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La merveille oubliée de la Haute-Sambre.
unLeuES minutes itvant d'arriver à Thuiu,
les voyageurs de la grande ligne Charle-
roi-Paris, pat Erquelinnes, aperçoivent
sur leur gauche, entre deux tunûels et par

tlelà un méandre prononcé de la Sambre, les ruines
de I'abbaye d'Aulne, se détachant sur le fond d'un
coteau verdoyant. L'endroit est solitaire et I'on
est, de prime abord, étonné de rencontrel les restes
d'un somptueux monastère, 1à où les grasses cam-
pagnes manquertt. I/es nroines des premiels siècles
furent, avant tout, des défricheurs et des travail-
leurs de Ia terre. Ils ntont pu trouver ici itoccasion
rl:exercer leur activité orclinaile, non plus que de
se procurer les ressources considérables nécessaires
.i I'entretien d'une nombreuse communauté. Il faut
se reporter aux circonstances dans lesquelles se

fonda l'abbaye pour comprendre le choix de cet
emplacement si peu favorable.

Oe fut en 657, d'après la chronique de Lobbes,
r1u'un ancien chef de brigands, converti et repen-
tant, nommé Landelin, s'installa en ce lieu pour y
faire pénitence de ses crimes et de ses exactions.
On était à l'époque où un terrible ascète, I'Irlan-
dais saint Colomban, venait d'épouvanter, par ses
vociférations et ses imprécations, les grands sei'
gneurs et les princes eux-mêmes, encore à demi

barbares, des petites cours mérovingiennes. Nom-
breux furent les chefs francs qui, sur le retour'
d'âge, arrivés à cette période de la vie où le diable
iui-même se fait ermite, embrassèrent Ia vie reli-
gieuse. lerrifiés par les effrcr.yables menaces dt'
Colomban et cle ses disciples, les moines de Luxeuil,
ces pénitents arloptèrent la règle de mortificatiotr
et d'ascétisme que le fougueux Irlandais avait im-
posée à ses fidèles.

Ire sire Landelin se cclnvertit comme taut d'irrr,
tres et fonda, dans un de ses repaires de brigarr-
dage. le monastère de Lobbes. lfais, en 657, Colorrr-
ban était mort depuis 42 ans. La dure règle r1t'
Lnxeuil pesait irux moines parmi lesquels, rléjir.
les pillards convertis se faisaient rares. La règle
bénédictine, beaucoup plus humaine et plus douce.
se propageait en Gaule et s'amalgamait, avant de
la supplanter définitivement, avec celle de Colom-
ban. Les monastères, fondés à I'imitation de
I uxeuil, se transformaient en abbayes bénédic-
tines. Lobbes n'échappa pas à I'évolution.

Mais Landelin, lui, bourrelé tle remords, ayant
toujours devant les yeux la mort atroce de son
compagnon de rapines, qui avait rtécitté sa eonyer-
sion, ne voulait pas s'aecommoder d'une pénitenee
tlop douce. I1 était de ces violents auxquels il fal-
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,.-: ';se règle qui ftt violente à leur égard. trl
:alrra donc Lobbes avec deux moines de son genre
tt se retira sur les bords de la Szrmbre, dans une
solitucie sauvagc. Il s'y bâtit un modeste oratoire
et ,liielqries ccllules ti I'ombre des aulnes qui cou-
r-Lirienr ce sr-rl humide. De Ià, vint le nom que con-
tÈ1 \':l -:i ' ,rllr€11€ fondation. A sa mOrt, le fOnda-
i:ri r' l- , . rler-é aux hotrneurs des autels avec ltr
:., r.,.ié qii'on appoltait en ce temps-là aux canoni-
:i{'r,,1-i. fut honoré sous le vocable cle saint Lan-
i..iir. cornme patron c'[e lt:rbbaye d'Aulne.

Ji,rins r1'un tlemi-siècle, après sa fotdation, lc
sncccsseur de Landelin, I'abbé sirint 

.Ur,snrer, 
rebâ-

tissait, de foird eu cornble, le mouastère primitif.
( )ir peut yoir', clans cette reconstruction, l'adoption
,léf initive clc la r'ègle cle ,sirint Benoît. Celui-ci, en
effet, a déterminé trtl,s strictement le plan général
tle l:r maison conventuclle avec son cloîtr.e central.
.rutour duquel se rangerrt, en un ortirc' ilnmuabl.e,
les tlivers bâtiments claustr.aux, l'église irbbatialtt
conrplise. L'(Êu\.re d'Ilrsmer confirnre l'entrée défi-
nitivc tl'Aulnc dans la grandc fatnillc bi:nédictintl.

Dl1ti y resta jusqu'en 880 i cctte année-ià, rinc
hor.tle de Nolmandso qui avait rerurrnté la SarnLrr,t:
en rlc légèr'es liarques, pili:r et incendia ltabb:ryc
rle sirint Ursmer. Les l]énédictins sc dispersèrent
et ne revinrent p1us. Iln 88-q, le dornaine abnndonlé
fut ilcorporé à, la meuse épiscopnle de Liége. IJn
clerni-sièt:le plus tard, 1'ér.ôqlic 1iégeois Rich:rile
relo'r'r jes ruines ct y installa un collège dc prêtres
séculier's que Notger, à la fin du X" siècle, trans-
féra à Thuin où il devint le chapitre de la collé-
ginic Sainte-Mrrrie. Aulne ne fut plus qu'une mai-
son de campilgne pour les chanoines et une
expioitatiorr agricole dont les revenns étaient
affcctés aux préberrrles. Quelques cénobites, n'âp-
partenant à aucurr oltlre tléterminé, semblent zrvoir
été, ii Aulne, les nrandataires du chapitre thu-
rlinien.

Iln effet, une charte de 1144. donnée par l'évêque
1e Liége Albéron, autorise ces r.eligieux à adopter
-rr r'ègle dcs chanoines réguliers de saint Augustin.
lliris on était à l'époque où saint l3ernard, prê-
,:lirnt dans nos provinces la deuxième croisâde, y
i 'n,lirit quelques-unes des soixante-douzc' abbayes
,.'l'il cr'é:r de son vivant. Il avait installé, en 1146,
1,"'r.rze tle ses Cîsterciens à Villers-la-Ville. 11 ob-
l.rt. de I'évêque liégeois, I'abbaye d'Aulne. Et le
I 'lécembre 1147, I'année même où saint Bernard
iirngeait lui-même l'emplacement de I'abbaye de

-'- :l,t- r,"-la-\-i11e, douze autres Cisterciens, venus de
, -.-llr-aur sous la conduite de ltabbé Ii'rancon,
.::':r-:rient à Aulne, stinstallaient dans les con-
i.::,:ii,,ns branlantes cle i'évêque Richaire et cn
:- i::i'reùâient. sans délai, la restauration.

i-., :,rirsistirnce rle lit jeunc communauté fut assu-
r-: -;ri',1e généreuses. clonations, notamlnent celle

,'.' .', : " ;. ; t."',i :1î,:1i;l "i. : """f1" i:'xîT:",il t;ft :.:xl.l"3;
::rj :-: j,:.:i: oir séleva, par la suite,1'abbaye de Saint-

,, -, _ 
-. j:', : .i-i- mo.irut. Lc diocèse de 1'ùJrilai l'honore lc

de 30 bonniers de terre, sis à Beausart-lez-Louvain,
cédés, en 1-155, aux moines rl'Aulne, par ltabbaye
Sainte-Gertrude de Niveiles (2) et, en 1157, par.
celle du domaine de La Louvièr,e, consentie par le
comte de llainaut, Baudouin I\r. Une chartc, don-
née, en 1158, par l'évêque liégeois llenri II, sanc-
tionna la fondtrtion de 1147 I le prince ér-êque re-
nonçait ainsi à cette dépendance de la mense
épiscopale. Cêtte renonciation, cependant, ne sera
forrnelle et définitive qu'au début du XIII" siècle,
sous l'ér.êque Hugues de I'ierrepoilt (1199 1229).

;*;
Les Oisterciens derneurèr'ent à Aulne jusqutà la

tlestmction tle I'Abbaye en 1794. Leul histoire est
celle de toutes les cornrnunantés religicuses des
Pays-B:rs: des périodes de plospérité alternant
ayec les uralheurs et les exactions résultlnt des
guen'es qui ravageaient périodirlucmc'nt nos l)ro-
vinces. L'âge d'or de la jeune abbaye fuf le début
tlu XIII" siècle I il correspond d'ailleurs .ùvec l'ère
tie prospérité tlont jouit l'oltlre de Cîteaux tout
entier.

Ce fut poDdant cette, période que les rrroiues
constluisitcnt l'églisc abbati:rle gothlclue, dont les
ruines actuellcs révèlent encore la. pureté tles li-
gJnes, I'iiarnronieuse 1-rlopor-tion dcs ogives, la déli
catesse des ureneaux et l'éIan des nefs, anjour'-
<l'hui clécoulonnées de leurs votrtes.

Ils y ajoutèrent tous lcs bâtirnents nécess:rires
à la comrnurrauté dont i'importauce croissait t.le
jour en jour ct courprenait plusieurs eentailes tle
moincs et dc frères convers. Lln bon nornbrc de ces
clerniels étaient déLachés à la gestion et r). I'exploi-
tation ligricole dcs grandes propi'iétés dont de
génércux douateurs avaient doté I'abbaye, teiies
que les fcrrues de llezruslrt, cle i-ontaine-Valttlolt,
dtAvesnes, de La Louvière, dc Clermont-lez- Thnin,
de Gra,ux, de Porcheresse-en-Conchoz.

Ifais. dès le siècle suivant, la décadence survient.
I:cs abb(,.s cler,iennent des préIats fastueux, r'ivant
en granils seigtreurs p]utôt quten moines. Ire nom-
bre des rcligietr-r tlécroît àu point c1u'on cloit ltltirn-
donner I'exploitation directc du clomainc et la rem-
placer par le systèrne clu fcllnagc. Au X\ro siècle,
ce fut pis encore. Entltrinée dans les couflits qui
mirent aux prises la principauté épisi-ropale de
Liége, dont elle dépendait toujours, et la maison
cie tsourgognc, I'abbaye cl'Aulne fut, à plusieurs
reprises, envahie et pillée par Ia soldatesque mer-
cenaire du temps. Le fameux << Sanglier des Ar-
dennes >>, dont Walter Scott a romancé l'histoire
rlans son << Quanti,n Durtuaril, >>, mit, à son tour, à
sac la maison des Cisterciens.

(2) Lans son iivre Les FutLes de I'AbbaEe d,'Au|ne-Ia-Iliche,
I'{. G. Bor-lmcnt, qui a compulsé aux Archives de Mons le Oartu-
laire de l'Abbaye et qui est l'historien le mieux averti du monastère,
écrit que cette cessicn fut faite à la prière de saint Bcrnard lui-
même. Or, ie céièbre réformateur esi mort en 1153. Il faut donc
supposer qu'ur ccrtain délai s'écoula avant que la donation fût
Fassée eu acte authentique. Et, vu la proximité de la date de 116?,
il n'est pas impossible que le comte de Hairaut ait lui-même cédé à
dcs instances personnelles de saint Bernard. On sait que ce dernier
est la plus grande figure du XIIe siècle, qu'il domina de sa puissante
inflnence.



Après un demi-siècle employé à restaurer les
finances de l'abbaye, celle-ci eut de nouveau à souf-
frir des guerres religieuses qui ensanglantèrent les
Pays-Bas sous le règne de Philippe II. Puis, sous
les archiducs Aibert et Isabelle, la prospérité re-
vint. Lcs guerres de l,ouis XI\r éparguèrent les
liâ1.iments cla.ustlaux mais imposèrent à l'abbaye
d'énormes dépenses. Au début du XVIII" siècle, la
dette qui chargeait lcs moines était considérable.

l{ais les Pays-Bas entraient dans cette périodt'
dtessor économique qui caractérisa le régime autri-

Abbaye d'Aulne, -

chien, sous Charles VI et llarie-Thérèse. L'adrni-
nistrirtion sage et économe de I'abbé Carion, de
Thuin, permit de payer toutes les dettes et rnême
de constituer une réserve de 3i.000 florins eû€ lc'
nouvel abbé Louant trouya en câisse, à la mort de
(.rarinn (1728).

On sait que, pendant cette brillante période,
plcsque toutes les abbayes belges furent assez
riches pour agrandir, tra.nsformer et même rcbâtir
tle fond en comble, clans le gott du temps, les
monastères. Aulne n'échappa point à la mode ré-

gnante et I'abbé Loua.nt put entreprendre, grâce
a,ux réserves laissées par son préclécesseur, une
véritable reconstruction de I'abbaye. L'æuvre de
I'abbé Louaut ftrt regrettable, car elle fit dispa-
raitre des melveilles cle I'art gothique et même du
style roman. Seule, la vieille église abbatiale de
style ogival fut conserr,ée I les bâtisseurs du
XVIII" sièc)e, dom Louant, dom Melott,e et clom
Scrippe - qui mourut en 1785 - avaient ainsi
totalement transformé Ie vieux monastère. LTne

façade grandiose, de style I-aouis X\', fut plaquée

L'église abbatiale.

. 
(Archi,aes photographàques du T" C. B.).

contre la vieille église gothique. IIn nouveau quar-
tier abbatial - qui sert aujourd'hui d'liospice -fut édifié; puis, ce furent le tour du quartier d.es

étrangers, du réfectoire, de |infirmerie. des dor-
toirs, du cloître lui-même à être reconstluits sur
cle nouveaux pians. Le derniel abbé d'Aulne, dom
Norbert Elerset, a jugé sévèrement, dans soll
onvrage << Ch,ron,icon Alnen,sc >>, I'æuvre de l'abbé
Louant : << Ce fut, écrit-il. au plix de sommes con-
sidérables qutil mena son tnuvre ti bonne fin, mais,
en conscience. je dois ajouter que toutes ces con.
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structious étaient trop fastueuses et rnagnifiques,
rlu rnoins pour des religieux. Aussi, ne fut-ce poinr
sans quelque résisttrnce de la part de ses moines
que ses proiets se réalisèrent >>.

',.1

Dn 1785, pour succéder à i'abbé Scrippe, qui
paraît avoir été atteint, penclant ses tlernières an-
nées, de folie hypocondriaque, les moines d'Aulne
avaient élu comme abbé un religieux de grancl
mérite, dom Norbert llerse't. Ce fut lui qui assista
à la destruction de l'rpuvre de saint Bernard. Ira
rér'olution liégeoise de 1789 t) 1791 tl'abord, I'inva-
sion frauçaise de 1792, après Jemappes, ensuite, le
retour des Autrichiens en 1?93, enfin, furent de
crures épreuves pour l'abbzrye, qui fut souvent
enyahie et piltée par la soldatesque et qui eut à
pa.yer dténormes contributions de guerre.

Abbaye d'Aulne. - Le transept.
(Photo A. ilc Ghelli.nck, Bruæelles).

A ce moment, l'abbaye, stlïnommé€ Aulne-la-
Il,iche, était I'un des monastères les plus considé"
rables de nos provinces. trlle ne le cédait peut-être
qu'à Villers-Ia-Ville en magnificence. Ce faste,
dont I'avaient entourée ses abbés tlu XVIII" siè-
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cle, fut pour beaucoup clans les circonstances qui
causèrent sa ruine. Dom Ursmer Berlière laissc
entendre, avec discrétion, que les religieux cl'Aulne
ayaient encouru Ia réprobation des populations
voisines. Dans une étude qu'a publiée, en septembre
1922, la Tewe Wal,l,onme, Ie savânt bénédictin de
Maredsous écrivait les lignes suivantes :

<< Certes, je ne veux pas dire que la fragiliti:
humaine n'ait pas, à certains moments, r:ompromis
la réputation des disciples de saint Bernard. Les
religieux d'Aulne continuaient d.e porter les
livrées de Cîteaux, mais l'étoffe en était moins
rutle et Ia coupe plus élégante. Je ne veux pas dire
qutà l'ép,oque moderne, un esprit de grandeur sécu-
lière n'ait parfois remplacé la simplicité clui con-
venait à rles pauvres du Christ : les ruines des
vastes constructions du XVIIIU siècle et la gran-
diose façade plaquée contre la vieille église go
thique, s'étalant encore sous nos yeux, tracluisent
trop éloquemment ma pensée pour qu'il soit néccs
saire dtinsister >>.

Comprenons à demi-mot le défunt historien des
rnoines belges. Aulne était, à hr fin'de ce siècle, le
symbole luxueux d'un régime décadent. Les popu-
lations hennuyères, tlont les colères sont terribl.es,
ont été rntraînées contre ce symbole par cette
étrange ,t inexpliquée psychologie des foules qui
les jettera, en 1886, à l'assaut des Verreries Bau.
doux et qui, tout près de nous, en juiliet 1932,
encore, les lancera clans une émeute incendiaire.
Ires acteurs eux-mêmes, au lendemain de ces satur-
nales, sont étonnés et honteux cle leurs excès.

Au début de mai 7794,L'armée de Jourdan poru'-
suivait, entre Mons et Clarleroi, la série des opé-
rations qui devait l'amener, le 26 juin, dans les
plaines d.e Fleurus, devant l'armée autrichienne,
pour y remporter une victoire clécisive. Le 10 mai,
les Français livraient un dur combat à Thuin et
emportaient les passages de la Sambre. L'enthou-
siasme rér'olutionnaire avait gagné les populations
belges, qui gardaient Ie souvenir tout récent de Ia
Révolution brabançonne de 1789 et pour lesquelles
l'Autrichien était toujours l'ennemi de la nation.
Et, sans doute, les excitations des Jacobins, qui
suivaient les armées d.e Jourd.an et de Pichegru, les
poussaient à la surenchère révolutionnaire. Ol
était alors aux sombres jours de la Teneur et Ia
guillotine de Robespierre abattait, chaque soir, une
centaine de têtes à Paris.

Le 11 mai, une populace en fureur starueuta aux
environs de Mons et marcha vers Aulne. -Les portes
tle l'abbaye furent défoncéesI les moines, teitrfiés,
s'enfuirent et, dès lor,s, commença une scène dtorgie
et de beuverie. Tout fut mis au pillage. Les émeu-
tiers forcèrent l'entrée du cellier et se mirent à
boire le vin des moines. Et, dans l:ivresse générale,
ltæuvre de destruction s'acheva. Le chef de
l'émeute, que 1es annalistes appellent le général
Charbonnier, présida en personne à la destruction
des 45.000 r'olumes et des 5.000 manuscrits de la



bibliothèque (1). Et quand tout le vin fut bu,
quand il n'y eut plus rien à piller, la populace mit
le feu à la somptueuse abbaye. Seul, le quartier
abbatial tle I'abbé Louant échappa au désastre.

On a écrit (2) que les émeutiers ,1u 11 mai
étaient cond.uits par un ancien ouvrier mineur
montois que ses compatriotes surnommèrent, à la
suite de cette expédition, le << général Charbon-
nier >>. Or, dans l'armée française qui tipérait
alors en Ifa.inaut, iI y avait un génér:rl clont lc
nom autire'ntique était Charbonnier. Il passe tnêmc
lrour avoir été l'un des meilleurs auxiliaire,s de
,lourdan et ir lirissé trne certa.ine réputation urili-
taire. Ht cles ltistorieus ont irrrputé à cre soklat le
r anda.lisnre rltAulne.

11 est difficile 'de <:roire qu'un officier eù càm-
pâgne, qui venait de livrer la veille le dur combat
de Thuin, ait trouvé, en ces circonstances, le temps
rl'incenclier .\ulne et, surtout. c1u'il se soit complu
à brtler, dans une orgie rnon'strueuse, une riche
bibliothèque. On peut, au contraire, admettre un
tel forfait de la part d'un ouvrier illettré, inca-
pable cl'apprécier les trésors qu'il livrait aux
flammes. On est donc en droit de se dernander s,i

le sobriquet de << général Ohr,rrbonnier >> ne fut pas
tlonné tout simplement au chef tle l'émeute par un
rapprochement ironique, bien <lans l:r, manière des
\\rallons, entre sa profession et le nom d'un géné-
ral français, àlor,s dans toutes l,,s boucltes.

Lc's Cistelciens revinrent pleurer sur les ruines
fumantes de leur tnonastère. []s se réinstallèrent
taut bien que mal dans les bâtirnents épargnés t't
a.,ttendirent que I'orage ftt passé pour relever l'an-
tique maison. Ltorage n(l pitssir pa,s. La Convention,
qui avait annexé nos prolinces, décréta ia nationa-
lisation des biens d'église. Aulne fut mis en vente.
Les religieux survivairts, et notamment leur abbir
dom Norbert llersct, r'irchetèrent les ruines. Mais
iI leur fut impossible de trouver les moy,311s de re,,s-

taurer ltabbaye. Un à un, les O-isterciens mouru-
rent. Par son testament, I'abbé Flersei, proprié-
taire légal du rnonastère, en assura ltusufmit à ses
moines; apr'ès la mort du dernier de ceu-r-ci, ltr
quartier abbatial de l'abbé Louant der.ait servir à
abriter un hospice de vieillards. dont la commune
de Gozée serait la propriétaire. Le dernier Clster-
eien d'Aulne mourut en 1854. En 1856, 1a commune
d.e Gozée exécutait les dernières volontés de l'abbé
Elerset et ouvrait l'hospice d'Aulne.

Celui-ei existe toujours. Les bâtiments qu'il
occupe ont été réparés et sont bien entretenus. On
y ajouta même plusieurs ailes, en 1884 et en 1889.
{Jne nouvelle église, construite de 1869 à 1873 pour
l'usage de l'hospice, a remplacé la mocleste cha'
pelle que les derniers Cisterciens avaient bâtie
après la Révolution. Dt les visiteurs d'Aulne peu-
çent voir. aujourd'hui. de paisibles vieillards tles

(t) Quelques manuBcrits furent sauvés. Ile ont été
Angleterre et sont aujould'hui à la Bibliothèque royale

(2) Notamment M. Marcel Legrand, dans la Eeoue
Club; du 15 iuin 1930.

rachetés en
de Bruxelles,
du Touring

deux sexes achever leur vie à I'ombre des vieilles
pierres, celles dans lesquelles les moines du
XIII" siècle avaient taillé cles ogives et des chapi-
teaux et celle,s dont I'abbé lrounnt rtvait fait, pour
le malheur d'Aulnc. la plus fastueuse abbaye du
pays.

Abbaye d'Aulne. - Fenêtre sud du transcpt.
(Photo A, ile Ghall'inck, BmrelLes).

On ne décrit pas cles ruines. Toute descriptiorr
revient, en effet, à évoquer, telles qu'elles étaient
au temps de leur splenaleur, Ies eonstructions ren-
versées. Il vaut mieux laisser au visiteur l'émotion
de cette reconstitution mentale (3).

Tout au plus peut-on Ie guider dans l.e dédale
des éboulements et des pans de murs, pour lui indi-
quer I'affectation spéciale de chaque bâtiment
disparu.

Ce qui attire avant tout, et même presque exclrt-
sivement, les regards à Aulne, ce sont ies ruines
de l'église abbàtiale. Celle-ci, qui devait être l'une
des plus grandes, dc la chrétienté. avait une lon-
gueur de 00 mètrt+s et une largeur de 4? mètres att
transept. Ces dimensions clépassent celles de l'ab'
hatiale de \rillersla-Ville. La nef a complètement

(3) Nous nolra $omlne$ surtout plecé8, dane cet article, au point
de vue historique, parce que c'est le moins connu' La Eeoae du Tou-
ring Club â publié Eouvent des doscriptions auxquelles le lecteur
Dourra se reporter. Nous lui conseillons spécialement la brochure de
M. G. Boulnont intitulée : L'Abbwe i1'Aulne'Ia'Riche- Les Ruiæe
d'Aùne.
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disparu. I1 n'en reste que la façade Louis XV.
construite par Itabbé Louant contre Itancienrrc
façade gothique que l'on voit encore du côté inté-
rieur. Quelques soubassements de colonnes mon-
trent quc celles-ci étaient alternltivement rondes
et octogonales. La façacle clu X\rIIl" siècle passe
pour ltune des æuvres architecturrrles les plus har-
monieuses. Un porche, rappelant le narthex des
ancienncs basiliques, avait été ménagé entre la
façade de I'abbé I,ouant et la façat1c gothique
primitive.

Le transept et le chcBur sont les parties les
mieux conservées. Elles sont même presque in-
tactes, à part l'effondrement des voûtes. On.y ad-
mire les hautes fenêtres à lancettes de i'abside. les
larges ogives à meneaux du transept et, surtout,
I'incomparable verrière du transept mér'idional.

Au contraire de ce qui se voit d'ordinaire dans
les églises abbatiales, où les moines der.aient occu-
per des stalles du chceur penrlant le,s offices, le
chtBur d'Aulne est de dimensions restreintes. Il nc.

conrprend, en réalité, qu'une simple abside. Les
moines prenaient place, vraisemblablement, dans
le transept. Deux absirlioles, encor'e visibles à
droite et à gauche. clu chæur, étaient respective-
ment la chapelle dédiée à saint Bernard et cel-ie
de saint Benolt.

La votte du. transept, fort large, était soutenue
par une rangée d.e colonnes qui existent encole.

Au sud de Ia façade, entourant la cour d'hon-
[eur, se trouve l'ancien quartier abbatial cle l'abbé
fro[ânt, aujourd'hui hospice de vieillards. Au notd,
se trouvait le cloître entourant un prétru. Il nten
reste rien. A 1test de ce préau, on voit, prolon-
geant le transept septentrional de l'église, les
ruines d'un long bâtiment du XVIII" siècle qui
était divisé en trois parties: celle qui est contiguë
au transept était la saclistie, puis venait Ia salle
du chapitre et, enfin, la salie des noines.

Plus au nord encnre, sont les ruines des réfec-
toires, du quartier du prieur et des ceilules affec-
tées aux très vieux moines.

La Sambre longe, au nord, le mur dtenceinte de
I'abbaye. Les moines avaient jeté un pont qu'on
commença de démolil en 1823, sous prétexte qu'il
menaçait ruine I les piles et les arches qui en res-
tent et qui défient les intempéries montrent bien
que ces craintes étaient vaines. Lors cle la canali-
sation de la Snmbre) sous le régime liollantlais, on
établit, juste en face cles ruines, un pont-déversoir
toujours en ser'r'ice. 

,l_

Les ruines cltAulne sont trop peu colrllrlcs. Les
gares sont loin I l'endroit est solitaire et les chaus-
sées, fréquentées par les autos, passent à bonne
distance. Néanmoins, des voies d'accès très prati-
cables relient les ruines soit, vers Gozée, à la
grand'route de Charleroi à Beaumont, soit, vers
Landelies, au très clense réseiru routier secondaire,
jeté sur la région, enTre Antlerlues, Fontaine-
ItEvêque et Marchienne-au-Pont.

Aux temps bénis de ltavant-guerre) un bateau à
\.apeur emmenait vers les ruines, en excursiort
rlominicale, les Carolorégiens par centaines. La gé
néiation de l'après-guerre en a oublié le cirernin.
Et ctest domrnage. L'auto et ltautocar ont cepen-
dant facilité totites les excursions et Aulne n'est
r.raiment pas loin. On ne comprendrait pas que
I'ancienne abbaye cistercienue n'eût pas son con-
tingent de pèlerins d'art cornme Villcrs-la-Viile et
On'al, ses s&rurs malheureuses, qui, elles aussi, ont
vu leurs merveilles architecturales dispalnitre
dans la grande tourmente révolutionnairc.

Le Touring Club de Belgique vient de fairc plan-
ter, tlans la région, une série de poteaux, minu-
tieusement étudiée et permettaut de se rendre
aisérnent à ces prestigieux vestiges.

O. Prrtt.rnex.


