch, grand saint protecteur des malades et des 
campagnes est souvent représenté avec un 
chién…qui sélon la légéndé fut son compagnon d’infortuné. 

Enfin sur le mur sud est exposée la tapisserie (photo ci-dessous de gauche) 
qui fut réaliséé pour lé millénairé, én 1997, par lés atéliérs d’Aubusson, 
d’après un carton dé l’architécté ét désignér suissé, dé rénomméé 
internationale, Mario Botta, concepteur entre autres de la cathédrale de la 
résurrection d’Evry( photo de droite). 
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La tapissérié du Moutiér d’Ahun, financéé par lé Conséil Général dé la Créusé, 
fait sé supérposér lé plan dés véstigés dé l’églisé (én noir) ét lé plan cadastral 
napoléonién dé 1809. Ni lés échéllés, ni l’émplacémént dé l’églisé né sont 
respectées, le but ést simplémént dé montrér la symbiosé dé l’abbayé ét du 
village, et que leurs histoires sont intimement liées. 

Au-delà du transept, on entre dans 
l’éspacé sacré résérvé aux clércs. Dans 
une église la limite est souvent 
marquée. Ellé péut l’êtré par une 
simple grille comme à Sannat, ou par 
une fermeture majestueuse comme ici. 
Cette « clôturé dé chœur » appartient 
aux boiseries de la travée suivante que 
l’on appélléra l’avant chœur. 

 

Pause musicale : Marin Marais : Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont 

(Ctrl+ clic pour suivre le lien ci-dessus) 

Auteur : Marin Marais, compositeur et gambiste (joueur de viole de gambe, 
instrument proche du violoncelle) de la fin du 17ème siècle et du début du 18ème 
siècle. Il  fut un des maitres de la musique baroque. Interprète : Jordi Savall à la 
viole de gambe. Extrait du film « Tous les matins du monde » d’Alain Corneau 
avec notamment Jean-Pierre Marielle, Gérard et Guillaume Depardieu, Anne 
Brochet. Film récompensé par sept Césars en 1992 dont celui du Meilleur Film, 
tourné en Creuse, principalement à Château- Bodeau à Rougnat. Mais une 
scène a été tournée ici, dans l’abbaye du Moutier d’Ahun.  

 
Crédit pour l’extrait musical :New Comma Baroque, CC BY-SA 3.0, via Wikimédia Commons 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Marin_Marais_%281656-1728%29_%E2%80%93_Sonnerie_de_Sainte-Genevi%C3%A8ve_du_Mont_de_Paris_The_Bells_of_St._Genevieve_from_La_Gamme_et_Autres_Morceaux_de_Symphonie_%281723%29.ogg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marin_Marais_(1656-1728)_%E2%80%93_Sonnerie_de_Sainte-Genevi%C3%A8ve_du_Mont_de_Paris_The_Bells_of_St._Genevieve_from_La_Gamme_et_Autres_Morceaux_de_Symphonie_(1723).ogg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marin_Marais_(1656-1728)_%E2%80%93_Sonnerie_de_Sainte-Genevi%C3%A8ve_du_Mont_de_Paris_The_Bells_of_St._Genevieve_from_La_Gamme_et_Autres_Morceaux_de_Symphonie_(1723).ogg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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Les boiseries de l’avant chœur. 

On connait la date de la commande dont on a retrouvé une copie partielle de 
l’acté original : Le 29 janvier 1673. C’ést l’annéé qui figure sur la 4ème dalle de 
l’ésplanadé dévant l’églisé. Il s’agit dé la commandé du « retable », première 
des boiseries à être réalisée. Le contrat est passé avec « Simon Bouer 14 », 
sculpteur demeurant « au bourg de Menat15, paroisse de Neuf-Eglise en 
Auvergne ». Déjà 60 ans auparavant une série de stalles avaient été réalisées 
par des menuisiers locaux16, mais celles réalisées par Simon Bouer les 
remplacèrent et les surpassèrent. Les nouveaux aménagements furent 
réalisés dans l’ordré convéntionnél, dé l’ést vérs l’ouést, du levant vers le 
couchant. Le « retable » qui marqué l’éntréé du chœur proprémént dit fut 
érigé en en 1673-1674, les stalles et les lambris qui les entourent furent 
achévéés én 1680 ét la clôturé dé chœur én 1681. Il a donc fallu 8 ans pour 
éxécutér l’énsémblé dés boisériés.17  

Pour sé fairé uné idéé dé l’époqué dé réalisation dé cés boisériés, situons la 
dans son contexte. Elle est contemporaine de Louis XIV et de la construction 
du château de Versailles, de sa phase principale qui va de 1664 à 1682. Cela 
peut surprendre car les styles sont diamétralement opposés. Versailles est le 
symbole du classicisme qui, en France, sous Louis XIV supplante le baroque 
qui l’a précédé, alors que celui-ci continué dans la majorité dés états d’Europé 
occidentale. Rappelons les caractéristiques qui opposent les deux styles : 
Dans le baroque dominent les courbes, le mouvement, la fantaisie, 
l’éxubérancé, la profusion, l’imagination, lé rêvé, un cértain désordré. Il 
s’adréssé au cœur, aux séntiménts. Dans lé classicismé on va trouvér 

 
14 L’ouvragé é dité  par l’association « Moutiér d’Ahun Mil » parlé d’un Simon Bouér ét non d’un 
Simon Bauér. Ellé pré cisé qué cé nom figuré sur l’acté dé bapté mé dé Mé né lé é Boulé é du 29 
juillét 1698. J’ai vainémént chérché  sur lé régistré dés bapté més dé Néuf-Eglisé qui é tait la 
paroissé dont dé péndait Ménat, mais jé n’ai rién trouvé  qui corréspondé dans la pagé 135 du 
régistré 1569-1747 qui ést céllé ou  dévrait sé trouvér l’acté. Si quélqu’un sé montré plus sagacé 
qué moi  qu’il m’én informé. Céla pérméttrait d’avoir la cértitudé qué lé sculptéur auvérgnat sé 
nommait bién BOUER ét non BAUER, qui ést lé nom gé né ralémént attribué  au sculptéur ét qué 
l’on a donné  a  la rué principalé du Moutiér d’Ahun. Nom é tonnant dans notré ré gion, car il a uné 
consonnancé gérmaniqué, qué l’on né trouvé vé ritablémént én Francé qu’én Alsacé ét én 
Lorrainé, ét qui signifié « Paysan ». 
15 Pré s dé Saint-Eloy-lés-Minés 
16 Lors dé la réstauration dé l’é glisé apré s l’incéndié dé 1591 consé cutif aux guérrés dé réligion. 
17 On péut sé fairé uné idé é du cou t dés travaux, a  partir du contrat du rétablé. Il fixé lé montant 
dés travaux (hors matié ré d’œuvré fournié) a  800 livrés. Sachant qué lé salairé d’un maçon a  
Paris (souvént créusois) é tait a  cétté é poqué d’énviron 20 sous (Référence Persée Le salaire de 
ouvriers du bâtiment à Paris page 475), soit uné livré, ét qu’il ést aujourd’hui disons 
approximativémént dé 100€, céla voudrait diré qué lé rétablé pourrait é tré é valué  a  80.000€…ét 
lé rétablé én témps dé travail répré sénté un quart du témps total (2 ans sur 8). On péut donc 
é valuér lé cou t total dés boisériés a  énviron 300.000€. (Mais si on prénd commé ré fé réncé la 
valéur dé l’or, céla fait béaucoup moins). 
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l’invérsé, la ligné droité, la fixité, la riguéur, la simplicité ét la sobriété, la 
mésuré, l’harmonié, l’ordré. Il s’adréssé à la raison, à la pénséé. Même s’il ést 
né én Italié, commé béaucoup dé courants artistiqués, il s’ést dévéloppé 
ésséntiéllémént én Francé où il ést dévénu l’éxpréssion artistiqué d’un 
mouvémént politiqué, l’établissémént dé la monarchié absolué qui véut 
imposér l’ordré, son ordré, sur toute la société. 

Ces boiseries, en chêne et en châtaignier, avaient été au fil des ans 
récouvértés dé péinturé blanché qu’il fallut décapér. Ce fut notamment le 
travail d’un curé du Moutiér d’Ahun, Victor-Julien Malapert qui y consacra 
une grande partie de son ministère entre 1904 et 1963. 

Les stalles : 

Elles sont au nombre de 13 de chaque côté, soit 26 en tout. Elles sont 
disposées, sur chaque côté, en deux rangs, 8 en partie haute,5 en partie basse. 
Les cartouches sculptés sous les corniches permettent de dater leur 
achèvement, 1679 (côté nord) et 1680 (côté sud). Les stalles sont réservées 

aux moines qui les occupent 
pendant les offices. Ceux-ci 
sont nombreux, un office 
nocturne « les vigiles », deux 
offices principaux, au lever du 
jour, « les laudes » et à la fin de 
la journée « les vêpres », et 
entre les deux des offices 
toutes les trois heures. Une 

partié dé l’office était suivie assis, mais une autre, en particulier les chants, 
sé suivait débout. La fatigué pouvait êtré grandé, surtout l’âgé aidant. Il fallait 
pouvoir s’asséoir tout én donnant l’impréssion d’êtré débout. C’ést la 
fonction du petit abattant, placéé sous l’assisé…qué l’on nommé uné 
« miséricorde ». On rencontre plusieurs explications, toutes liées au  Dieu 
miséricordieux, celui qui accorde son pardon. Est-ce dû à ce moine coupable 
de dissimulation qui implore le pardon divin ? Est-ce Dieu qui spontanément, 
dans sa grande bonté, accorde cette possibilité dissimulée de repos ? Ou fait-
on référence au « siège de miséricorde » dont parlent les écritures, ce 
couvercle de « l’arché d’alliancé » qui contenait les tables de la loi sur 
lesquelles étaient gravées les dix commandements dictés par Dieu à Moïse ? 

Lés stallés, lés miséricordés, ét lés jouéés (pannéaux d’éxtrémité dés rangéés 
de stalles) sont sculptées.  
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Les stalles sud (à droite en entrant) (8 en haut, 5 en bas) et les jouées à droite. 
Détails des jouées ci-dessous : Elles sont décorées de motifs végétaux de 
feuilles, de fruits, de petits animaux et surmontées, dans les deux cas par des 
sirènes. Rémarquéz l’énfant qui tiént l’écuréuil par la quéué ! L’oiséau, une 
corneille, qui emporte des glands. Le réalisme est parfait. On retrouvera une 
scène équivalente en face, dans les stalles nord. 

   

Jouées des stalles sud, basse et haute (pour celle-ci détail du bas).  
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Les stalles nord (à gauche en entrant) : 

 

   

On retrouve la même composition sur les stalles nord, notamment avec les 
deux jouées. A gauche, en haut, sur la jouée des stalles hautes, la sirène, le 
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chién ét l’énfant. Cétté fois il cuéillé dés raisins dans uné vigné. Un oiséau, uné 
huppé, à droité, viént lui volér dés grains, tandis qu’un éscargot au-dessus de 
sa tête  dévore une feuille de la vigne. Quant au chien dont on voit la tête en 
bas à gauche, l’aidé-t-il à grimper dans la vigne, ou le retient-il ? Surmontant 
la jouée basse, un enfant chevauchant un dauphin a remplacé la petite sirène 
qué l’on trouvé dé l’autré côté, au sud. Ces décorations semblent très 
profanes et peu religieuses ! 

Les stalles proprement dites sont séparées par des « parcloses » qui 
répréséntént dés figurés d’animaux (à gauche, lions, aigles, levrettes) pour 
les stalles basses et des figures humaines pour les stalles hautes (à droite). 

   

Cette différence de décoration signifie-t-elle que les rangs supérieurs étaient 
occupés par des personnes de rang supérieur ? Rappelons que tous les frères 
ne sont pas véritablement égaux. Une certaine hiérarchie prévaut au 
monastèré. L’abbé, nommé à vié, dirigé lé monastèré. Jusqu’au début du 16ème 
siècle il est élu par les moines. Mais à partir de 1516 (Concordat de Bologne) 
sévit le principe de la commende. (Voir page 7 de ce document). Il peut être 
assisté d’un priéur. Trois groupés d’hommés habitént lé monastèré. Lés 
moines proprement dit, qui se sont engagés pour leur vie entière et qui ont 
prononcés lés trois vœux dé pauvrété, d’obéissancé ét dé chastété. Auprès 
d’éux, il y a les apprentis moines, «  les novices », et « les convers ». Ce sont 
des moines qui n’ont pas prononcé lés vœux mais qui se sont engagés à servir 
Dieu et la communauté du monastère. Ils se consacrent surtout aux tâches 
matérielles, tâches domestiques, travaux manuels, en particulier agricoles, et 
dans une moindre mesure aux activités spirituelles, mais ils participent peu 
aux travaux intellectuels (lecture, et écriture pour les « copistes » qui nous 
ont transmis une grande partie du savoir du Moyen-Age). Les véritables 
moines, eux, se livrent aux trois activités : spirituelles, intellectuelles et 
manuelles. Ils sont les seuls à « avoir droit au chapitre », le chapitre est 
l’assémbléé qui se réunit pour prendre collectivement les décisions 
importantes. On peut supposer que les places dans les stalles  pour assister 
aux offices, ou réunir le chapitre, étaient conformes à cette hiérarchie. 
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  Sculptures de miséricordes et de parcloses 

Le lutrin : 

Placé à l’éntréé du 
chœur, lé lutrin,  ést 
destiné à recevoir les 
livres de lecture ou 
dé chant qu’utiliséra 
l’officiant. Célui-ci a 
l’originalité d’êtré 
doublé ét d’êtré orné 
d’un lion, alors qué 
très souvént c’ést 
l’aiglé qui sért 
d’ornémént. Lés 
moines du Moutier 
d’Ahun ont choisi lé 
lion dé l’évangélisté 

Marc plutôt qué l’aiglé dé l’évangélisté Jéan. Les tablettes sont retenues par 
des tiges métalliques qui passent autour du cou des lions comme un collier, 
et elles reposent sur leurs pattes postérieures. La sculpture est du même 
style que les stalles et elle doit en être contemporaine. Elle a été réalisée dans 
un seul bloc de chêne. 
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Les lambris : 

Les lambris sont les panneaux sculptés qui font la liaison entre les ailes du 
retable et les rangées de stalles. 

        

Cette photo du lambris sud permet de bien voir le rôle de transition que joue 
lé lambris (au céntré) éntré l’ailé du rétablé (à gauché) ét lé début dés 
rangées de stalles à droite. En avant, à droite, se trouve en outre le lutrin. La 
porte ouvre sur la chapelle Sainte-Catherine.  
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A gauche le lambris nord dont la porte donne sur la sacristie, à droite le 
lambris sud dont la porte ouvre sur la chapelle Sainte-Catherine où se situe 
le « trésor ». On constate que la composition est la même. Au centre une porte 
surmontéé d’uné niché, ornéé d’uné coquillé Saint-Jacques, qui abrite une 
statue.  

Au nord la statue de Sainte Marguerite (dont la palme a disparu) foulant à ses 
piéd lé dragon qu’éllé a tué dé l’intériéur, (après avoir été avaléé), grâcé au 
signe de croix. Elle est dite « issant »  du verbe « issir » qui signifie « sortir » en 
vieux français.  (Plusieurs précisions ou corrections sur les saints ont été 
fournies par Michèle Parouty). Au sud la statue de sainte Catherine qui a 
donné son nom à la chapelle adjacente, sainte Marguerite avec ses attributs 
de martyr, la palme et la roue18 . 

 Les niches sont elles-mêmes surmontées de vases débordant de fleurs. De 
part ét d’autré dé cétté partié céntralé sé trouvént dés pilastrés ét au-dessus 
une corniche couverts de décors végétaux (feuilles, fruits et fleurs). Sur les 
pilastres ont peu voir des médaillons vidés ou ornés d’un visagé, célui du 
Christ au nord, de la Vierge au sud et ceux de deux enfants ou angelots.. Enfin 
des panneaux, plus ou moins décorés assurent les transitions avec les stalles 
ou les ailes du retable. (Détails page suivante). 

 
18 La palmé symbolé dé ré surréction ét la roué symbolé dé son supplicé. 
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NB : Par effet miroir le visage de la Vierge est inversé sur le zoom du médaillon 
en haut à droite. 
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Le retable :  

 

Vue générale du retable(à gauche et à droite) et du maître-autel (au centre). 

Ce que les moines qui ont commandé et ont appelé retable n’ést pas 
véritablement un retable qui est normalement la partie postérieure décorée 
d’un autél et qui én surmonté la tablé. La préséncé d’uné grandé baié vitréé 
au centre du chœur19 a intérdit la posé d’un tél ensemble. Mais cela a été 
compénsé par la posé dé déux grandés ailés latéralés, dé part ét d’autré dé 
l’autél, qui masquent les angles des murs. Ce sont donc ces deux grands 
pannéaux sculptés qué l’on nommé improprémént rétablé au Moutiér 
d’Ahun, ou « ailes du retable ». 

Rappelons que ces deux ailes du retable furent les premiers panneaux 
sculptés par Simon Bouer en 1673 et 1674. 

 

 
19 Cette partie d’une église s’appelle le chœur si on la nomme de l’intérieur, et le chevet vue 

de l’extérieur. Il ne s’agit pas ici d’une abside. Ce nom est réservé aux chevets de forme 

arrondie. Au Moutier d’Ahun où le chevet a une forme rectangulaire, on parle de chevet plat. 

Et si l’abside, comme à Chambon, est complétée par des chapelles également arrondies, on 

parle d’absidioles. 
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Les ailes gauche et droite du retable. 
 
Pour chacune de ces ailes, la structure est identique. Elles sont bordées de 
deux colonnes torses (c’ést-à-dire torsadées) typiquement baroques (cf. le 
baldaquin du Bernin à Saint-Pierre de Rome achevé en 1633). Les chapiteaux 
sont corinthiens (c’ést-à-dire ornés de feuille d’acanthé comme sur les 
temples antiques). Le long des fûts des colonnes, s’énroulént des pampres 
(de vigne) dont les fruits sont becquetés par des oiseaux. Ces colonnes sont 
doublées à l’arrièré par des pilastres cannelés. 
Les entablements et les corniches (parties débordantes horizontales au-
dessus) sont ornés de motifs végétaux (on parle de rinceaux et 
d’arabésqués). Les frontons (parties triangulaires en haut) sont ornés de d’ 
anges musiciens munis de trompettes, et de deux statuettes, de saint Benoît 
au centre du fronton gauche, de sainte Scholastique sur le fronton droit. 
Représentation logique de saint Benoît fondateur de l’ordré des Bénédictins, 
et de sa sœur jumelle sainte Scholastique qui fonda le premier monastère 
féminin bénédictin, à côté de celui de son frère, au Mont-Cassin en Italie. 
La peinture de gauche représente l’archangé Gabriel, celui qui annonça à la 
Vierge, représentée sur la peinture de droite, la « bonne nouvelle », celle de 
sa future et divine maternité. Il s’agit donc d’uné « Annonciation » dédoublée. 
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Le maitre-autel et le tabernacle : 

L’énsémblé qui composé lé maîtré-autél actuél n’ést pas dû à Simon Bouér ét 
doit lui être légèrement postérieur (fin 17ème siècle). Le maître-autel est une 
structure maçonnée en pierre, habillée de bois (mais la table en bois qui le 
récouvrait a disparu), ét dé cuir dé Cordoué. L’énsémblé ést décoré dé fléurs 
ét dé féuillés d’acanthé. Très fragilé, il a été réstauré én 1989. 

Le tabernacle qui surmonte le maitre-autel date lui du 18ème siècle. 

 
 
 
La porte de l’armoiré du tabernacle est ornée d’un Christ « glorieux »20. Dans 
la niche de gauche est représentée sainte Anne faisant l’éducation de la 
Vierge, dans celle de droite, un saint Jean-Baptiste accompagné de l’agnéau21. 
Au centre, les deux statuettes en retrait sont celles de saint Laurent et saint 
Étienne, et celle du premier plan est une Vierge à l’énfant. 

 
20 Ou « Christ én gloiré » ou « én majésté  », réssuscité  ét triomphant, ré pandant la bonné 
parolé. Lé tabérnaclé rénférmé lés hostiés sacré és qui té moignént dé la pré séncé diviné. 
21 Jéan-Baptisté, lors du bapté mé du Christ, lé nommé « l'Agnéau dé Diéu qui énlé vé lé 
pé ché  du mondé ». Cé qui signifié qué Jé sus donnéra sa vié pour lé salut dé l'humanité . 
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La clôture de chœur et la croix : 
Il fut la dernière œuvré réalisée par Simon Bouer en 1681. 

 
 

La clôture de chœur, qui sépare 
l’éspacé sacré de l’éspacé profane, est 
formée de deux rangs de colonnettes 
fuselées, sculptées de feuilles 
d’acanthé. Certains fuseaux sont 
discontinus et évoquent des stalactites 
et des stalagmites. La base de la 
clôture est constituée de panneaux 
octogonaux. La porte est surmontée 
d’un tympan orné d’un angelot. 
La corniche est décorée de motifs 
végétaux et d’angélots. L’éntablémént 
supporte une grande croix sur laquelle 
sont cloués deux Christs en buis. L’un 
est tourné vers l’éspacé sacré (le 
chœur), l’autré vers l’éspacé profane 
où siègent les fidèles. 

Les deux Christ sont presque identiques.  
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En  sortant, au centre de l’avant-chœur, entre les stalles, avant de franchir la 
clôture de chœur, on remarquera au sol une pierre tombale sur laquelle est 
gravée une crosse abbatiale et un écu « à un chevron accompagné de trois 
écots ». (écot en héraldique=morceau de branche d’arbré). Ces armoiries 
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sont celles de la famille des Billon de Guéret. Il pourrait s’agir de la sépulture 
de Martial Billon qui fut abbé du Moutier d’Ahun et qui décéda en 1508. 
 
La statue moderne de saint Roch : 
 
En sortant de l’églisé et en quittant l’ésplanadé pour se rendre dans le village, 
on passe devant une nouvelle statue de saint-Roch. Elle commémore un 
anniversaire, les mille ans de la fondation du monastère. Elle relève aussi 
d’un défi, celui lancé à cette occasion par un professeur de taille de pierre du 
Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin et sculpteur creusois reconnu, 
Marcel Chalumeau, en compagnie d’un de ses anciens élèves, Emmanuel 
Marsallon (Lauréat du concours « Un des meilleurs ouvriers de France – 
MOF). Le défi, réussi, était de sculpter, en public, cette statue, à partir d’un 
bloc de granite brut, en 24 heures. 
 

   
A gauche du personnage on aperçoit le chien. 
 
Le pont sur la Creuse : 
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Après avoir descendu la rue principale du village (rue Simon Bauer !), visité 
l’anciénné bergerie, devenue un lieu d’éxposition artistique, salué 
l’invéstissémént artistique des collectivités locales qui ont transformé 
l’ancién moulin du 19ème siècle (qui avait succédé au moulin précédent qui 
était  propriété de l’abbayé) en résidence d’artisté (la Métive22) (bâtiment 

situé à droite sur la photo), on arrive à 
l’ancién pont sur la Creuse. Il est qualifié 
de romain alors qu’il date probablement 
du 12ème siècle. En raison du style de 
certaines de ses voûtes et de sa date de 
construction, le qualificatif de roman lui 

conviendrait davantage…mêmé si  deux arches sont légèrement en ogive. Il 
permet de franchir la Creuse, là où passait déjà une ancienne voie romaine. 
Était-ce déjà sur un pont, ou la traversée s’éfféctuait-elle grâce à un gué ? On 
l’ignoré. 
C’ést un grand pont, de cinq arches, remarquable par l’importancé des avant-
becs et des arrière-becs. Côté amont, là ou arrive le flot, les avant-becs sont 
proéminents et en amande, pour dévier les troncs d’arbré et autres gros 
déchets que transportent les crues, et qui pourraient endommager les piles. 
Côté aval, les arrière-becs sont réduits et plats, seul le tourbillon de l’éau peut 
provoquer des collisions. Ces avant-becs (surtout) et arrière-becs (dans une 
moindre mesure) servent en outre de refuges aux piétons lorsque survient 
un véhicule. Un droit de péage était perçu par l’abbayé autrefois. 

 
22 En ancien français, métive signifie moisson. Le moulin était un moulin grains. 
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En contre-bas du pont, sur la rive droite de la 
Creuse, à l’occasion du millénaire de l’abbayé, 
Emmanuel Marsallon a sculpté cette vierge 
contemporaine, dans laquelle il a percé une 
lunette qui permet de voir précisément 
l’abbayé 
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Enfin, dans le bas du bourg, est exposé un ancien pressoir à huile. En Creuse 
autrefois on  pressait des noix, des noisettes, des graines de chanvre et de 
navette (plante intermédiaire entre le navet et le colza). Ces huiles servaient 
pour l’aliméntation humaine et pour l’éclairagé (lampes à huile). Le chanvre, 
cultivé autour de tous les hameaux, servait en outre à extraire des fibres avec 
lesquelles on fabriquait des toiles à usage utilitaire, et des tissus qui servaient 
à confectionner des vêtements pour les gens de la campagne. 
 

   
 
Sources : 
Principalement l’ouvrage édité par l’association « Moutier d’Ahun Mil » en 
vente à l’abbaye. Divers articles trouvés sur internet, dont ceux de Wikipédia. 
Et pour les photos, trois sites en particulier, dont je remercie les auteurs, et dont 
voici les adresses :  

https://www.parisladouce.com/2021/04/ancienne-eglise-abbatiale-du-
moutier.html 

https://www.limousin-medieval.com/moutier-ahun?lightbox=dataItem-

j8ve95v3 

https://www.villagesetpatrimoine.fr/boiseries-eglise-moutierdahun/ 

        

https://www.parisladouce.com/2021/04/ancienne-eglise-abbatiale-du-moutier.html
https://www.parisladouce.com/2021/04/ancienne-eglise-abbatiale-du-moutier.html
https://www.limousin-medieval.com/moutier-ahun?lightbox=dataItem-j8ve95v3
https://www.limousin-medieval.com/moutier-ahun?lightbox=dataItem-j8ve95v3
https://www.villagesetpatrimoine.fr/boiseries-eglise-moutierdahun/

