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UN HISTORIEN ET SON HAUT MOYEN ÂGE : MICHEL SOT 

Rosamond McKitterick 
Université de Cambridge

Deux observations de Flodoard, historien du monde franc du xe siècle, 
peuvent servir d’introduction pour saisir à la fois la portée du travail de Michel 
Sot et les sujets sur lesquels il a tant apporté au cours de sa carrière de chercheur, 
c’est-à-dire les constructions narratives et les usages de la mémoire durant la 
période carolingienne depuis les débuts du viiie siècle jusqu’à la fin du xe siècle 
en Europe occidentale. Dans ses Annales, Flodoard mentionne, en passant, la 
Porte de Mars dans la cité de Reims ; ce monument romain sert simplement 
de point de repère pour situer l’église voisine, Saint-Hilaire, où la vue a été 
miraculeusement rendue un aveugle 1. Mais dans l’Histoire de l’Église de Reims, 
la Porte revêt une signification bien plus importante. Dans ce texte, Flodoard 
a retracé l’histoire du siège de Reims depuis Sixte, premier évêque de la cité, 
prétendument envoyé par saint Pierre dans le nord de la Gaule. En exposant 
comment la cité a été fondée, Flodoard a reporté cette fondation dans un 
passé plus antique et examiné ses liens séculaires avec Rome. Il a rejeté comme 
inappropriée la vulgata opinio selon laquelle la cité aurait été fondée par Remus, 
frère de Romulus, et tiré sa science de Tite-Live, dont l’Ab urbe condita (Depuis 
la fondation de Rome) vient étayer son argumentation. Mais Flodoard est allé 
plus loin : il a affirmé que l’antique fondation romaine de la cité est attestée 
sans conteste possible par l’arc de triomphe romain que l’on trouve encore à 
Reims, la porte de Mars, aujourd’hui sur la Place de la République, à l’est de 
la cathédrale, qui est l’un des traits marquants les plus importants du paysage 
urbain et qui montre de fait Romulus et Remus allaités par la louve : Flodoard 
suggère que Reims pourrait bien avoir été fondée par des membres des légions 

1 Flodoard, Annales, éd. Ph. Lauer, Les Annales de Flodoard, Paris, A. Picard et fils, 1905, 
s. a. 934, p. 58 et M. Sot, Un historien et son Église au xe siècle. Flodoard de Reims, Paris, 
Fayard, 1993, p. 357 et 411. Voir aussi E. Beddoe, « Memory and Identity in Flodoard of Reims: 
His Use of the Roman Past », dans R. Corradini, R. Meens, C. Pössel, P. Shaw (dir.), Texts 
and Identities in the early Middle Ages, Vienna, Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, coll. « Forschungen zur Geschichte des Mittelalters », 12, 2006, p. 61-72.
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de Remus 2. La Porte de Mars se trouve bien être l’arc de triomphe le plus grand 
de l’Empire romain, mais elle a été érigée vers l’an 200 de notre ère. Sept siècles 
plus tard, Flodoard comprend donc son inscription dans le temps d’une façon 
plutôt approximative. Néanmoins, sa remarque, qui relève des relations entre 
l’usage de la mémoire à Reims et son écriture de l’histoire du siège épiscopal, est 
importante : Flodoard a rejeté une opinion répandue dans la ville pour accorder 
crédit à une source écrite antique. Puis il a utilisé un monument local et un 
autre jeu de traditions au sujet de ceux qui l’ont érigé, à la fois pour confirmer 
l’antiquité de la cité elle-même, mais aussi pour la reculer dans le temps.

Pour Flodoard, le monument remplit son but classique d’objet qui doit 
garder le souvenir d’une personne ou d’un événement 3. Du coup, la Porte 
de Mars à Reims peut jouer par la suite son rôle de point de référence pour 
la construction de l’ensemble de l’Histoire de Flodoard. Comme Michel Sot 
l’a souligné dans son livre et les articles qui l’ont suivi, le récit de Flodoard 
a été écrit selon les conventions d’un genre, celui des Gesta episcoporum 4, 
mais a créé pour le public qui l’a reçu une mémoire originale de l’Église de 
Reims. De la sorte, dans le texte de Flodoard, la Porte de Mars constitue 
une incarnation du passé romain dans la cité, tel que la mémoire civique le 
conserve. C’était un des éléments essentiels de l’identité de la cité même ; 
Reims elle-même est devenue un lieu de mémoire au sens que prend l’expression 
chez Pierre Nora 5. Mais, comme Michel Sot l’a démontré, le récit de Flodoard 
a joué un rôle décisif dans la construction de l’identité de la cité rémoise et 
de ses citoyens. L’Historia Remensis Ecclesiae offre l’exemple, non seulement 
de la façon par laquelle différentes expressions et utilisations de la mémoire 
reflètent divers aspects de l’identité d’un peuple, mais encore de la capacité 
qu’a un texte historique existant, ici celui de l’auteur romain Tite-Live, à 
entrer en combinaison avec des souvenirs locaux pour donner naissance à une 
nouvelle version du passé de Reims.

2 Flodoard, Historia Remensis Ecclesiae, I.1, éd. M. Stratmann, Flodoard von Reims: Die 
Geschichte der Reimser Kirche, MGH SS, 36, Hanover, 1998, p. 62.

3 M.I. Finley, « Myth, Memory and History », dans M. Finley (dir.), The Use and Abuse of history, 
London, Chatto and Windus, 1975, p. 11-33, ici p. 25-28 et A. Cooley, « Inscribing History at 
Rome », Bulletin of the Institute of Classical Studies, Suppl. 75, « The Afterlife of Inscriptions: 
Reusing, Rediscovering, Reinventing and Revitalising Ancient Inscriptions », dir. A. Cooley, 
2000, p. 7-35.

4 F. Bougard, M. Sot (dir.), Liber, gesta, histoire. Écrire l’histoire des évêques et des papes de 
l’Antiquité au xxie siècle, Turnhout, 2009. Voir aussi M. Sot, « Local and Institutional History: 
The early Middle Ages (c. 300-1000) », dans D. Deliyannis (dir.), Historiography in the Middle 
Ages, Leyden, Brill, 2003.

5 P. Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1984 ; trad. anglaise de L.D. Kritzman, 
Realms of Memory: the Construction of the French Past, New York, Columbia UP, 1996.
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L’usage de souvenirs sélectionnés pour donner plus de force à l’identité d’une 
institution ou à une idéologie, comme leur rôle de lieu central dans les textes 
historiographiques de la période carolingienne, a été l’une des préoccupations 
majeures du travail de Michel Sot. Les problèmes posés par l’interprétation 
des sources sont aussi un sujet d’intérêt sous-jacent et permanent. Michel Sot 
a été particulièrement attentif à la nécessité, pour les historiens actuels, de 
regarder en face, dans les sources écrites et iconographiques héritées du passé, 
les manifestations visibles des usages de la mémoire. La plupart de ces sources 
après tout, ont été à l’origine conçues pour relayer la mémoire d’une manière ou 
d’une autre. Les compilations juridiques ou les registres épistolaires par exemple, 
appartiennent évidemment à la catégorie des écrits destinés à être archivés, selon 
leur cohérence historique. L’un des grands services que Flodoard a rendu à tous 
les historiens du monde carolingien qui l’ont suivi, a été de conserver une très 
grande quantité des archives rémoises, en particulier les lettres et les documents 
produits par l’archevêque Hincmar 6. Puisque Flodoard a inséré ces répertoires 
de documents dans un récit, pour créer une nouvelle catégorie de texte, qui 
appartient lui-même à un genre illustré par une longue tradition, cela signifie 
que tout médiéviste est conduit à évaluer les récits composés par Flodoard à 
plusieurs niveaux. De ce point de vue, le travail de Michel Sot sur Flodoard 
comme historien est exemplaire en terme de méthode et se comprend au mieux 
dans le contexte des développements récents de la recherche historique, en 
particulier dans son interprétation globale des thématiques de l’histoire et de 
la mémoire.

En s’intéressant à ces sujets, il est banal de noter que tout historien doit garder 
à l’esprit non seulement par quel processus cognitif l’humanité se souvient 
effectivement des faits, par le jeu de la mémoire et du souvenir qui choisissent, 
transforment et bouleversent l’ordre du temps, mais encore par quel biais la 
mémoire est conservée et l’histoire écrite. Il y a là un jeu entre différents agents 
de la mémoire commune, l’oralité, le corps et le geste, l’écriture. Ceci est vrai 
de notre monde contemporain, qui doit choisir d’accorder ou non du poids aux 
témoins visuels et à leurs témoignages, comme c’est vrai de n’importe quelle 
période du passé. Comme historiens, bien entendu, nous sommes confrontés en 
permanence dans nos sources au souvenir du passé, mais les souvenirs peuvent 
être personnels et collectifs, et ils peuvent être remis en forme et manipulés. De 
fait, les historiens qui étudient comment des témoignages particuliers ont été 
utilisés pour construire un passé et renforcer une identité ou une idée, doivent 

6 P. Erhart, L. Hollenstein (dir.), Mensch und Schrift im frühen Mittelalter, Sankt-Gallen, 
Stiftsarchiv St. Gallen, 2006 ; P. Erhart, K. Heidecker, B. Zeller (dir.), Die Privaturkunden der 
Karolingerzeit, Zürich, Urs Graf Verlag, 2009.
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toujours tenir compte des problèmes posés par les faits, avérés ou non, et du biais 
par lequel des textes écrits leur ont communiqué leurs idées sur le passé, qu’il 
s’agisse de récits ou qu’ils se présentent volontairement comme des documents 
juridiques et historiques, d’allure plus objective.

Bien que la recherche historique la plus récente sur la mémoire ait apparemment 
été dominée par des préoccupations contemporaines, la mémoire n’est en aucun 
cas une question qui appartient aux contemporanéistes et les médiévistes en 
particulier ont appréhendé les récits historiographiques avec toute la panoplie 
de questions et de méthodes que les sources elles-mêmes exigent. Michel Sot, de 
nouveau, a été l’un des chefs de file dans cette approche, avec sa reconstruction 
méticuleuse du milieu culturel de Flodoard en général et des influences 
auxquelles son travail a été soumis, à la fois quand il a acquis les compétences 
techniques dont il avait besoin et quand il a mis au point son cadre conceptuel. 
Au-delà de la formation scolaire et technique de Flodoard, Michel Sot a tout 
indiqué avec précision, les livres qu’il a pu fréquenter, l’importance des liens 
maintenus par Reims avec d’autres centres qui ont pu affecter Flodoard ou 
avoir une influence sur lui, le contexte politique dans lequel il a développé ses 
aptitudes professionnelles d’historien, de même que les limites des témoignages 
existants.

La commémoration est apparue dans l’historiographie et la recherche 
contemporaines comme un usage particulièrement pénétrant de la mémoire, 
surtout durant le Moyen Âge. Par « commémoration » on entendra la création 
d’images, d’écrits ou de paroles autour des souvenirs, ce qui pose la question d’un 
type de comportement – faire mémoire – et d’un contenu, la mémoire comme 
idées construites et agencées entre elles. Ceci englobe sans aucun doute nombre 
de genres d’écriture et de styles de récits commémoratifs, de même que les 
différentes occasions dans lesquelles un groupe précis donne à ses conversations 
au sujet d’un passé commun une signification particulière. Mais si ce sont des 
individus qui se rappellent quelque chose, jusqu’à quel point est-il opportun 
de parler de mémoire collective ? Fentress et Wickham soutiennent que tout 
souvenir est structuré par des identités collectives 7. Pour eux, « faire l’expérience 
d’une remémoration du passé et partager les images d’un passé historique sont 
les genres de souvenirs qui revêtent une importance toute particulière pour 
créer, dans le présent, un groupe social ». Voici, à l’évidence, une adaptation de 
l’idée d’Halbwachs d’héritage commun, de « mémoire collective » par laquelle 
un groupe social se définit lui-même. Les souvenirs occupent manifestement 
une place décisive pour créer une identité. Ils font partie de ce que Frazer, dans 

7 J. Fentress, C. Wickham, Social Memory, Oxford/Cambridge (Mass.), Blackwell, 1992.



15

rosam
ond m

ckitterick     U
n historien et son haut M

oyen Â
ge : M

ichel S
ot

le contexte des Îles britanniques du haut Moyen Âge, a appelé les principes 
structurants 8. De la même façon, dans le contexte des débuts des temps 
modernes en Allemagne, Bell examine comment les communautés juives se 
sont rappelé et ont raconté leur passé, et comment le souvenir d’hommes ou 
d’événements du passé a pu être utilisé comme leçon pour le temps présent 9. 
Dans mon propre livre, Histoire et mémoire dans le monde carolingien, en outre, 
j’ai mis à l’essai cette idée que les récits historiques sont les expositions, autant de 
ce que des hommes ont retenu de leur passé, que de ce qu’ils ont choisi d’oublier. 
J’ai étudié en détail dans quelle mesure les textes sont le reflet d’une mémoire 
commune, et quelle part prend la mémoire partagée dans la définition d’un 
groupe social. J’entends mémoire « partagée » ou commune comme la mémoire 
qu’un échange établit, qu’il s’agisse d’une communication écrite ou orale 10. En 
parlant de la formation d’une mémoire commune, nous avons besoin d’adopter 
en même temps cette notion qui lui est associée, d’une création de comptes-
rendus d’événements passés qui proviennent de la mémoire, mais d’une 
mémoire si sélective qu’elle est distinctive, avant d’être partagée par un groupe.

Ainsi, bien que ce soit des individus qui se rappellent des choses, il est légitime 
de parler de mémoire commune précisément parce qu’il s’agit d’une mémoire 
partagée. La mémoire ne peut être séparée de son contexte social et historique. 
Pour l’historien médiéviste, tout ce qui subsiste d’un échange oral est ce qui a pu 
être consigné par écrit. L’interprétation de ce témoignage écrit – aide-mémoire 
et écriture de l’histoire – comporte de nombreux éléments techniques, mais 
analyser ce témoignage écrit comme une production mémorielle, en particulier 
quand il s’agit des écrits historiographiques du haut Moyen Âge, est crucial : il 
s’agit d’une mémoire, formulée par un individu mais partagée à l’intérieur d’un 
groupe, au point que les perceptions ou les interprétations que chaque membre 
du groupe donne de ses propres souvenirs, prend une forme nouvelle.

Inévitablement, les questions que soulèvent ces usages de la mémoire dans 
les sociétés du passé se trouvent ainsi étroitement liées avec le traitement que 
les historiens réservent aux témoignages. La plupart de ces témoignages, sans 
doute, sont le résultat soit d’une mise par écrit d’une mémoire reçue, soit d’une 
tentative pour offrir une occasion de se souvenir. Les documents comme les récits 
historiographiques fournissent des images de la réalité que les contemporains 
gardaient en mémoire. Ce sont des comptes-rendus de faits, de personnages, de 

8 W.O. Frazer, A. Tyrrell (dir.), Social Identity in early Medieval Britain, London, Leicester 
University Press, 2000.

9 P. Bell, Jewish Identity in early Modern Germany: Memory, Power and Community, London, 
Aldershot/Burlington, 2007.

10 R. McKitterick, Histoire et mémoire dans le monde carolingien, Turnhout, Brepols, 
coll. « Culture et société médiévales », 16, 2009 (1re éd. anglaise, Cambridge, 2004).
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gestes, et en même temps des interprétations du passé, qui combinent avec force 
récit objectif et vision subjective. Nous y trouvons aussi les évocations de traditions 
anciennes, comme si elles faisaient partie d’une mémoire vivante et active, et 
devaient être à ce titre conservées par la suite. En outre, les témoignages écrits ou 
matériels se trouvent conservés d’une façon qui définit la forme et la structure que 
prennent les souvenirs du passé et détermine leur usage postérieur. Cette sélection, 
ces points de vue sur le passé, ces images produites par une mémoire officielle et 
publique, l’existence d’une mémoire collective et individuelle capable d’avoir une 
influence et un effet sur la vie politique, le modelage de la mémoire et les réseaux 
de pouvoir, aucun de ces phénomènes n’est proprement médiéval. 

Plus un objet d’étude historique se trouve placé dans un passé lointain, plus les 
mythes sont susceptibles d’altérer les souvenirs authentiques et plus les documents 
écrits peuvent apporter leur aide, en permettant d’ancrer le souvenir à des objets 
tangibles stables ou des textes situés dans une chronologie sûre. Tous ces éléments 
n’apparaissent pas dans l’œuvre de Flodoard, pas plus qu’ils ne le font dans les 
Gesta episcoporum ou les Gesta abbatum, mais leur existence est un fait qui doit être, 
non seulement admis mais vraiment identifié à chaque occasion. Dans le cas de 
Flodoard, Michel Sot a pu mettre au point une méthode précise pour reconstituer 
le dossier documentaire de Flodoard, comme ce dont il pouvait disposer. Cela 
lui a alors permis d’exposer comment, partant de tout un arsenal d’informations 
disponibles et d’un projet précis d’écriture de l’histoire de Reims, on a pour finir 
débouché sur un aspect encore non envisagé de l’histoire et de l’idée que Flodoard 
se faisait de sa tâche. Je fais référence au remarquable catalogue analytique des 
lettres de l’archevêque Hincmar, qui fait l’essentiel du troisième livre de l’Histoire 
de l’Église de Reims : comme Michel Sot l’a prouvé d’une façon si convaincante, ces 
lettres étaient le moyen choisi par Flodoard pour renforcer le pouvoir et l’autorité 
de l’archevêque de Reims, et pour démontrer que le gouvernement épiscopal 
d’Hincmar avait coïncidé avec l’apogée historique du développement de Reims. 
Michel Sot a sans cesse vérifié et testé Flodoard, il a soumis son texte à l’épreuve 
implacable de l’analyse, du questionnement, de l’examen minutieux. De cette 
façon, il a pu établir avec certitude les méthodes utilisées par Flodoard quand 
il a créé le portrait de chacun des évêques pour ses lecteurs – encore que Michel 
Sot ne se soit pas attaché à déterminer avec précision quels étaient les publics de 
Flodoard. Michel Sot a décrit les trois démarches de Flodoard, comme archiviste, 
témoin oculaire et historien objectif, pour lequel la plus grande difficulté a été, sans 
surprise, de donner un commentaire des événements dont il est contemporain 
au moment où Flodoard était à Reims et pendant la longue période où l’on ne s’y 
accordait pas pour désigner le légitime occupant du siège épiscopal, de Hugues 
ou d’Artaud.
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Le travail de Michel Sot nous permet de définir plus finement dans quelle 
proportion l’étude des usages de la mémoire au Moyen Âge peut ou non poser 
des problèmes spécifiques, qui ne seraient pas pertinents dans les autres périodes. 
La plupart des travaux sur les processus et les mécanismes de la mémoire et du 
souvenir sont l’œuvre de médiévistes, Carruthers, Clanchy, Coleman, Geary ou 
Treitler 11. Les historiens contemporains ont essayé de faire la différence entre 
l’Histoire, dans sa version officielle fondée sur des archives, et les souvenirs, 
personnels et individuels, qui en donnent une version moins lissée. À nouveau 
ici, Flodoard et la méthode que Michel Sot utilise pour décortiquer les différents 
niveaux de son œuvre, sont d’une pertinence extrême pour l’historien et son 
métier. Avantage supplémentaire, l’auteur de l’Historia Remensis Ecclesiae n’est 
pas seulement identifié : c’est tout le contexte historique de son existence ou 
presque qui peut être reconstruit et l’historien lui-même a pu être connu autant 
sous l’angle de sa carrière que par son texte. Flodoard a dit qu’il écrivait les vies des 
évêques de son temps pour que leur souvenir soit conservé, exactement comme 
le souvenir des évêques des siècles précédents est conservé dans l’Historia 12. 
La suprématie politique à Reims était en profondeur une affaire familiale ; le 
contrôle des laïcs sur les biens ecclésiastiques conférait au propriétaire laïc un 
pouvoir considérable dans les limites de ce diocèse, mais si l’évêque avait les 
épaules assez larges pour exercer sa fonction, il pouvait tenir bon et conserver son 
propre pouvoir. Mais Reims, au dernier siècle de la domination carolingienne, 
était aussi un siège épiscopal d’importance internationale, où les relations entre 
les rois et les évêques étaient extraordinairement intenses, et en particulier sous 
Hincmar, Foulques, Hervé et Séulf.

L’ancien concept de système de l’Église impériale, qui a désormais perdu 
tout crédit 13, méconnaissait la nature de ces groupes et de ces institutions, à 
la fois ecclésiastiques et laïcs, dont les intérêts s’emboîtent étroitement et sont 
intimement liés, de même qu’il ne pouvait pas rendre compte des procédures 
coutumières et de leurs modalités, ni des normes sociales de comportement à 
l’intérieur des sociétés du haut Moyen Âge. Dans l’histoire du diocèse de Reims, 

11 M. Carruthers, The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge, 
Cambridge UP, 1990 ; M. Clanchy, From Memory to Written Record, England 1066-1307, 2e éd., 
Malden (Mass.), Blackwell, 1993 ; J. Coleman, Ancient and Medieval Memories. Studies in 
the Reconstruction of the Past, Cambridge, Cambridge UP, 1992 ; P. Geary, Phantoms of 
Remembrance. Memory and Oblivion at the End of the First Millennium, Princeton (N.J.), 
Princeton UP, 1994 ; L. Treitler, « Homer and Gregory. The Transmission of Epic Poetry and 
Plainchant », The Musical Quarterly, 60, 1974, p. 333-372.

12 M. Sot, Un historien et son Église, op. cit., p. 11 et p. 629-630.
13 C’est T. Reuter qui a initié cette voie avec T. Reuter, « The Imperial Church System of the 

Ottonian and Salian Rulers: A Reconsideration », dans J.L. Nelson (dir.), Medieval Polities 
and Modern Mentalities, Cambridge, Cambridge UP, 2006, p. 325-354.
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il y avait une tension entre un idéal – la prééminence de Reims sur les provinces 
ecclésiastiques des royaumes francs – et la réalité : incapacité à remplir ce rôle, 
immixtion dans les intrigues politiques des membres de la famille carolingienne, 
soumission à ces mêmes Carolingiens, prouesse militaire, immense richesse, 
relations étroites entre les archevêques et les principaux monastères du diocèse. 
Hervé, par exemple, a pris la tête d’un corps armé de 1 500 combattants contre 
les Hongrois et Séulf a renforcé les murs de la cité. En 945, Saint-Remi s’est pour 
finir assuré de son indépendance vis-à-vis du contrôle épiscopal, en recouvrant 
un abbé régulier. 

Au sujet de la direction spirituelle des archevêque de Reims, le récit de Flodoard 
est relativement, et même remarquablement, discret. À première vue, il pourrait 
décevoir ; mais ce que les contemporains attendent des sources du haut Moyen 
Âge repose bien trop souvent sur des préjugés qui n’ont pas lieu d’être – il faut 
donc se féliciter de cette déception initiale. Flodoard s’éternise à la place sur les 
actions concrètes des archevêques et sur leur force, surtout dans le relèvement de 
la richesse de l’évêché et le recouvrement des biens ecclésiastiques. Il souligne les 
relations privilégiées que Reims entretient avec Rome et ses papes, en particulier 
sous l’épiscopat de Foulques. Il rassemble les documents sur les relations des 
archevêques avec les rois de Francie, avec les onze évêques suffragants de la 
province de Reims, les moines des différentes abbayes, les prêtres des paroisses et 
avec les élites laïques qui pouvaient leur servir de patrons. Il offre une première 
idée de ce que pouvait bien signifier pour l’Église de fonctionner au milieu de 
ce monde. Comme cela a déjà été souligné, Flodoard a pu exploiter les archives 
de Reims, qui ont apparemment été pour la première fois réunies sous Ebbon, 
cet Ebbon dont Hincmar a, pour le moins, tenté de démolir le souvenir et les 
actions. Les autres ressources de Flodoard ont déjà été reconstituées par Michel 
Sot, à commencer par le milieu culturel dans lequel travaillait Flodoard, les 
livres qu’il a pu lire ou auxquels il est susceptible d’avoir eu accès.

Flodoard de ce fait ne créé pas seulement une identité collective, mais aussi 
une justification générale pour un modèle de comportement épiscopal à travers 
les siècles que son Histoire englobe. Bien que l’importance des évêques dans le 
gouvernement du xe siècle soit mise en lumière dans les Vies et gestes de chacun 
d’entre eux, les carrières de ces individus, leur identité singulière, sont moins 
importantes que le siège de Reims lui-même et lui sont subordonnées : c’est 
le siège épiscopal de Reims le véritable héros du récit historique de Flodoard. 
Chacun des évêques de l’Historia Remensis Ecclesiae est évalué à la lumière de ce 
que Flodoard nous en dit, aussi bien que d’après ce qu’on peut glaner dans les 
sources qu’ils ont produites. Hincmar a joué un rôle décisif : sa définition du 
ressort juridique et de la fonction d’un évêque en termes canoniques n’est pas 
la moindre de ses contributions. Mais Flodoard expose sa propre conception 
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de l’Église franque en termes narratifs, en termes d’histoire ; le fait qu’il étaie 
son raisonnement en recourant massivement au contenu des archives de Reims 
contribue à construire pour ce siège une identité territoriale autant qu’ecclésiale : 
parce qu’il fait porter son regard principalement sur les biens fonciers, il offre, 
au milieu du récit des intrigues, des attaques, des dépositions et des temps 
d’instabilité, un élément de stabilité. 

De la même façon, l’identité collective est un thème majeur dans les autres 
histoires des évêchés qui subsistent, comme à Auxerre, Ravenne, Le Mans, 
Cambrai, Hambourg et Brême, Naples, Liège, Trèves, Verdun, Metz et Toul. 
Toutes ont aussi puisé leur inspiration dans le Liber pontificalis, bien qu’il soit 
étonnant qu’on n’en trouve aucune, pas même sous la forme d’une série de 
biographies, en Angleterre, en Espagne, ni dans le sud de la Francie. La raison de 
cette lacune n’a pas encore été pleinement élucidée : on peut néanmoins penser 
que cela s’explique par la situation particulière des évêques dans les sociétés de 
ces espaces tout autant que par leur désir d’associer l’histoire de leurs sièges, sur 
le plan littéraire comme historiographique, avec Rome. Les preuves que Michel 
Sot a rassemblées sur la réussite de Flodoard comme historien qui a donné à 
la cité de Reims les contours de sa mémoire et lui a offert, avec sa glorieuse 
continuité épiscopale depuis l’Antiquité romaine, une identité collective, font 
ressortir l’importance de tous ces textes pour notre compréhension du rôle de 
l’Église dans la société du haut Moyen Âge. À un premier niveau, Michel Sot 
met en évidence combien le travail de Flodoard est crucial, puisqu’il est l’un 
de ces auteurs qui peuvent dessiner le portrait d’un évêque du xe siècle, dans 
la continuité de ses prédécesseurs, portrait dissonant avec l’image du xe siècle 
que les réformateurs grégoriens ont voulu propager et qui peut lui servir 
d’antidote. Mais, dans son ensemble, Un historien et son Église est complété par 
une compréhension subtile des relations que Flodoard, l’historien, a lui-même 
entretenues avec le passé et son époque.

Michel Sot n’entretient pas seulement un dialogue ininterrompu avec Flodoard 
quand il explore la cité de Reims et sa remarquable succession épiscopale aux ixe 
et xe siècles. Il mène aussi une discussion bien réelle entre l’historien du xe siècle 
et ses publics, ensemble, puis successivement ; et entre le passé et le présent, 
c’est-à-dire entre l’historien contemporain et ses sources médiévales. Ce dialogue 
entre le passé et le présent est un thème récurrent du travail de Michel Sot, de 
façon explicite ou non. Par exemple, dans son étude consacrée aux préfaces des 
Gesta episcoporum, il a mis en évidence la façon qu’ont les auteurs de construire 
dans leurs Gesta la memoria des évêques comme un pont lancé entre le passé et 
le présent, à partir du registre de leurs donations, de leur travail en faveur des 
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institutions ecclésiastiques de leur diocèse et de leurs réussites 14. Par-dessus tout 
cependant, l’œuvre de Michel Sot fait la démonstration de l’utilité du dialogue 
entre un historien contemporain, qui écrit à propos de la façon médiévale 
d’écrire l’histoire, et un historien contemporain qui s’apprête à écrire l’histoire 
d’un aspect du haut Moyen Âge. La série de ses propres livres et de ses articles 
en vérité, tout comme les contributions à ces Mélanges, sont autant de signes 
visibles de ce dialogue entre les historiens du xxie siècle et leurs prédécesseurs 
de l’Occident latin du haut Moyen Âge.

Et pourtant, il ne s’agit pas seulement d’une communication avec le passé, 
mais aussi de la façon qu’a le passé de façonner les identités actuelles. La 
convergence du travail de Michel Sot sur ce sujet découle de sa conviction 
comme historien qu’il s’agit du meilleur moyen pour comprendre les hommes 
et les femmes du passé. En fait, sa conception de l’histoire culturelle est un 
plaidoyer en faveur d’une approche résolument empirique pour venir étayer 
toute définition théorique de la notion de culture : il s’agit d’examiner la 
production culturelle des intellectuels, dans les sphères de la littérature 
et des arts, l’éducation et les manifestations de la religion. Les disciplines 
contemporaines que connaît l’Université, comme l’anthropologie, et des 
concepts comme celui de « mentalités », pour penser ce qui est le propre de 
différents groupes sociaux en matière de culture, deviennent alors des outils 
pour décrypter le sens de ces manifestations de la culture médiévale. Il en 
découle que les médiévistes sont plus ou moins tenus d’être en même temps 
des historiens de la culture. En évaluant une culture, Michel Sot a suggéré que 
l’écriture individuelle ou collective de l’histoire est le meilleur indicateur de 
la façon que des hommes et des femmes ont eu de comprendre leur identité 
dans une période donnée : « La façon dont on écrit l’histoire nous apparaît 
comme le meilleur témoignage de la conscience qu’ont les hommes d’une 
époque de leur identité » 15.

L’identité de Flodoard et sa formation comme historien apparaissent, selon 
l’œuvre de Michel Sot, sous leur jour le plus clair dans l’Historia Remensis 
Ecclesiae, bien qu’il reconnaisse que le De triumphis Christi était pour Flodoard 
la meilleure préparation avant de s’embarquer dans l’histoire de Reims 16 et qu’il 
montre que les Annales ont un sens très concret quand il faut estimer la valeur 
de ce que Flodoard nous dit dans son Histoire. Dans le De triumphis Christi, 

14  M. Sot, « Rhétorique et technique dans les préfaces des Gesta episcoporum (ixe-xiie siècles) », 
Cahiers de civilisation médiévale, 2-3, 1985, p. 181-200.

15 M. Sot (dir.), Histoire culturelle de la France, Paris, Le Seuil, 1997, p. 19.
16 De triumphis Christi, éd. J. Mabillon, repr. PL 135, col. 491-886. Voir aussi P.C. Jacobsen, 

Flodoard von Reims. Sein Leben und seine Dichtung <De triumphis Christi>, Leiden, Brill, 
coll. « Mittellateinische Studien und Text », 10, 1978.
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long et ambitieux poème épique et historique, Flodoard a présenté une histoire 
des saints de l’Église primitive de Palestine, d’Antioche et d’Italie, qui exprime 
clairement que l’histoire de l’Église doit être comprise comme l’histoire de 
ses saints. L’insistance de l’Historia Remensis Ecclesiae sur Reims comme locus 
sanctus est un supplément apporté au De triumphis Christi, avec sa définition 
précise et concrète de l’emplacement des églises et des autels, des déplacements 
de reliques, de la première place qu’occupent ensemble saint Remi et saint 
Thierry 17, et par-dessus tout avec son insistance sur les liens sans équivalent que 
Reims a noués avec saint Pierre, depuis la prétendue mission de Sixte, envoyé 
de Rome à Reims pour devenir le nouvel évêque du siège.

On pourrait et on devrait en dire davantage des Annales, par égard pour la 
réussite de Flodoard et l’importance de l’historiographie du xe siècle dans son 
ensemble – il faut se contenter ici de quelques observations. Dans la mise au 
point, bien trop succincte, qu’il établit dans Un historien et son Église, Michel Sot 
fait pour l’essentiel crédit à la synthèse de Philippe Lauer. Il considère les Annales 
comme l’essai d’un apprenti, bien qu’elles aient été rédigées si tard au cours de la 
carrière de Flodoard. Mais contrairement à Philippe Lauer, qui avait condamné 
les Annales comme un méli-mélo confus et incohérent de faits et d’événements 18, 
Michel Sot conclut que Flodoard comprend à la perfection ce qu’il est en train 
d’écrire. Il suggère que les Annales devraient être davantage considérées comme 
une collection, organisée en ordre chronologique, d’événements contemporains 
importants. C’est en tant que telle qu’elles deviennent utiles. Voici à l’évidence 
une exacte description de l’une des utilisations des Annales, et le cadre qu’elles 
offrent, cadre des événements politiques, se lit manifestement tout au long d’Un 
historien et son Église. On peut aller plus loin, à présent qu’un accent décisif a 
été mis, au cours des dix dernières années, sur ce que les Annales, comme genre, 
recèlent de potentialités et de ressources en matière d’idéologie.

Philippe Lauer et Michel Sot ont suggéré que l’usage de chiffres grecs et le 
commencement ex abrupto des Annales pouvaient indiquer que le début du 
texte avait été perdu : c’est d’une importance capitale. Nous n’avons aucune 
idée sur l’extension de cette lacune, mais cette hypothèse nous permet de nous 
demander si Flodoard n’avait pas l’intention d’écrire à la suite d’une œuvre 
antérieure, soit en partant de la date à laquelle Hincmar s’est arrêté pour les 
Annales de Saint-Bertin (882), soit à la suite de la date d’interruption des Annales 

17 Voir aussi F. Poirier-Coutansais, Gallia monastica, t. 1, Les abbayes bénédictines du diocèse 
de Reims, Paris, 1974 et, pour Remi, M.-C. Isaïa, Remi de Reims. Mémoire d’un saint. Histoire 
d’une Église, Paris, coll. « Histoire religieuse de la France », 35, 2010.

18 Ph. Lauer (éd.), Les Annales de Flodoard publiées d’après les manuscrits, Paris, A. Picard et 
fils, 1905.
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de Saint-Vaast (900). Une telle suggestion prend corps quand on considère le 
contexte de transmission des Annales de Saint-Bertin, c’est-à-dire les manuscrits 
de la Bibliothèque municipale de Saint-Omer, 697 et 706, compilation qui a 
pu autrefois comporter aussi les Annales de Saint-Vaast et dont les liens avec 
Reims dans le deuxième xe siècle sont si étroits 19. Ce livre d’histoire, comme 
on le sait désormais assez bien, replace l’histoire des Francs depuis Clovis 
jusqu’aux Carolingiens, dans le contexte de l’histoire de Rome. Je propose 
l’hypothèse que Flodoard lui-même aurait eu le plus évident intérêt à réunir 
ensemble une panoplie si pertinente de textes d’histoire en lien avec son projet 
personnel. Bien que Richer de Reims ait été en mesure de consulter les Annales 
de Flodoard à Reims – et que Lauer ait pensé qu’une version des Annales, de 
laquelle dérivent les deux branches de la tradition manuscrite plus tardive, 
ait été disponible à Reims – la tradition manuscrite des Annales de Flodoard, 
d’après les manuscrits qui existent encore, n’apporte pas la preuve d’un rapport 
avec le dossier historique rémois, BM Saint-Omer 697 et 706. Le plus ancien 
manuscrit des Annales conservé est celui de la BnF, lat. 9768, et il s’agit d’une 
copie soissonnaise, de la fin du xe ou du début du xie siècle. Il contient aussi, le 
fait vaut d’être souligné, le texte de l’Histoire de Nithard 20.

Pour le reste, l’un des traits notables des manuscrits de Flodoard est le fait 
qu’ils aient conservé les chiffres grecs de l’ère byzantine ou l’annus mundi, dont 
on a parlé 21. Cela renforce l’idée que Flodoard a pu acquérir sa maîtrise de 
la chronologie dans les textes d’histoire dont il disposait à Reims, comme le 
De temporum ratione de Bède (Bern, Burgerbibliothek 83) ou la Chronique 
d’Isidore de Séville (London, British Library Royal.B.XIX). L’usage de l’annus 
mundi renforce aussi notre compréhension de Flodoard comme historien, 
manifestement pleinement conscient de juxtaposer deux systèmes de datation 
différents, comme s’il avait cherché à offrir un bilan des événements de son 
époque. De plus, cela laisse envisager la manière qu’a eue Flodoard de se frotter 
à une gamme variée de façons d’écrire l’histoire et de perceptions particulières 
du passé, qui étaient toutes à sa disposition à Reims. 

Que les Annales de Flodoard, sous leur forme actuelle, couvrent les années 
919-966 et se trouvent par là même contemporaines de leur auteur, mort 
l’année où elles s’interrompent, mérite qu’on s’y arrête : il s’agit donc d’un travail 
mûrement réfléchi, et l’œuvre d’un historien septuagénaire parvenu à la fin de 
sa vie. Elles contrastent, c’est intéressant, avec l’Historia Remensis Ecclesiae, bien 

19 F. Grat, J. Vielliard, S. Clémencet (dir.), Annales de Saint-Bertin, Paris, Klincksieck, 1964. Voir 
aussi R. McKitterick, Histoire et mémoire dans le monde carolingien, Turnhout, Brepols, 
2009, p. 53.

20 Ph. Lauer (éd.), Les Annales de Flodoard, op. cit., p. lviii.
21 Ibid.
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plus imposante et d’allure plus structurée, plus cohérente. Bien qu’elles soient 
de fait organisées comme un compte-rendu, année après année, il n’y a pas de 
raison de penser que les Annales de Flodoard aient été réellement rédigées une 
année après l’autre – c’est ce qu’on pensait d’ordinaire des Annales en général 
et ce qu’on a supposé vrai pour celles de Flodoard aussi 22. Elles ne sont pas 
le fruit de notes prises chaque année, au fil des nouvelles qui parvenaient à 
Reims – bien que Flodoard ait pu disposer d’un ensemble de notes simplement 
organisées par ordre chronologique – mais bien un texte à considérer pour lui-
même, le résumé sans fioritures des événements passés consignés dans un style 
dépouillé, le résultat d’une unique entreprise de rédaction menée par celui qui 
était déjà l’auteur de cette trilogie formée par les deux volets De triumphis Christi 
et l’Historia Remensis Ecclesiae. Dans quelques manuscrits, s’ajoute aux Annales 
un bref obit de Flodoard à l’année 966 : il y est question des Annales comme 
d’un libellus 23. Ce terme pourrait peut-être tout aussi bien désigner un texte qui 
aurait été composé par étapes successives, au long d’une quarantaine d’années, 
mais parler de libellus implique plutôt une composition de faible envergure 
et, pour le moins, doit nous rappeler que nous devons nous prémunir contre 
les préjugés en cette matière. L’hypothèse d’une concentration de l’activité 
d’écriture à la fin de la vie de Flodoard pourrait expliquer quelques unes des 
erreurs ou des incertitudes de datation. Cela pourrait aussi contribuer à modifier 
notre jugement sur les informations que les Annales contiennent, de la même 
façon que les souvenirs apparemment confiés au texte écrit.

On ne peut qu’être frappé par la vision nouvelle que propose Flodoard des 
actions et des regroupements politiques des Normands, aussi bien dans le nord 
que dans l’ouest de la Francie. Ces groupes de Normands, ceux de Nantes, 
de Bretagne et d’ailleurs, sont trop souvent négligés au profit de Rollon et 
de ses successeurs dans les environs de Rouen, qui attirent tous les regards. 
Bernard Bachrach et Stephen Fanning ont eu raison à cet égard de mettre en 
garde contre une lecture trop a posteriori de Flodoard 24. Avec le secours des 
travaux de Michel Sot sur les liens qu’entretiennent l’écriture de l’histoire et la 
politique, on peut découvrir dans les Annales de Flodoard, avec leur insistance 
sur la royauté, toute défectueuse qu’elle puisse être, un exemple d’idéologie 
politique incarnée sous une forme brève et historiographique. La géographie 
politique de la Francie a été transformée au cours de la vie de Flodoard. 
Constamment, la domination des rois francs s’est trouvée à la fois affirmée et 

22 Par exemple Ph. Lauer (éd.), Les Annales de Flodoard, op. cit., p. xviii.
23 Ibid., p. xxiv.
24 B. Bachrach, S. Fanning, The Annals of Flodoard of Reims 919-966, Peterborough (Ont.), 

Broadview Press, 2004, p. xxi.
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remise en cause, tant à l’ouest qu’à l’est 25. Bien des hommes nouveaux se sont 
immiscés sur la scène politique, à commencer par les Normands qui occupent 
une place si importante tout au long du récit, et les comtes de Vermandois, 
entre les mains desquels Flodoard lui-même eut à souffrir 26. C’est bien de cela 
en vérité que les Annales font la chronique. Tant d’informations attendues 
sont passées sous silence… Les actions des protagonistes n’en ressortent que 
plus vivement ainsi que la pertinence des observations de Flodoard. C’est 
précisément parce que nous connaissons la capacité de Flodoard à se montrer 
disert, que sa contribution à l’écriture de l’histoire du xe siècle, avec son choix 
d’un style laconique, voire parfois télégraphique, est si importante et mérite 
d’être examinée plus avant.

L’œuvre de Michel Sot, et en particulier son étude de Flodoard, revêt aussi un 
caractère décisif quand elle démontre l’importance de la sacralisation de l’espace 
que l’historiographie accomplit. Michel Sot lui-même a développé cette idée 
dans des études approfondies consacrées au genre des Gesta episcoporum 27. Cette 
importance de l’espace sacré, d’autres aussi l’ont constatée, non seulement parce 
qu’ils ont pu exploiter les Gesta episcoporum Autissiodorensium, si faciles d’accès 
dans leur excellente nouvelle édition qui doit tant à Michel Sot, mais aussi 
parce qu’ils méditent sur les conséquences de l’interprétation qu’il a donnée de 
ce genre, compris comme un tout 28. Grâce à cette nouvelle édition assurément, 
nous disposons d’un texte parfait pour travailler, qui met en évidence les 
méthodes de travail de ceux qui ont compilé les Gesta, ces auteurs capables de 
faire un unique corpus médiéval à partir de l’histoire de leur Église, des Vitae des 
saints qui lui étaient associés, et des documents que conservaient ses archives. 
Mais quand Constance Bouchard par exemple propose de penser l’historien 
du haut Moyen Âge ou le « chroniqueur médiéval », pas seulement comme 
celui qui met les événements du passé en ordre, mais comme celui qui mène 
une « conversation avec les documents laissés par les générations précédentes 

25 Voir par exemple G. Koziol, « Is Robert I in Hell? » et id., « Charles the Simple, Robert of 
Neustria, and the Vexilla of Saint-Denis », Early Medieval Europe, 14, 2006, p. 233-368 et 
p. 355-390.

26 Flodoard, Annales, éd. Ph. Lauer, s. a. 940, p. 78.
27 M. Sot, « Organisation de l’espace et historiographie épiscopale dans quelques cités de 

la Gaule carolingienne », dans B. Guenée (dir.), Le Métier d’historien et historiographie 
médiévale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1977, p. 31-43.

28 Voir, par exemple, les études subtiles à partir de points de vue très différents de D. Iogna-
Prat, La Maison-Dieu. Une histoire monumentale de l’église au Moyen Âge, Paris, Le Seuil, 
2006 et de W. van Egmond, Conversing with the Saints. Communication in pre-Carolingian 
Hagiography from Auxerre, Turnhout, Brepols, coll. « Utrecht Studies in Medieval Literacy », 
2006.
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de façon à dresser un bilan du présent aussi bien que du passé », elle répète en 
vérité ce que Michel Sot a mis en lumière pour Flodoard 29.

Une telle notion de « conversation » peut aussi bien être appliquée à Michel 
Sot : lui aussi mène un dialogue caractéristique et personnel avec les documents 
laissés par les hommes et les femmes du haut Moyen Âge ; lui aussi est conscient, 
avec acuité, des responsabilités qu’endosse l’historien contemporain vis-à-vis 
de son propre présent. À sa suite, Constance Bouchard montre comment « les 
auteurs […] utilisaient une combinaison de sources écrites et matérielles et leur 
redonnaient forme, à la fois pour fixer, mais aussi pour créer le souvenir de ceux 
qui avaient occupé des fonctions ecclésiastiques dans les six derniers siècles » à 
Auxerre. Comme Michel Sot l’a compris chez Flodoard à propos des évêques de 
Reims, elle démontre que les auteurs des Gesta episcoporum Autissiodorensium 
offrent une memoria de l’Église d’Auxerre pour faire de la liste des évêques, qui 
se succèdent depuis la fondation du siège, une partie intégrante de l’institution 
de leur temps et un élément essentiel de son identité et de sa cohésion vitale. Il 
ne s’agit pas seulement de communication avec le passé : les Gesta sont aussi le 
lieu où ce passé définit l’identité actuelle 30.

De la même façon qu’il est possible de voir comment Flodoard a retouché 
ses sources dans l’Historia Remensis Ecclesiae, en particulier les Vies de saints 
du ixe siècle, C. Bouchard souligne comment les auteurs des Gesta episcoporum 
Autissiodorensium ont mis à jour leurs sources – dans leur cas, des sources des 
vie et viie siècles – pour créer de nouveaux modèles de sainteté, placer des saints 
au premier plan en Francie, réévaluer la nature du gouvernement impérial 
romain, tracer le portrait idéal de l’évêque à l’intention de leurs contemporains, 
comparer les rois mérovingiens avec les rois carolingiens et méditer sur les 
changements du droit canon et de la liturgie, en pensant en particulier à leurs 
lecteurs et à leurs utilisateurs du ixe siècle. Quand elle se penche notamment 
sur les évêques Peregrinus, Amator, Germanus et Aunarius, elle peut observer 
comment les auteurs des Gesta episcoporum Autissiodorensium, au ixe siècle, 
retouchent les récits du vie siècle et leur traitement de sujets comme le mariage 
des prêtres, pour les rendre plus adaptés aux circonstances du ixe siècle. Elle 
prouve que les Gesta episcoporum Autissiodorensium sont une source-clé pour 
mieux comprendre « un effort de mémoire du ixe siècle […] pour fabriquer un 
passé qui pourrait être utile au présent ».

29 C.B. Bouchard, « Episcopal Gesta and the Creation of a Useful Past in ninth-century 
Auxerre », Speculum, 84, 2009, p. 1-35.

30 Voir aussi Comunicare e significare nell’alto medioevo, Spoleto, Centro italiano di studi 
sull’alto medioevo, coll. « Settimane di Spoleto », 52, 2005.
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L’écriture de l’histoire de Reims par Flodoard, comme celle des Gesta 
episcoporum Autissiodorensium, traduit le rôle dominant des évêques dans la vie 
ecclésiastique ou laïque du haut Moyen Âge. D’un certain point de vue, c’est un 
témoignage sur l’intérêt local de leurs préoccupations, mais comme Michel Sot 
l’a souligné dans sa contribution au volume que Deborah Deliyannis a publié 
sur l’historiographie médiévale 31, ces témoignages possèdent aussi, et c’est un 
paradoxe, une dimension universelle, puisque chaque fidèle de l’Église, si petit 
soit-il, est dans le même moment membre de l’Église universelle. Flodoard, par 
exemple, évoque l’histoire romaine dans le but de situer l’histoire de l’Église de 
Reims dans une histoire du monde romain christianisé. Les Gesta et leurs récits 
soulignent l’efficacité de la commémoration, la sainteté de l’Église et le caractère 
sacré de ses documents, ses changements dans la liturgie et le droit canon, ses 
origines apostoliques ou sanctifiées, l’importance de la dévotion en faveur des 
défunts, de l’espace sacré associé aux saints, les tombes des évêques comme 
lieux de mémoire et de commémoration, la propriété de richesses fondée sur 
le prestige des saints ; ils disent enfin comment les saints et les anciens évêques 
ensemble défendent les droits de l’Église et affirment l’autorité des Églises 
locales. Les genres altimédiévaux des Gesta episcoporum et des Gesta abbatum, 
dont l’étude restera pour toujours attachée au nom de Michel Sot, sont de plus 
des expressions de la continuité entre l’Église carolingienne du ixe siècle et ses 
développements des xe et xie siècles – quelle que puisse être la diversité notable 
de l’Église du xe siècle, les Gesta en dessinent profondément la cohérence et 
l’unité. 

Dans cette mise en évidence de ce que nous devons à Michel Sot, j’ai sans cesse 
fait référence à l’influence qu’ont exercée ses synthèses sur les Gesta episcoporum 
et à la tradition historiographique à laquelle les Gesta appartiennent. Grâce à son 
travail, il est devenu banal d’observer que le Liber pontificalis, cette histoire des 
papes depuis le ier siècle jusqu’à la fin du ixe qui prend la forme d’une série de 
biographies, est la source d’inspiration des Gesta episcoporum de Metz, Auxerre, 
Reims, Naples et d’autres. Assurément, il y a bien des facettes de ce texte 
remarquable dont l’influence peut être retracée au cours du haut Moyen Âge, 
puisqu’il a fourni, pour la forme, une structure exemplaire aussi bien qu’une série 
de modèles pour le fond. Les Gesta, dans une certaine mesure, présentent des 
modèles de comportement, comme des miroirs tendus aussi bien aux évêques 
et aux abbés qu’à leurs communautés. Ils mettent aussi en lumière la dimension 
politique des carrières épiscopales et les pratiques familiales de gouvernement, 
les tensions plus larges de l’échelle nationale comme les équilibrages locaux 

31 M. Sot, « Local and Institutional History », art. cit.
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entre autorité et puissance au sein de la hiérarchie ecclésiastique. Puisqu’ils 
sont un jeu de modèles pour les évêques, Constance Bouchard par exemple 
considère les Gesta episcoporum comme participant de la même éclosion, du 
même mouvement, que les Miroirs du prince dont le haut Moyen Âge possède 
tant d’exemples – bien qu’à l’évidence la Regula pastoralis de Grégoire le Grand 
ait été un guide à l’intention des évêques, et pourquoi pas des rois 32.

Il est encore possible d’établir un rapprochement précis entre certains des 
manuscrits du Liber pontificalis que nous possédons et les auteurs du haut Moyen 
Âge qui les ont utilisés. Les auteurs des Gesta episcoporum Autissiodorensium par 
exemple, ont manifestement eu accès à l’une des copies du Liber pontificalis qui 
se trouve aujourd’hui à Leyde (Leiden Universiteitsbibliotheek, Voss. Lat. Q 41) 
et qui date des années 827-841. Flodoard, par hasard, a très vraisemblablement 
eu accès pour sa part à un autre manuscrit du Liber pontificalis, lui aussi à 
Leyde aujourd’hui (Leiden, Voss. Lat. Q 60) bien qu’il ne s’agisse pas de la seule 
version du Liber pontificalis qu’il ait pu avoir à sa disposition 33. Ce manuscrit, 
qui contient les Vies des papes depuis le premier, Pierre, jusqu’au 94e, Étienne II 
(† 757) a été copié à l’extrême fin du viiie siècle à Saint-Amand, mais à en 
juger par les additions qu’a reçues la liste des papes, et l’ajout d’une liste des 
archevêques de Reims jusqu’à Foulques et d’ex libris plus tardifs, il se trouvait à 
coup sûr à Reims à la fin du ixe siècle 34.

Pourtant, le Liber pontificalis a joué un rôle plus large en suggérant une 
conception originale du passé. Cela devient clair quand on considère un autre 
apport du travail de Michel Sot dans son ensemble, à savoir la lumière qu’il 
apporte sur les longs siècles que les chercheurs d’aujourd’hui désignent désormais 
comme ceux de la « transformation du monde romain » 35. Le travail accompli 
sur Reims, Metz et Auxerre en particulier, a clairement montré comment 
ces institutions ecclésiastiques pérennes ont survécu à la prétendue chute de 
l’Empire romain. Les Gesta episcoporum trahissent le regard que les hommes 
de ces époques jetaient sur leur propre situation dans l’histoire du monde. 
Michel Sot, partant de l’usage que Flodoard fait des sources de l’Antiquité et 
de l’Antiquité tardive quand il écrit sur Reims, comme Constance Bouchard à 

32 C.B. Bouchard, « Episcopal Gesta », art. cit. p. 4 ; pour les rois, voir D. Pratt, The Political 
Thought of King Alfred the Great, Cambridge, Cambridge UP, 2007.

33 Voir P.C. Jacobsen, Flodoard von Reims, op. cit., p. 222-232.
34 Voir R. McKitterick, Histoire et mémoire, op. cit., p. 9, n. 62 et p. 237.
35 Voir la série Transformation of the Roman World, Leiden, Brill, 1997-2004, 14 vol. et 

I.N. Wood, « Report: The European Science Foundation’s Programme on the Transformation 
of the Roman World and Emergence of early Medieval Europe », Early Medieval Europe, 6, 
1997, p. 217-228. Contra, avec une insistance sur la culture matérielle, voir B. Ward-Perkins, 
The Fall of Rome and the End of Civilisation, Oxford, Oxford UP, 2005 et P. Heather, The Fall 
of the Roman Empire, London, Pan books, 2005.
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propos des auteurs des Gesta episcoporum Autissiodorensium, ont l’un et l’autre 
montré que, si les auteurs du ixe siècle sont capables de retoucher et d’ajuster des 
détails pour les faire concorder avec la position et les obligations d’un évêque des 
ixe ou des xe siècles ou ce qu’ils en comprennent, ils n’en maintiennent pas moins 
avec fermeté l’idée d’une continuité entre l’Antiquité et le Moyen Âge, armature 
essentielle de leur construction. Les historiens qui prennent fait et cause pour 
les notions périmées de « déclin » et de « chute » de Rome seraient bien avisés 
de tenir compte de ce qu’implique cette production historiographique, comme 
du contenu de ce genre crucial de textes. Michel Sot a montré que ce genre 
peut être un moyen pour bien distinguer entre les capacités d’adaptation des 
hommes et des femmes du haut Moyen Âge, et les suppositions des historiens 
contemporains autour de la façon dont a pu être ressentie la disparition, 
indubitable, de certaines institutions romaines. L’histoire de l’Église, dans son 
sens le plus extensif, offre une histoire nouvelle, différente et chrétienne, de 
l’empire romain et de l’apparition des États barbares qui lui ont succédé. Mais 
les histoires des institutions, que Michel Sot a clarifiées avec tant de précision, 
nous permettent de constater que l’insertion de ces histoires dans le cadre de 
plus larges développements peut les articuler et les adapter à des besoins locaux.

Ce changement de perspective, c’est sans nul doute au Liber pontificalis qu’on 
le doit au premier chef : comme j’ai essayé de le démontrer récemment, le Liber 
pontificalis en effet fournit une présentation caractéristique du passé romain dans 
le but de modifier la compréhension de l’histoire romaine de son public. C’est 
dire que l’histoire de Rome elle-même a été christianisée et refondue dans le Liber 
pontificalis, non seulement en lui donnant le nouveau cadre d’une chronologie 
échelonnée depuis l’époque de saint Pierre, mais aussi par l’appropriation de ce 
genre romain antiquequ’est l’histoire composée d’une série de biographies. Ce qui 
a inspiré aux compilateurs et aux auteurs du vie siècle l’extraordinaire allure du 
Liber pontificalis, n’est pas tant le modèle des antiques comptes-rendus de martyres 
que les biographies des empereurs romains, organisées en collections continues, à 
commencer par celles de Suétone, d’Aurelius Victor, d’Eutrope, de l’auteur de ce 
qu’on appelle l’Histoire impériale d’Enmann et du créateur de l’Histoire auguste. 
Ainsi, le Liber pontificalis, histoire romaine chrétienne et christianisée, devait 
infléchir dans une nouvelle direction la perception de Rome et de son passé et 
construire l’image de papes dirigeant Rome à la place des empereurs 36. Comme l’a 

36 R. McKitterick, « La place du Liber pontificalis dans les genres historiographiques du haut 
Moyen Âge », dans F. Bougard, M. Sot (dir.), Liber, gesta, histoire. Écrire l’histoire des 
évêques et des papes de l’Antiquité au xxie siècle, Turnhout, Brepols, 2009, p. 23-36. Voir 
aussi R. McKitterick, « Roman Texts and Roman History in the early Middle Ages », dans 
C. Bolgia, R. McKitterick, J. Osborne (dir.), Rome Across Time and Space, c. 500–1400. 
Cultural Transmission and the Exchange of Ideas, Cambridge, Cambridge UP, 2011, p. 19-34.
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montré Michel Sot, les différents Gesta episcoporum du haut Moyen Âge rivalisent 
avec le Liber pontificalis et la conception du passé qu’il défend : de la même façon, 
nous pouvons voir comment leur présentation de leur histoire à l’époque antique 
a contribué à créer cette compréhension nouvelle d’une pertinence particulière 
du passé romain au cours du haut Moyen Âge.

Michel Sot a abordé bien d’autres sujets, que ce soit dans des articles isolés 
ou dans les recueils de contributions qu’il a dirigés et inspirés, par exemple 
dans L’Audience : rituels et cadres spatiaux dans l’Antiquité et le haut Moyen Âge : 
tous proposent et développent des exemples de continuité entre l’Antiquité 
et le haut Moyen Âge, et toujours dans cette langue limpide et précise qui le 
caractérise 37. Michel Sot a le chic pour exposer avec exactitude les faiblesses des 
argumentations et les replacer avec méthode dans leurs strictes proportions. Un 
exemple représentatif de cette méthode se trouve dans le volume des Mélanges 
offerts à Michel Parisse, où il réfléchit à l’opportunité d’une nouvelle édition 
des Gesta episcoporum Mettensium de Paul Diacre. Il jauge les documents avec 
attention, évalue les arguments dans leur diversité, pour conclure ensuite 
que l’édition des MGH suffit quand on considère la tradition manuscrite 
aujourd’hui conservée 38.

Les travaux que Michel Sot a publiés pendant les trente dernières années 
s’organisent autour de sujets distincts mais indissociables. Je l’ai suggéré dans 
les pages qu’on vient de lire : leur point commun, le thème qui les réunit tous, 
est l’écriture de l’histoire durant le haut Moyen Âge. Les études qui sont les 
plus connues sont certainement celles qu’il a consacrées aux histoires des 
sièges épiscopaux et des abbés, les Gesta episcoporum et les Gesta abbatum, en 
particulier les histoires des évêques d’Auxerre et de Metz. Auxerre triomphe, 
dans cette édition collective que Michel Sot a coordonnée des Gesta episcoporum 
Autissiodorensium, mais ses études sur le genre des Gesta episcoporum, sur 
Reims au cours du haut Moyen Âge, sur l’historiographie religieuse, l’histoire 
culturelle, la Renaissance carolingienne dans leur ensemble témoignent assez 
visiblement, dans leur diversité, de l’apport considérable de Michel Sot à la 
connaissance historique.

37 J.-P. Caillet, M. Sot (dir.), L’Audience : rituels et cadres spatiaux de l’Antiquité au haut Moyen 
Âge, Paris, Picard, coll. « Textes, images et monuments de l’Antiquité au haut Moyen Âge », 
2007.

38 M. Sot, « Faut-il rééditer le Livre des évêques de Metz de Paul Diacre ? », dans 
S. Gouguenheim, M. Goullet, O. Kammerer et al. (dir.), Retour aux sources. Textes, études et 
documents d’histoire médiévale offerts Michel Parisse, Paris, Picard, 2004, p. 971-978.
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Tous ces centres d’intérêt sont résumés et exprimés avec concision dans le 
titre de son chef d’œuvre, Un historien et son Église, a masterpiece, expression 
que j’utilise autant dans son sens littéral que dans son sens figuré : c’est l’étude 
colossale – au moins un demi million de mots – et exhaustive de Flodoard 
de Reims. Mais, comme je l’ai indiqué dans le présent commentaire, Michel 
Sot a poussé son travail sur l’historiographie vers les sujets plus généraux 
de l’histoire locale et de l’histoire des institutions. Il a envisagé les liens qui 
unissent l’historiographie, la religion et l’idéologie politique durant tout le haut 
Moyen Âge du ve au xe siècle et inséré le fruit de ces recherches dans le cadre 
englobant d’une histoire culturelle totale du haut Moyen Âge : son Histoire 
culturelle de la France en offre une version condensée avec soin et concision. 
L’œuvre de Michel Sot n’est pas organisée en phases, ce qui n’est pas l’habitude 
chez les historiens : elle est davantage tissée de fils solides, suivis tout au long 
de sa carrière universitaire, qui se trouvent tressés en une corde très résistante.

Il y a les résultats de ses propres recherches ; mais Michel Sot a de plus 
encouragé bien d’autres historiens à entreprendre de nouveaux projets, à 
se lancer dans de nouvelles enquêtes au cours de leurs études de Master, de 
doctorat, par des colloques et des publications collectives, en éditant des livres 
et en dirigeant des séries de Mélanges, depuis les Études offertes à Pierre Riché 
jusqu’au Liber, gesta, histoire 39. C’est parmi ces publications qu’on trouve les 
études stimulantes qui suggèrent des liens, des continuités et des discontinuités 
pleines de sens entre l’Antiquité et le haut Moyen Âge, en lien avec des textes 
littéraires de bien des genres différents, comme dans les volumes sur La Mémoire 
de l’Antiquité (ive-xie siècles) 40, Le Discours d’éloge entre Antiquité et Moyen Âge  41, 
Impies et païens  42, L’Audience : rituels et cadres spatiaux de l’Antiquité au haut 
Moyen Âge 43.

Toutes ces publications attestent de la vigueur pénétrante de l’œuvre de Michel 
Sot comme historien. Mais il a aussi réussi, bien que d’une manière délicate et 
discrète, à maintenir consciemment des passerelles et des correspondances entre 
les écrits du haut Moyen Âge et son propre rôle d’historien, acteur du monde 
contemporain. Voici le secret de la séduction qu’il exerce, comme intellectuel 
et historien de la culture : on trouve dans toute son œuvre la même vigilante 

39 F. Bougard, M. Sot (dir.), Liber, gesta, histoire, op. cit.
40 La Mémoire de l’Antiquité (ive-xie siècles), Cahier du Centre de recherche sur l’Antiquité 

tardive et le haut Moyen Âge, VIII, Paris X-Nanterre, 2000 (diffusion Picard).
41 M. Sot, L. Mary (dir.), Le Discours d’éloge entre Antiquité et Moyen Âge, Paris, Picard, 

2001.
42 M. Sot, L. Mary (dir.), Impies et païens entre Antiquité et Moyen Âge, Paris, Picard, 2002.
43 M. Sot, J.-P. Caillet (dir.), L’Audience : rituels et cadres spatiaux de l’Antiquité au haut 

Moyen Âge, op. cit.
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attention, la même empathie, la même conscience d’une responsabilité partagée 
avec ceux qui écrivent l’histoire, leurs questions et leurs préoccupations, quelle 
que soit la période sur laquelle ils se penchent – tous, il les tient pour ses 
compagnons, des historiens et des interprètes du passé 44.

44 Je remercie chaleureusement Marie-Céline Isaïa pour la traduction française.





histoire et historiographie au m
oyen âge   •  pups  •  2012

725

TABLES DES ILLUSTRATIONS

Talisman de Charlemagne. Revers. Reims. Palais du Tau. Photo L. Scordia ...............  109

Talisman de Charlemagne. Avers. Reims. Palais du Tau. Photo L. Scordia. ................  109

Détail du sceau impérial de Bérenger Ier : diadème serti de pierres et pourvu  
de pendentifs (D Bér. I 114, d’après Hiestand, p. 128) .....................................................  342

Zones d’influence du prieur de Saint-Flour avec limites approximatives de ses fiefs .... 534

Livre donné par Hincmar (845-882) à Saint-Remi de Reims, Paris, BnF,  
ms. lat. 5609, fol. 2v. ..........................................................................................................................  612

Livre donné par Hincmar (845-882) à Saint-Remi de Reims, Paris, BnF,  
ms. lat. 5609, fol. 3. ............................................................................................................................  613

Miracula sancti Maximi, Vaticano, Reginensis latinus, 528, fol. 2r  ....................................  630

Page de titre du deuxième tome de la Nova Bibliotheca de Philippe Labbé, 
imprimé en 1657 ..................................................................................................................................  708





727

histoire et historiographie au m
oyen âge    Index des nom

s de personnes

A
Abbon, abbé de Fleury 498, 623, 627
ʿAbd ar-Raḥmān Ier 407, 672
ʿAbd ar-Raḥmān II 672
ʿAbd ar-Raḥmān III 673
Abdenago 470
Abraham 77, 81, 150, 202, 203, 204668
Abran (saint) 348
Abū ’l-Fidā 676
Achab 390, 396
d’Achery, dom Luc 703
Acircius, roi de Northumbrie 51
Adalard, oncle d’Ermentrude 61, 63, 64
Adalard, abbé d’Elnone 88
Adalbéron, archevêque de Reims 349, 

487-489, 492, 493, 495, 499, 500
Adam 77, 82, 83, 86, 215, 229
Adélaïde, épouse d’Hugues Capet 486
Adèle, comtesse de Blois-Champagne 201, 

203, 209-211
Adelier de Fleury 624
Adelphia, épouse de Valerius 544

Adelphius/Adelfius I, évêque de Limoges 
548, 549

Adelphius/Adelfius II, évêque de Limoges 
544

Adelphius, voir aussi Valerius Adelphius 
Bassus

Adémar de Chabannes 357, 359, 435-451, 
539, 542, 545, 550, 706, 710

Adhegrin (saint) 377-386
Adhémar, évêque du Puy 198
Adon, évêque de Vienne 82, 86
Adrevald de Fleury 624
Adrien de Moustier 383
Adrien pape, voir Hadrien, pape
Ælfflaed 462
Ælfgar, comte de Mercie 348
Aemelius 428
Æthelbald 459
Æthelbert, roi de Northumbrie 463
Aethicus 82
Aetius 171, 428
Agar 127

INDEX DES NOMS DE PERSONNES
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Agathimerus 428, 430
Agericus, évêque de Limoges 545
Aginus 422, 423
Agnellus de Ravenne 239, 240, 246
Agnès (sainte) 250, 259
Agobard, évêque de Lyon 578, 691
Aḥmad ar-Rāzī 405, 407, 408, 410, 672
Ailina, abbesse d’Argenteuil 479
Aimery de Gastine 163
Aimoin de Fleury 48, 202, 356, 380, 562, 

563, 624
Aissó 116
Ajax, héros de l’Iliade 684
Alain Barbetorte 560, 561
Alain Canhiart 569
Alain le Grand, roi de Bretagne 560
Alaric Ier, roi des Goths 241, 244, 245, 

279
Al-Bakrî 408, 673
Albéric 339
Albina, amie d’Augustin 544
Albina, fille de Danaus 230
Albinus, évêque de Limoges 544
Alboin, marquis d’Istrie 336
Alcime, grand prêtre (162-159) 592, 596
Alcionio, Pietro 688
Alcmène 406, 413
Alcuin 96, 97, 279, 280, 291, 454, 455, 

460, 463, 575, 576, 578, 579, 581, 619, 
643, 645

Aldhelm de Malmesbury 51, 52, 55, 564, 
571

Aldo, évêque de Limoges 541
Aldred, archevêque de Cantorbéry 348
Alexandre VI, pape 221
Alexandre Épiphane 597
Alexandre le Grand 81, 229, 230, 239-

241, 246, 247, 276, 597
Alexis Comnène, empereur 185
Alfonse X, roi de Castille 166

Alfred le Grand, roi de Wessex 231, 232, 
566

Al-Ḥakam 672, 673
Al-Ḥakam II 672
Al-Himyârî 407
Al-Idrīsī 676
Alix de Champagne, épouse de Louis VII 

512
Almanne, moine d’Hautvillers 303-311
Al-Mansûr 129-131
Al-Maqqarî 405, 407, 408
Al-Maqrizî 407
Al-Mas’ûdî 409, 672, 674
Al-Muktafī bi-llāh, calife 674
Alphonse Ier, comte de Barcelone 139
Alphonse II, roi d’Aragon 111, 134, 138, 

139
Alphonse X de Castille 166, 410
Alpinus/Alpinianus, évêque de Limoges : 

548
Al-ʿUmarī 676
Amalaire de Metz 615, 619, 622
Amalo, duc 417, 421, 423
Amand (saint) 87-96, 98
Amator (saint), évêque d’Auxerre 25
Amâtre (saint), voir Amator
Amblard, seigneur de Brezons 521
Amblard II, seigneur de Brezons 522
Amblard, seigneur de Nonette 521
Ambroise Autpert 645
Ambroise (saint), évêque de Milan 303, 

306, 316, 317, 319, 320, 322, 326, 327, 
396, 607

Ambrosiaster 661-663
Anastase le Bibliothécaire 79, 85, 201
Anastase, patriarche d’Antioche 263
Anatalon, évêque de Milan 324, 325
Anatole d’Alexandrie (saint), évêque de 

Laodicée 276
Anaweten, évêque Corngallensis 567
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André (saint), apôtre 194, 510
André de Saint-Victor 392, 393
André, grand laïc byzantin 263
Andromade, géant 229, 230
Angilbert, père de Nithard 59, 457
Angilbert II, archevêque de Milan 316, 

320, 322
Angilramne, évêque de Metz 314
Anna, épouse de Bérenger Ier 342
Annius de Viterbe 413
Annon, abbé de Micy 627, 633, 635
Anonyme du Mont-Saint-Michel 666-668
Ansa, reine lombarde 315
Anségise, abbé de Fontenelle 455, 456, 

458
Anselme (saint), abbé du Bec, archevêque 

de Cantorbéry 33, 211
Anselme, évêque de Limoges 541
Ansflède 456
Antéchrist 646
Antiochus IV Épiphane 589, 593, 597, 

598
Antoine (saint) 385
Antoine, général romain 679, 681
Antonio, Nicolas 155, 156, 160
Apollinaire (saint), martyr 388
Apollon 467, 695
Arbogast, comte de Trèves 275
Arbogast, général franc 276
Aredius, évêque de Limoges 540, 543
Arévalo, Faustino 155
Aristote 53, 229, 230, 688
Arn, abbé de Saint-Amand 96
Arnaud de Villeneuve 219
Arnold de Borchout 357
Arnoul, évêque d’Orléans 627
Arnoul, évêque de Metz (saint) 314, 349, 

350
Arnulf, roi de Germanie 273, 275, 278, 

281, 336, 339, 498, 499

Arrien 406
Artaud, archevêque de Reims 16, 345-

347, 350, 499
Arthur, roi 169-171, 174, 176, 231, 235, 

402
Asclepiodotus, évêque de Limoges 543, 

550
Assuérus, roi de Perse 230
Astigius/Astidius, évêque de Limoges 548, 

549
Astronome (L’) 439, 441, 447
Astulf, roi lombard 315
Athanase d’Alexandrie 466
Athénagoras, patriarche de Constantinople 

222
Atticus, ami de Cicéron 679-681, 683
Atticus, évêque de Limoges 548, 549
Attila 171, 239-247
Aubert, évêque de Cambrai 93
Auguste, empereur 81, 276
Augustin (saint), évêque de Cantorbéry 

231
Augustin (saint), évêque d’Hippone 79, 

108, 203, 204, 205, 208, 209, 214, 218, 
230, 323, 326, 327, 364, 544, 549, 599, 
618, 649, 650, 655, 659

Aulu-Gelle 683, 684
Aunaire/Aunarius (saint) ,  évêque 

d’Auxerre 25
Aupais, fille de Louis le Pieux 347
Aurelianus, évêque de Limoges (voir aussi 

Aurelius) 548
Aurelius, évêque de Limoges 549
Aurélius Victor 28
Ausone 616
Austind 543
Auspicius, évêque de Toul 275, 276
Austremoine (saint) 547
Austriclianus, présenté comme évêque de 

Limoges, 548
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Auxence, évêque de Milan 317
Avesgaud, évêque du Mans 625
Avit (saint), évêque de Vienne 587, 634
Axa, fille de Caleb 266
Aymon de Bordes 357

B
Bain, abbé de Fontenelle 455
Balaam 158, 217
Balak 185, 187
Ballerini, Girolamo 606, 607
Ballerini, Pietro 606, 607
Baluze, Étienne 703
Basile (saint) 85, 607
Baudoin de Ford 650
Baudoin, abbé de Saint-Paul 385
Baudouin de Boulogne, comte d’Édesse 

et roi de Jérusalem 179, 181, 182, 185
Baudri de Bourgueil 178, 193-196, 199, 

211
Baussonet, Jean-Baptiste 614
Bavon (saint) 89
de Baye, Nicolas 515, 519
Beauchamp, Anne 227, 228
Beauchamp, Henry 228
Beauchamp, Richard, earl de Warwick 

225, 227, 228
Beauchamp,  Él i s abe th  ou  Lady 

Bergavenny 233
Beaujon, Nicolas 714
Bède le Vénérable 22, 35, 51, 77, 79-86, 

203, 205, 280, 310, 390, 393, 575, 594, 
596, 599, 645, 651

Benoît (saint), ermite 470
Benoit d’Aniane (saint) 378, 380, 443, 

451
Benoit de Nursie (saint)  138, 378, 381, 

384, 385, 624, 629, 631
Benoît IX, pape 367
Benoît XIII, pape 651

Beorthric, roi de Wessex 460
Béranger, comte de Rennes 561
Bérenger Ier, roi d’Italie et empereur : 329-

343
Bernard III de Besalu 135
Bernard (saint) 198, 215
Bernard, comte de Septimanie 451
Bernard de Breydenbach 229, 230
Bernard de Brihuega 166-167
Bernard de Montfaucon 607
Bernard Gui 708
Bernard Itier 542
Bernat de Besalu 121, 125, 133
Bernon, abbé de Cluny 378, 380, 384
Bertha du Kent 278
Berthe (dite « la fausse Berthe ») 397, 400
Berthe ou Bertrade, épouse de Pépin le 

Bref 400, 401, 456
Berthe, fille de Charlemagne 59, 454, 

457, 463
Berthe, fille de Lothaire II 674
Bertinarius, guéri par Syméon de Trèves 

374
Bertoald, duc des Saxons 41-44
Bertrade, voir Berthe
Bertrand, évêque du Mans 427
Besly, Jean 708, 710, 711
Bethsabée 394
Blondel, avocat et membre des Archives 

nationales 716, 718
Bodin, Jean 59
Bohémond d’Antioche 178, 179, 181-188
Bolacre des Marès, Jacques 707
Bongars, Jacques 638
Boniface (saint) 49-57, 455
Boniface IV, pape 81
Bonushomo, scribe 125
Borrell, comte de Barcelone 115, 122-

124, 126, 127, 129, 130, 133
Bouchet, Jean 708, 711
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le Bourgeois de Paris 519
Bouyn, garde des archives de la Maison du 

Roi 717
Braimant 399
de Bréquigny, Louis-Georges 714
Brigitte de Suède (sainte) 219, 220
Britton 230, 232
Brun de Querfurt (saint) 381
Brunehaut, reine 42, 422
Brunetti, archiviste 721
Bruno de Cologne (saint) 381, 491
Brutus 230
Bunel, Hugues 179
Burchard, évêque de Worms 211
Burchard, fils d’Aelfgar 348
Burchard, prévôt de Saint-Syméon 373
Burgondofare (saint) voir Fare

C
Cabu, moine de Saint-Denis 512
Caligula 396
Calvin, Jean 222
Camara, dom Helder 222
Camus, archiviste de la République 716, 

718, 723
Caprais (saint), évêque d’Agen 709
Caribert Ier, roi de Paris 274, 278
Carloman de Bavière, fils de Louis le 

Germanique 335
Carloman, frère de Charlemagne 145, 

288, 479
Carloman, ou Carloman-Pépin, fils de 

Charlemagne 398-401, 460, 461
Cassiodore 244, 246, 310, 466, 619, 666
Catherine de Suède (sainte) 220
Cathwulf 388
Caton 274
Cerf, chanoine Charles 351
Césaire (saint), archevêque d’Arles 540
César 408, 411, 616, 679, 680

César d’Heisterbach 232
Charisius 53-55
Charlemagne, empereur 59, 62, 65, 80, 

83, 99, 105-109, 132, 145-147, 279, 
284, 285, 287-290, 310, 314, 315, 336-
339, 342, 397-404, 454-464, 477, 480, 
482, 484, 485, 540, 541, 542, 575, 577-
580, 586, 615, 618, 622, 643, 672

Charles II le Chauve, empereur, 59-66, 
83, 88, 97, 175, 299-301, 340, 342, 431, 
436, 437, 441, 445, 446, 448, 451, 452, 
462, 541, 558, 569, 645, 673

Charles III le Gros, empereur 329, 335
Charles V, roi de France 511
Charles VI, roi de France 696
Charles VIII, roi de France 221
Charles, duc de Lorraine 130, 131
Charles le Jeune, fils de Charlemagne 453-

455, 458, 461-464
Charles l’Enfant, roi de Provence 449
Charles le Simple 274, 275, 559
Charles Martel 81, 402-404, 456, 459, 

462
Charles-Pépin : voir Carloman, fils de 

Charlemagne
Charles-Quint 413
Chénier, Marie-Joseph 718
Chérin, Bénigne 714
Chérin, Bernard 714, 715
Chérin, Louis Nicolas Hyacinthe 715
Chifflet, père 174
Childebert Ier 275
Childebert II, roi d’Austrasie 418, 422, 

423, 617
Childebert III 478, 479, 483
Chilpéric Ier 274
Chilpéric, roi des Burgondes 277
Chindaswinthe, roi wisigothique 587
Chramnesinde 422, 423
Christ, voir Jésus-Christ
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Christine de Suède (sainte) 629
Chrodegang (saint), évêque de Metz 622
Chromace, évêque d’Aquilée 606
Chundo, cubiculaire de Gontran 419
Cicéron 679-688
Clairambault, Nicolas 714
Clairambault, Pierre 714
Clareno, Ange 219
Claude, évêque de Turin 82, 86, 321, 578
Claudien Mamert 617, 618
Clément VII, pape 688
Clément (saint), évêque de Metz 314
Clodebaude, fils de Clodion 171
Clodion, roi 170-171
Clorinde 188
Clothaire Ier 40-45
Clothaire II 39-46
Clothaire III 482-484
Clotilde (du règne de Clothaire III) 483, 

484
Clovis Ier, roi des Francs 22, 283, 634, 673
Clovis II 483
Clovis III 483
Coelius 231
Colomban (saint) 276
Conan le Tort, comte de Rennes 563
Congar, Yves 222
Conrad II, empereur 210
Constance, empereur 549
Constance Chlore 305
Constant, empereur 546
Constantia, impératrice 263-265
Constantin, empereur 106, 142-145, 231, 

256, 278, 279, 303-311, 334, 340, 578
Constantin V, empereur 402,
Constantin VI, empereur 456, 461
Constantin, abbé de Nouaillé 625
Constantin, doyen de Micy 627
Constantius, fils de Ruricius 545

Convenevole de Prato, maître de 
Pétrarque 679, 686

Corentin (saint) 570
Corte, Ilario 721
Cossart, Gabriel s. j. 704
Coustant, Pierre 606, 610
Cramoisy, Gabriel 706
Cramoisy, Sébastien 706
Cruels, Pierre 357
Cujas, Jacques 638
Cunipertus, évêque de Brescia 315
Cynethryth, épouse d’Offa 463
Cynewulf, roi de Wessex 460
Cyprien (saint), évêque de Carthage 208, 

209, 256
Cyrus 81, 589

D
Dagobert Ier 39-46, 83, 421, 482
Damoclès 278
Danaus 230
Dante 694
Danthonay 718
Dares Phrygius 79, 82
Dalmas (saint), évêque de Rodez 709
Darius 77, 81, 239
Datien, voir Firouz
Dativus, évêque de Limoges 546, 549
Daunou 718, 721
David, roi d‘Israël 81, 149, 150, 203, 274, 

275, 299, 300, 390, 394-396
Dèce, empereur 251, 546
Dédale 333
Démétrius, fils de Séleucus 597, 598
Démosthène 683
Denis (saint) 480, 509-518, 621
Denys le Petit 80
Denys le Tyran 278
Deselin, serviteur 373
Deusdedit, cardinal 390
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Deusdedit, évêque 124
Diable 157, 158, 162, 164, 198
Diane 467
Didier (saint), évêque de Cahors 543
Didier, roi lombard 145, 315
Dioclétien, empereur 305
Dioclisianus (sic) 230
Diodore de Sicile 406, 616
Diomède 53
Diot, Nicolas 351
Domitien, empereur 205
Domitien, évêque de Mélitène 263
Donat 49, 51, 53, 54, 56
Doon de Mayence 398, 401-404
Dracontius 587
Drogon (ermite) 380, 381
Drogon, fils de Pépin de Herstal 456
Dubritius (saint) 225, 231
Duchesne, André 703
Dudd, disciple de Boniface 50
Długosz, Jan 150, 151
Dunand, Henri 222
Dungal, magister irlandais 321
Dunwallo Molmutius 232
Dupuy, Jacques 708, 710
Dupuy, Pierre 710
Durand, scribe sous Louis le Pieux 481
Durand, dom Ursin 609, 703

E
Eadberht Praen, roi du Kent 463
Eadbuhr, fille d’Offa, 460
Ebericus 542
Eberulfus 542
Eberwin de Saint-Martin 365-367, 369, 

370, 372, 375, 376
Ebbo/Ebulus évêque de Limoges 540, 

548, 549, 554
Ebbon, archevêque de Reims 18
Ebolus, évêque de Limoges 555

Ebulus, évêque de Limoges 552
Ecfrith, fils d’Offa 460, 463
Édith, reine 348
Édouard le Confesseur 232, 348
Édouard, fi ls de Richard  III, roi 

d’Angleterre 228
Édouard, fils du duc Georges de Clarence 

228
Édouard IV, roi d’Angleterre 228, 231
Edward, fondateur de Ramsey 232
Egberht 460
Égilon, évêque de Sens 310
Éginhard 81, 83, 89, 106, 107, 280, 397, 

398, 400, 461, 463, 464, 479
Éléazar, fils de Matthatias 598
Élizabeth d’York 227
Elkenberht 543
Elkenfrida 543
Éloi (saint), évêque de Noyon 91, 93, 421, 

423, 543
Emerinus, présenté comme évêque de 

Limoges, 548
Emmon, évêque de Noyon voir Immon
Épiphane(saint), évêque de Pavie  245
Épiphane, évêque de Salamine 326
Eptade (saint), prêtre de Cervon 709
Erchinoald 456, 457
Erec 174
Érispoé 567
Ermengol, comte d’Urgell 133, 134
Ermentrude, épouse de Charles le Chauve 

61, 63
Ermenric, voir Hermenric et Numma
Ermerius, maire du palais d‘Aquitaine 543
Ermessende, comtesse 133, 134
Erminmar, évêque de Limoges 543
Ermogenianus, présenté comme évêque 

de Limoges, 548
Éros 681
de Escavias, Pedro 412



734

Esdras 67-76
Esther, épouse d’Assuérus 230
Étienne (saint) 510
Étienne II, pape 27
Étienne, inhumé à Limoges 548
Étienne, comte de Blois 211
Étienne, évêque de Paris 485
Étienne de Bourbon 174
Étienne Langton 393, 661, 666
Eucher (saint), évêque de Lyon 594, 617
Eudes Ier, roi de Francie occidentale 129
Eudes, duc d’Aquitaine 540
Eudes de Vaucemain 357
Eudes Harpin, vicomte de Bourges, 179, 

182, 183
Eugène, évêque de Tolède 583, 587
Eulalie (sainte) 616
Euric 428
Eusèbe, évêque de Césarée 80, 143, 144, 

204, 276, 279, 303, 308, 592, 599
Eusice (saint) 626
Euspice (saint) 631, 634
Eustadius 543
Eustochie (sainte) 211
Eustorgius 521
Eutrope 28, 79
Évrard, marquis de Frioul 342
Ève 229
Exodus, évêque de Limoges 549
Ézéchias 394

F
Fare ou Faron (saint), évêque de Meaux 45
Fastrade, épouse de Charlemagne 461, 

463, 580
Fatima, fille du roi des Mèdes 187-189
Faustin et Jovite (saints), martyrs de 

Brescia 315, 316, 324
Felecan, chef breton, 560
Félix, dévôt de saint Paul Aurélien 562

Félix, évêque de Limoges 543, 545
Félix, évêque de Trèves 549
Félix, patrice de Toulouse 544
Fernández de Heredia, Juan 411, 412
Ferreolus (saint), évêque de Limoges 550
Févret de Fontette, Charles-Marie 169, 

611
Filastre, évêque de Brescia (saint) 313, 

314, 316-324, 326, 327
Filelfo, Francesco 688
Firouz 178, 179
Flavianus 422, 423
Flavius Josèphe 79, 239, 240, 246, 247, 

592, 593, 599
Fleury, Claude, prieur d’Argenteuil 478, 

479
Flodoard de Reims 11-13, 16-23, 87, 88, 

273, 278, 309, 345-350, 425, 433, 488-
490, 495, 557-560, 572, 601, 607, 610, 
611

Florentine, sœur d’Isidore de Séville 208
Florus, diacre de Lyon 609
Folcuin 356, 358, 359, 361, 499
Foucher de Chartres 183, 187, 188, 193, 

197
Fouin, Jacques, prieur d’Argenteuil 478
Foulques, abbé de Fontenelle 455
Foulques, archevêque de Reims 17, 27, 

87, 273-275, 278, 281, 558
Foulques, comte de Nantes et d’Anjou 

377, 383, 385, 386, 563
Fouquet, Nicolas 706
Fournier, Pierre-Joseph 717
Francle (sainte) 348
François d’Assise (saint) 173, 218
Fréculphe, évêque de Lisieux 64, 78, 

81-84, 86, 246
Frédégaire 39, 40, 43, 46, 48, 82, 83, 86, 

289
Frédéric Ier Barberousse 215
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Frédéric II 691-694
Frédéric, abbé de Mariëngaarde 355
Fridugis, archichancelier sous Louis le 

Pieux 481
Fronton du Duc s. j. 708, 710
Fulbert, évêque de Chartres 208, 209, 210
Fulgence (saint) 170, 172

G
Gabriel Turell 412
de Gaignières, François Roger 714
Gaius 428
Galafre 399
Galeran de Naumburg 184
Galère, empereur 205, 305
Galienne : voir Gloriande
Gandhi 222
Ganelon 185, 401
Garcia de Eugui, évêque de Bayonne 412
Garcias Henguy, voir Garcia de Eugui
Garin, abbé de Saint-Michel-de-Cuxa 381
Garin de Monglane 398, 403, 404
Garnier, prieur de Saint-Flour 521-533
Gaston Paris 397, 400, 403
Gatien, évêque de Tours 546, 547
Gauberto Fabricio de Vagad 413
Gaucher (saint), chanoine fondateur 

d’Aureil 708
Gaudence, évêque de Brescia 317, 320, 

322-327
Gautier de Coinci 654, 655
Gautier de Poissy 179
Gauvain 174, 180
Gédéon 392, 393
Geilo, évêque de Limoges 541
Geiseric 241, 242, 244-246
Gélase 599
Géminien (saint), évêque de Modène 

465-472
Geneviève (sainte) 617

Genséric, voir Geiseric
Geoffroy, trésorier de Saint-Martial de 

Limoges 438
Geoffroy de Lézignan 710
Geoffroy de Monmouth 174, 230
Geoffroy du Breuil, abbé de Vigeois 450, 

711
Georges, duc de Clarence 228
Georges le Syncelle 79
Geramnus, prévôt de Saint-Syméon 373, 

376
Gérard, évêque de Cambrai 358
Géraud d’Aurillac (saint) 380, 383
Géraud, prieur de Brezons 523
Gerbert d’Aurillac 126, 130
Germain (saint), évêque d’Auxerre 25, 

618
Germain (saint), évêque de Paris 617
Germain (saint), frère de Gibrien (saint) 

348
Germain, dom Michel 654
Gérald, évêque de Limoges 539
Gérold, archidiacre et chapelain de Louis 

le Pieux 590, 591
Gérold, comte 539
Gerson, Jean 221, 511, 515, 519
Gervais, archevêque de Reims 495, 496
Gervais, évêque de Dol-de-Bretagne 178, 

179, 185
Gervold, abbé de Fontenelle 454-458, 

463, 464
Géryon 406, 408, 410, 412, 413
Gesner, Conrad 709
Gibrien (saint) 348
Gilbert Crispin, abbé de Westminster 210
Gildas 232
Girart d’Amiens 397, 403
Girart, comte de Vienne 175
Gisèle, sœur de Charlemagne 461
Gislebert de Saint-Trond 357, 359
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Giustiniani, Bernardo 688
Gloriande 398, 399
Godemar, évêque de Gérone 672
Godescalc, moine de Gembloux 357, 359
Godescalc,  moine d‘Orbais,  voir 

Gottschalk
Gondebaud, roi 427, 428, 429
Gontran, roi 417, 419, 420, 422, 543, 617
Gorbonianus 231
Gottschalk, moine d’Orbais 646
Gousset, cardinal Thomas 351
Grallon, voir Gradlon
Gradlon, roi des Cornouaillais 570, 571
Gratien, empereur 616
Graviseth, Jacob 638
Grégoire, évêque de Tours 39, 40, 44, 

46-48, 243, 245, 277, 417, 419, 420, 
546, 617

Grégoire le Grand, pape 27, 81, 155, 173, 
204, 209, 214, 261-272, 273, 278, 470, 
471, 599, 618

Grégoire II, pape 49
Grégoire IV, pape 296-298
Grégoire XVI, pape 222
Gregoria 263
Grifon d’Hautefeuille 401, 404
Grifon, frère de Pépin le Bref 402, 404, 

462
Grimoald, duc de Bénévent 288
Guadamir, évêque de Vic 122
Guenié, Claude 605
Guénolé (saint) 568, 570, 571
Guérard, Benjamin 724
Gui de Munois 357, 359
Gui de Spolète, empereur 173, 342, 470
Guibert de Nogent 177, 193, 195-197, 

199
Guibert de Tournai, ofm 217
Guifred, comte de Barcelone 112, 116-

123, 126-128

Guillaume V, duc d’Aquitaine 449
Guillaume IX, duc d’Aquitaine 183, 383, 

710
Guillaume de Gellone (saint) 380
Guillaume de la Halle 523
Guillaume de Malmesbury 210
Guillaume de Saint-Thierry 650
Guillaume de Volpiano (saint) 564
Guillaume le Conquérant 232
Guillaume le Roux, roi d’Angleterre 210, 

231, 232
Guillaume Longue-Épée 560
Gundovald 543
Gurheden, moine de Sainte-Croix de 

Quimperlé 569
Gurthiern (saint) 570
Guthelinus, fondateur de Warwick 230, 

231
Guy de Warwick 225, 230

H
Hadrien Ier, pape 146, 271, 336, 459, 460, 

578, 579
Hadrien IV, pape 234
Haimin, écolâtre de Saint-Vaast d’Arras 

88, 97
Haimon d’Auxerre, voir Haymon 

d’Auxerre
Haimon d’Halberstadt 640
Hainfroi 400, 402
Hariulf de Saint-Riquier 361, 457
Harold, frère de la reine Édith 348
Haroun al-Rachid 99, 106
Hatton de Verceil 664, 668
Haymon d’Auxerre 590, 637-638, 640, 

641, 643-647, 661, 664, 667, 668
Hector, héros de l’Iliade 684
Heimerard (saint) 381, 382
Heiric d’Auxerre 646
Hélan (saint) 348
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Hélène (sainte) 106, 231, 278, 303-306, 
310, 311

Hélie de Ruffec 357
Hélisachar, archichapelain de Louis le 

Pieux 458, 619
Héloïse, abbesse d’Argenteuil 477
Helwide, sœur d’Hugues de Soissons 649, 

650, 652, 657, 658
Hénault, Jean 705
Hengist 231
Henri de Lonchin 720
Henri Ier Beauclerc 234
Henri II Plantagenêt 210, 234
Henri II, roi de Germanie et empereur 85
Henri III, empereur 148-150
Henri IV, roi de Castille 412
Henri VI, roi d’Angleterre 234
Henri VII, roi d’Angleterre 226, 228, 229, 

234
Henri, clerc anglais 210
Henri, comte de Luxembourg 720
Henschenius, Godefroy 155, 156, 160
Héraclius 83
Herbert, comte de Vermandois 346, 347, 

560
Herbert II, comte de Vermandois 489
Hercule 405-413, 467
Héric, abbé de Saint-Riquier 458
Hériger, abbé de Lobbes 358
Hérimar, abbé de Saint-Remi 495
Herménéric, roi 273, 275, 278
Hermenric et Numma 478-480, 482-484
Hermogenius, évêque de Limoges 544, 

548
Hervé, archevêque de Reims 17, 18, 558, 

559
Hervé, comte en Bretagne 559
Hervé du Bourg-Dieu 664, 665
Hésiode 52
Heudri 400, 402

Hilaire (saint), évêque de Poitiers 347, 
549, 607, 617

Hilarianus 83
Hildebert, évêque du Mans 211
Hildegaire, abbé de Saint-Denis 45
Hildegaire, prêtre 345
Hildegar, voir Hildegaire de Saint-Denis
Hildegarde, épouse de Charlemagne 461
Hildegarde, abbesse de Bingen 215, 216
Hildemar, moine de Corbie 316
Hildgar, évêque de Limoges 539
Hilduin, abbé de Saint-Denis 277, 477, 

480, 482, 484, 539, 541, 621
Hildwin, évêque de Limoges 539
Himiltrude, épouse de Charlemagne 461
Hincmar, archevêque de Reims 13, 16, 

17, 21, 48, 65, 87, 88, 271, 303, 307, 
310, 342, 388, 557, 601, 604-611, 614

Hincmar, diacre 610, 614
Hincmar, évêque de Laon 610
Hippolyte 82, 83
Hisham II 129
Hittorp, Godefroy 646
Homère 52, 684
Hondri, Hondris : voir Heudri
Honorat (saint), archevêque d’Arles 617
Honorius II 478, 484-486
Hortin, Samuel 638, 639
Huc d’Empuriès 133
Hucbald de Saint-Amand 87, 97
Hugo, Victor 222
Huguccio de Pise 662
Hugues Ier de Soissons 652, 653, 656
Hugues II de Soissons 653-656, 659
Hugues III de Soissons 655, 656
Hugues de Vermandois, archevêque de 

Reims 16, 350, 489
Hugues Capet 115, 123, 130, 131, 486, 

623
Hugues Chiliarque 710



738

Hugues de Flavigny 164, 707
Hugues de Fleury 201-211, 561, 562
Hugues de Soissons 649, 650-652, 653, 

655-659
Hugues Farsit, voir Hugues II de Soissons
Hugues le Grand, duc des Francs 346, 560
Hugues, neveu de Charles Martel 456, 

459
Humbert, ermite 381
Hyancinthe, Louis Nicolas 715

I
Iavan 409
Ibn ʿ Abd al-Ḥakam 670
Ibn Abi Amir Al-Mansûr voir Al-Mansûr
Ibn al-Aʿrābī 672
Ibn al-Qūṭiyya 673
Ibn an-Nadīm 673
Ibn Ḥabīb 671
Ibn Ḥawqal 674
Ibn Khaldûn 407
Ibn Ḫurradaḏbih 671
Ibrāhīm b. Yaʿqūb 673
Idalguer, évêque 121
Ildephonse (saint), archevêque de Tolède 

165
Ilger Bigod 179
Immon, évêque de Noyon 88
Ine, roi 232
Innocent V, pape 663, 665-667
Irénée (saint), évêque de Lyon 214
Isaïe 661
Isidore (saint), archevêque de Séville 53, 

56, 79, 83, 84, 86, 155-160, 162-164, 
166, 167, 203, 205, 208, 230, 341, 353, 
392, 406, 408, 599

Isidore, archevêque de Tolède 165

J
Jacques (saint), apôtre 161
Jaddus, grand prêtre 239, 246, 247

Japhet 229, 230, 408
Jason de Cyrène 589
Jason, grand prêtre (175-172) 596
Jean (saint), apôtre et évangéliste 213
Jean VIII, pape 271, 335
Jean X, pape 329, 332, 339
Jean XIII, pape 490, 494, 495, 499, 500
Jean-Baptiste (saint) 213, 264, 271, 510
Jean Diacre 271, 618
Jean, duc de Berry 511
Jean d’Outremeuse 397-399, 401-404
Jean de Gorze 381, 673
Jean de Mandeville 229, 230
Jean de Roquetaillade ofm 220
Jean, évêque de Ravenne 239, 246
Jean de Saint-Martin 631
Jean de Salerne 377, 382
Jean de Salisbury 387, 388, 390-396, 514
Jean de Waha 357
Jean, évêque d’Arezzo 568, 569, 572
Jean  l e  Jeûneur,  pa t r i a rche  de 

Constantinople 263
Jeanne d’Arc (sainte) 220, 221
Jean-Paul II, pape 222
Jean, sire de Cons 720
Jean Trithème 694
Jérôme de Stridon (saint) 79, 80, 84, 170, 

194, 204, 241, 245, 246, 310, 589, 599, 
618, 644, 661, 662, 664, 665, 667, 668, 
682-684

Jésus-Christ 82, 99, 107, 118, 124, 127, 
147, 157, 159, 191, 202, 213, 245, 303, 
334, 365, 380, 394, 395, 467, 480, 658, 
664-666, 668

Jézabel 396
Jiménez de Rada, Rodrigo 165, 166, 409, 

411, 692
Joachim, grand prêtre 592
Joachim de Flore 216, 217, 218
Joan Gaucelm 651
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John Hardyng 230
John Tiptoft, earl de Worcester 229
Jonas, évêque d’Orléans 96, 388, 392
Jonathan, fils de Mattathias, frère de Judas 

Maccabée 592, 598
Jordanès 244, 245
Joscelin ou Josselin, comte d’Édesse 179, 

182-185
Joseph Scot 575-579, 581
Josias 394
Jourdain, évêque de Limoges 449, 538
Jovien, empereur 466, 467
Juan Gil de Zamora 166, 411
Judas Maccabée 592, 593, 596, 598
Judith, épouse de Louis le Pieux 60-62, 

64, 65
Judith, fille de Charles le Chauve 486
Julien, archevêque de Tolède 609, 651
Julien (saint), évêque du Mans 625
Julien, empereur dit l’Apostat 466
Justel, Henri 711
Justin 79, 406
Justinien 81, 83
Justinien II 81, 83
Juvénal 263

L
Labbé, Philippe, s. j. 703-711
La Curne de Sainte-Palaye, Jean-Baptiste 

714  
Ladislas II Jagellon 150, 151, 153
Lagrange, Marie-Joseph, o. p. 222
Lambert, comte en Bretagne 558, 559
de Lamennais, Félicité 222
Lamy, Jean-Robert  605, 614
Landolf Sagax 466
Lanfranc, abbé du Bec 664, 667
Léa 265
Lebeuf, abbé Jean 714
Le Laboureur 714

Léger, neveu du roi Arthur 170-172
Leland, John 225-227
Le Long, Jacques 605
Le Michel, dom Anselme 605, 614
Lenoble, Alexandre 724
Le Nourry, Nicolas 605
Leofric 566
Léon Ier, pape 239-247
Léon III, pape 247
Léon IV, pape 340
Leontia 271
Léon Lacabane, Jean 724
Léonard de Noblat (saint) 184, 187
Leroy, Jacques, évêque de Bourges 708
Létald de Micy 623-628, 631-635
Létald, doyen de Saint-Aignan d’Orléans 

628
Leudesinde, abbesse d’Argenteuil 478
Leudoinus, évêque de Modène 470
Leutgaire, moine de Corbie 316
Lieble, bibliothécaire de Saint-Germain-

des-Prés 716
Litorius, évêque de Tours 546
Liutberga 285
Liuthard, chapelain de Bertha 278
Liutprand, roi des Lombards 156
Lothaire, roi de Francie occidentale 115, 

118, 122, 129, 494
Lothaire Ier, empereur 59-66, 280, 299, 

321, 336, 449, 479-485
Lothaire II, 271, 674
Lothaire, gardien du trésor de Saint-

Amand 91
Louis  II le Bègue, roi de Francie 

occidentale 462
Louis II, roi d’Italie, empereur 336, 337, 

338, 339, 342
Louis III de Guise, cardinal, archevêque 

de Reims 351
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Louis  IV d’Outremer, roi de Francie 
occidentale 346, 379, 386, 494

Louis V 115, 127, 130
Louis VI 482, 484, 485
Louis IX, Saint Louis 676, 688
Louis duc d’Orléans 510, 512
Louis le Germanique 59, 61, 62, 85, 388
Louis le Pieux 59, 60, 62, 63, 65, 83, 130, 

280, 298, 436, 439, 440, 441, 446, 447, 
450, 451, 452, 457, 458, 460, 461, 479-
485, 540, 571, 592, 643, 672

Loup, abbé de Ferrières 96, 280
Loup, duc de Champagne 274
Loup, évêque de Limoges 543, 544, 550
de Lubac, Henri 222
Luca de Penna, secrétaire d’Urbain V 685, 

687
Lucain 668
Lucas, évêque de Tuy 155, 156, 160, 164-

166, 410
Lucio Marineo Siculo 412
Lucius, roi de Bretagne 231
Ludolph von Sudheim 229
Ludwig, landgrave de Thuringe 232
Lupicin (saint), père du Jura 356
Lupold de Suchen voir Ludolph von 

Sudheim
Lysias, proche d’Antiochus IV 593

M
Mabilete 403
Mabillon, dom Jean 490, 602, 603, 605, 

624, 631, 632, 634, 654, 708
Machiavel 221
Macrobe 406
Maffei, Scipion 606
Magnéric, évêque de Trèves 366, 367
Mahomet 77, 155-168, 187, 409
Maïmonide 217
Mamert, évêque de Vienne 617

Mammon 233
Manutius 688
Marcellin, comte 310
Marcianus Capella 279
Marcien 83
Marcien, évêque d’Arles 547
Marco Polo 229
de la Mare, Philibert 169
Margarit i Pau, Joan, évêque de Gérone 

413
Marguerite d’Anjou 228, 234
Marie (sainte), 99, 104, 105-107, 165, 

296, 303, 468, 469, 510, 653
Marie de Béthanie (sainte) 211, 265
Marin, évêque d’Arles 547
Marius Victorinus 661, 666
Marquard Wild 638
Marrier, dom Martin 703
Martène, dom Edmond 583, 608-610, 

703
Marthe (sainte) 265
Martial (saint), évêque de Limoges 435, 

440, 442-444, 449, 450, 537, 541, 546, 
547, 550

Martin (saint), évêque de Tours 198, 299, 
377, 379, 380, 382-386, 438, 617, 619, 
621

Martin de Vertou (saint) 626, 632
Martin Ier, pape 91, 93, 94
Mathieu, chanoine Jean-Baptiste 172, 

174, 175
Mathieu, évêque d’Albano 485
Mathilde, abbesse de Notre-Dame de 

Soissons 654
Mathilde, impératrice 201
Matmonoc, abbé de Landévennec 571
Matthatias 589, 592, 597, 598
Maur (saint) 634
Maurice, empereur 261-264, 269-270
Maxence, empereur 142, 143
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Maxime 93, 156
Maximinus (saint), voir Mesmin
Meinwerk, évêque de Paderborn 381, 382
Mélanie (l’Ancienne et la Jeune) 545
Melaz 186-188
Melot, Anicet 714
Ménard, Hugues 610
Menelas, grand prêtre (172-162) 596
Mercure 695
Merlin 219
Mérolilan (saint) 345-348, 350
Mérovée 170-172
de Mesmes, Claude 708
Mesmin (saint) 623-626, 628-629, 631-

636
Michal, fille de Saül 396
Michel (saint) 532, 560, 621
Michel Scot 691-702
Milon de Saint-Amand 87-90, 92-95, 97, 

98
Mimiulf 264
Mincius 244
Minerve 467
Miro Bonfill, évêque de Gérone et comte 

de Besalu 125, 127, 133
Misac 470
Moïse 77, 143, 145, 198, 202, 203, 204, 

209, 210, 229, 387, 389, 393, 467, 580, 
586

Monnot, Jacques François Charles 717
Montan 213
Mordret 402
Moringus, Gérard 357
Muḥammad, émir 672, 673
Mummola, abbesse de Bruyères 484
Münzer, Thomas 222
Murri, Romolo 222
Museus, prêtre de Marseille 617

N
Nalgod 382
Namle, comte de Namur 403
Napoléon Ier 99
Napoléon III 99
Narsès, grand laïc byzantin 263
Nathan, prophète biblique 395
Néron 396
Neville, Anne 227, 228
Neville, Cicely 228
Neville, Isabelle 228
Neville, Richard, earl de Salisbury 228
Nicaise (saint), évêque de Reims 89
Nicéphore le Patriarche 79
Nicolas de Gorran, o. p. 661, 665
Nicolas de Lyre, ofm 230
Nithard 22, 59-66, 458
Noé, patriarche 82, 203, 229, 407
Norbert (saint) de Xanten 655
Numma, voir Hermenric et Numma

O
Odalric, évêque d’Aix-en-Provence 489
Odalric, évêque de Reims 350, 489, 490
Odo, duc d’Aquitaine, voir Eudes
Odo, guéri par Syméon 374
Odoacre, évêque de Limoges 540, 541
Odon (saint), abbé de Cluny 377-380, 

382-385, 450, 629
Odon, abbé de Saint-Savin 438
Odon de Cambrai 210
Œillet de Saint-Victor, Victor-Simon 718
Offa, roi anglais 231, 453-455, 457, 459, 

460, 462-464
Ogier 403
Oliba Cabreta, comte de Cerdagne 121, 

133
Omer (saint) 93
Onias III, grand-prêtre 598
Orderic Vital 177-188
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Origène 204, 606
Orose, Paul 79, 82, 241, 279, 306, 308, 

309, 406, 408, 611, 673
Otgar, archevêque de Mayence 296
Ouen (saint), évêque de Rouen 421, 423, 

457
Ovide 411, 683
Oyend (saint), père du Jura 356

P
Pagnini, Antonio ou Sante 721
Papias 662
Paschase Radbert 96
Paul (saint) 205, 206, 213, 265, 307, 310, 

385
Paul VI, pape 223
Paul Aurélien (saint) 563
Paul de Venise, voir Marco Polo
Paul Diacre 29, 80, 81, 244-247, 314, 

324, 325, 472, 622
Paul, évêque de Narbonne 547
Paule (sainte) 211
Paulin de Périgueux 617
Paulin, évêque de Nole 617
Paulin, évêque de Trèves 549
Pavillet, Joseph Nicolas 713-724
Peiresc, Nicolas-Claude Fabri de 708 
Pélage 661, 664, 667, 668
Pèlerin (saint) voir Peregrinus
Penda 463
Pépin Ier d’Aquitaine, fils de Louis le Pieux 

65, 439, 450, 451
Pépin II, fils de Pépin Ier d’Aquitaine 65, 

448, 541
Pépin III le Bref 77, 83, 285, 286, 289, 

290, 397-404, 477-479, 482, 484, 485
Pépin de Herstal, ou Pépin II, maire du 

palais 456
Pépin l’Ancien 83
Pépin le Bossu 284, 461-464

Pépin, duc sous Dagobert Ier 40
Pere de Puigvert, évêque d’Urgell 136
Peregrinus (saint), évêque d’Auxerre 25
Pere Tomic 412
Peroni, Luca 721
Perpétue (sainte) 249, 252-255
Perroy, Edouard 33
Petau, Alexandre 629
Petau, Paul 629, 638, 704, 708
Petermann, curé de Vignory 171
Pétran (saint) 348
Pétrarque 679, 680, 684-689
Pétronille d’Aragon 111, 139
Petronius Maximus 278
Phèdre 263
Philippe (saint), apôtre 511
Philippe (saint), évêque d’Héraclée 259
Philippe Ier 485
Philippe II Auguste 232, 510, 512
Philippe VI 720
Philippe de Villette, abbé de Saint-Denis 

511, 515, 519
Philippe le Hardi, duc de Bourgogne 510, 

512
Philippe Mousket 398
Philippe, familier d’Antiochus IV et rival 

de Lysias 593
Phocas 53, 81, 267, 270-271
Phoebade, évêque d’Agen 549
Pie X, pape 222
Pierre (saint), apôtre 11, 21, 28, 146, 194, 

262, 264, 286, 307, 310, 334, 340, 538
Pierre, moine de Maillezais 710
Pierre Damien 210
Pierre Daniel 638
Pierre de Brezons de Saint-Flour 521-533
Pierre de Jean Olieu 218, 219
Pierre de Saint-Julien de Baleure 176
Pierre (saint) de Tarentaise, voir 

Innocent V, pape
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Pierre d’Orgemont, évêque de Paris 511
Pierre le Chantre 393
Pierre Lombard 663, 666
Pierre Tudebode 192-193, 196
Pierre Vascon 524
Pinchart, chanoine 614
Pintoin, Michel 512, 519
Pionios (saint) 258
Pithou, Pierre 638, 710
Platon 230
du Poirier, Jacques 714
Pol Aurélien (saint) voir Paul Aurélien
Polluche 631
Polybe 599
Pompée 81, 202, 274
Pomponius Mela 406
Ponsar, Jean-Baptiste 717, 719
Poppon, archevêque de Trèves 366-368, 

371, 373, 375
Porfyrius 576, 577
Posenne (sainte) 348
Potamius 607
Primasius 645
Priscien 51
Priscus de Panium 244
Proculus, proconsul d’Asie 544
Prompte (sainte) 348
Prosper d’Aquitaine 79, 241, 242, 244, 

245, 617
Prudence 250, 616
Prudence, évêque de Troyes 65, 609
Pseudo-Aréopagite 394
Pseudo-Bruno le Chartreux 663, 665
Pseudo-Méthode 79
Pseudo-Turpin 164, 399, 693
Ptolémée 84, 671

Q

Quotvultdeus, évêque de Carthage 208

R
Raban Maur, abbé de Fulda, archevêque 

de Mayence 296, 297, 298, 576-579, 
581, 590-596, 598-600, 643, 691

Rachel 265
Radegonde (sainte) 278, 617
Radon, abbé de Saint-Vaast 96
Radus des Prés 403
Raginmund, comte de Limoges 540
Raimbert, évêque de Limoges 540, 541
Ramon Berenguer Ier 132, 133, 135
Ramon Berenguer III 135, 137
Ramon Berenguer IV 111, 136, 137, 139, 

140
Ramon d’Abadal i de Vinyals 115, 117, 

123
Ramon II de Pallars 121
Rampertus, évêque de Brescia 315-323, 

325-327
Ranfroi, voir Hainfroi
Raoul, archevêque de Bourges 448
Raoul de Caen 193, 198
Raoul de Laon 663
Raoul Glaber 148, 177, 562, 563, 564
Raoul, auteur des Gestes des abbés de Saint-

Trond 357-359
Raoul, roi 129
Rathold, abbé 149
Raymond Boyer 523
Raymond d’Agiles 192, 194-196
Reboul, archiviste 717
Régimpert, évêque de Limoges 447, 542
Réginon de Prüm 77, 81, 84, 86
Remi (saint), évêque de Reims 21, 173, 

346, 348, 425, 426, 428, 430, 488, 492, 
493, 497

Remi d’Auxerre 87, 383, 395, 594
Remigibertus (sic), évêque de Limoges 

542
Rémond, René 34
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Remus 11, 12
Renaud, ermite 383
Renaud, archevêque de Reims 485
Renaud, comte d’Herbauge 558, 559
René, comte d’Anjou 234
Renerus de Reims 606
Rénier de Saint-Laurent de Liège 357, 

358, 359, 361
Renosind, voir Eustadius
Resende, Andrès 167
Rhodanius, évêque de Toulouse 546, 549
Ricbod, petit-fils de Charlemagne 458
Richard Ier roi d’Angleterre, Cœur de Lion 

216
Richard II, duc de Normandie 365, 366
Richard III, roi d’Angleterre 226-228, 234
Richard de Wassebourg 172
Richard d’York 228
Richer de Reims 22, 487, 488, 490, 492-

495, 498-500, 610
Rictrude, fondatrice de l’abbaye de 

Marchiennes 98
Rigobert (saint), évêque de Reims 347
Rigomer (saint) 710
Rigord 518
Robastre 403
Robert Ier, roi de Francie occidentale 559
Robert II le Pieux 133, 486
Robert Hubert 631
Robert le Moine 193, 198, 199
Robert, abbé de Micy 627, 628
Robin, Guillaume 602-604, 610, 611
Rodrigue de Cerrato 166
Rodrigue, roi wisigoth 408
Roger Bacon, ofm 232
Roger, neveu de Bohémond 187
Roland 187
Rollon, duc normand 23
Romain (saint), père du Jura 356
Romanus 51

Romero, Oscar 222
Romulus 11
Rosmini, Antonio 222
Rotrude, fille de Charlemagne 456, 461, 

463, 464
Rous, John 225-227, 230, 232, 233, 234
Rousselot d’Hedival, Gérard 172
Rufin, patriarche d’Aquilée 68, 80, 308
Ruinart, dom Thierry 249, 602, 603, 605, 

610
Rurice I, évêque de Limoges 544, 546, 

549
Rurice II, évêque de Limoges 544, 549
Ruricius Proculus 545
Rusticiana 263
Rusticus 546
Rusticus, évêque de Cahors 543

S
Sacerdos, évêque de Limoges 543, 545
Ṣāʿid al-Andalusī 676
Saleur, Jacques 171, 172, 175
Salomon, roi d’Israël 77, 81, 137, 196, 

202, 203, 274, 275, 301, 407
Salomon, roi de Bretagne 572
Salvius, proche de Cicéron 681
Samuel, prophète biblique 390-393
San Benedetto de Leno 315
Sánchez de Arevalo, Ruy ou Rodrigo 413
Sapor, voir Shâpûr
Sardus 406, 413
Sarrasin, chanoine Claude 715, 719
Satan, voir Diable
Saturnin (saint), évêque de Toulouse 250, 

546, 547, 618, 621
Saül 390-392, 395, 396
Savonarole 221
Sedulius Scottus 599
Ségolène (sainte), abbesse de Troclar 709
Seguinus, magister 163
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Sellier, abbé  714
Sénèque le Rhéteur 186
Serge II, pape 310, 342
Serge III, pape 336
Sernin (saint), voir Saturnin
Séron, chef hellénistique sous Antiochus 

Épiphane 598
Séulf, archevêque de Reims 17, 118
Séverin du Norique (saint) 245
Severus, évêque de Ravenne 466
Seymour, John 231, 233
Shâpûr 307, 310
Sichaire 422, 423
Sidoine Apollinaire 277, 278, 280, 616, 

618, 621
Sidrac 470
Sigebert de Gembloux 357
Sigebert III 275
Sigeberth 50
Sigéric, archevêque de Cantorbéry 347
Silius Italicus 406
Simon de Gand 356, 359
Simon de Kesaï 410
Simplicius, évêque de Limoges 543, 545
Sirmond, Jacques s. j. 609, 708
Sisebut, roi wisigothique 83, 156
Sixte (saint), évêque de Reims 11, 21
Socrate, historien 303
Socrate, philosophe 230
Solin 406
Soranzo, Raymond 685
Sozomène 303
Stanislas (saint) 150
Stigand, archevêque de Cantorbéry 348
Stodilon/Stodilus, évêque de Limoges 

438, 445, 448, 541
Stremonius, voir Austremoine
Sturzo, Luigi 222
Suétone 28, 280

Suger, abbé de Saint-Denis 48, 177, 477-
480, 482, 484-486

Sulpice Sévère 383, 385, 621
Sunifred II, comte d’Urgell 121
Sunyer, roi 136
Suzanne, épouse de Léger et fille de 

Sylvus, roi d’Écosse 170, 172
Swanahilde, mère de Grifon Martel, 462
Sylvestre Ier, pape 304, 306, 310, 334, 340
Sylvestre II, pape, voir Gerbert d’Aurillac
Syméon de Trèves (saint) 363-375

T
Tacite 277, 278
Tancrède 188, 198
Tassilon, 284-293, 457
Taurus, préfet du prétoire d’Italie 546
Thegan de Trèves 83, 439
Theilhard de Chardin, Pierre 222
Théoctista 261-272
Théodebert 43
Theodelinde, reine lombarde 211
Théodemir (saint) 634
Théodon, fils de Tassilon 284
Théodore, médecin byzantin 263
Théodoret de Cyr 303
Théodoric 170
Théodose Ier, empereur, 276, 279
Théodose II, empereur, 428
Théodrade, fille de Charlemagne 477, 

479, 480, 482, 484, 486
Théodulf, évêque d’Orléans 279, 575-581
Theodulus, évêque de Modène 466
Théophylacte, consul 339
Théophane le Confesseur 79
Theotimus, médecin byzantin 263
Thierry Ier 425
Thierry II 43
Thierry III 93
Thierry IV 39
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Thierry (saint), abbé du Mont-d’Or 21
Thierry, comte de Los 720
Thierry, évêque d’Orléans 626
Thierry, évêque de Cambrai 88
Thomas d’Aquin (saint), 217, 218, 606, 

663-666, 668
Thomas Becket (saint), archevêque de 

Cantorbéry 514
Thomas More 234, 235
Thomas Walsingham 357, 358
de Thou, Jacques-Auguste 708
Thubal 406
Tibère 77, 257
Tigran, roi d’Arménie 202
Tilpin, archevêque de Reims 488
Timothée (saint) 488, 494, 497
Tiron, secrétaire de Cicéron 684
Tite-Live 11, 12, 79, 277, 280
Tolmar, chorévêque 373
Totila, roi ostrogothique 470
Trajan 274, 276, 396
Trésain (saint) 348
Trevet, Nicholas 230, 234
Tristan 174
Trogue Pompée 599
Trophime (saint), évêque d’Arles
Tudi (saint) voir Tugdual
Tugdual (saint) 570
Tullius, voir Cicéron
Turpin 409
Turpion 540
Tyconius 645

U
Ubertin de Casale, ofm 219
Ulpien 389
Urbain II, pape 197
Urbain V, pape 685
Urie 394, 395
Ursin (saint), évêque de Bourges 708

Usuard 548
Uterpendragon 170, 174

V
Valentinien, empereur 616
Valentinien III, empereur 242, 244
Valeria, enterrée à Limoges 544, 548
Valerius Adelphius Bassus 544
Valerius, comes 544
Valerius, préfet de cavalerie 544
Valerius Proculus 544
de Valois, Adrien 708
Varillas, Antoine 688
Varron 685
Velius Longus 51
Venance Fortunat 274, 276, 544, 545, 

617
Véran (saint) 348
Vernier, Benoît, moine de Saint-Sulpice 

de Bourges 709
Vespasien 81, 277
Victorin, évêque de Paris 547
Vierge, voir Marie (sainte)
Vignier, Jérôme, oratorien 169, 172, 173
Villiers du Terrage, Marc Étienne 716
Vincent de Beauvais, o. p. 231
Vincent de Saragosse (saint) 616
Vion d’Herouval voir Vyon d’Hérouville
Virgile 52, 55, 56, 57, 89, 411, 683
Vivien 299, 300
de Voisin, Joseph 610
Vortigern 231
Vulfaius 88
Vyon d’Hérouville, Antoine 631, 708

W
Waïfre, duc d’Aquitaine 403, 404
Walahfrid Strabon 364
Wandrille (saint), abbé fondateur de 

Fontenelle 455, 456
Waratton, maire du palais 456
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Warnerus, magister à Saint-Syméon 373-
376

Warremundus, roi anglais 231
Waudru (sainte) 652
Wazon, évêque de Liège 210
Wesley, John 222
Wicbold, abbé 460
Wicbold, moine de Fontenelle 456
Wigbod 580, 581, 585, 586
Wigerich, écolâtre de Saint-Syméon 373
William de la Pole 234
William de Newburgh 234
Witlaic, abbé de Fontenelle 456
Worcester, William 226, 235

Wrdisten, abbé de Landévennec 567, 568, 
570, 572

Wrmonoc 563
Wynfried, voir Boniface

Y
Yahvé 390, 391, 395
Yvain 174
Yves, évêque de Chartres 201, 211 

Z
Zénon, évêque de Vérone 465, 606
Zéphyrin, pape 214
Zoé (sainte) 257
Zundel, Maurice 223
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A
Abou Dhabi 34
Adige 470, 472
Afrique 156, 158, 164
Agaune 80, 105, 356
Aisne (rivière) 346, 347, 429
Aix-la-Chapelle 102, 105, 107, 577, 651
Aix-en-Provence 489
Albano 485
Alep 182
Alésia 405, 406
Alger 33
Allemagne 103, 197
Allofroy, grange dépendant de l’abbaye 

d’Auberive 174, 175
Andalousie 406
Andelot en Bassigny 171, 172
Angers 502, 549
Angleterre 77, 80, 172, 225, 229, 234, 

278, 454-463, 675, 676
Anjou 234, 383
Antioche 178, 181, 182, 185, 198, 365

Apennins 471
Aquitaine 65, 130, 286, 299, 384, 400, 

461, 462
Aragon 111-113, 138-140, 412
Arcis-sur-Aube 617
Ardenne (forêt) 41, 351
Argenteuil 477-486
Argenteuil, Saints-Pères 486
Argenteuil, Sainte-Marie-Saint-Pierre-et-

Saint-Paul 478
Arménie 307
Arras 88, 96, 97, 347
Arras, Saint-Vaast 86, 88
Astorga 408
Asturies 77
Athènes 333
Attigny 271
Attique 683
Auberive, abbaye 174
Augsbourg 284
Austrasie 40, 42, 86, 275, 400, 402, 459
Auteuil 719

INDEX DES NOMS DE LIEUX
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Autriche 103
Auvergne 401
Auxerre 19, 24, 25, 26, 27, 29, 638, 643, 

647
Auxerre, Saint-Germain 357, 359, 360, 

646
Auxerrois 646
Avignon 219, 220, 502, 651, 685
Avon 225
Aykallah 268

B
Babylone 81, 203
Babylone en Égypte 365
Badajoz 411
Bagdad 179, 180, 185, 186
Balaguer 411
Bâle 219
Balkans 271
Barcelone 111-114, 116, 118, 122, 128-

131, 134-140, 410, 591, 672
Bari 85
Barisis 98
Bassigny 171, 175
Baume 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384
Bavière 104, 283, 284, 290, 373, 375, 457
Bedford 233
Beinwill, en Suisse 651
Béja 408
Belgique seconde 425
Belgrade 366
Bénévent 288
Berne 638, 640
Berry-au-Bac 347
Besalu 121, 125, 138, 139
Bethléem 365
Bétique 405, 409
Betsour 598
Bicêtre 512
Blain 559

Bohème 104
Bologne (Italie) 409, 692
Bologne, près de La Crête 171, 174
Bolzano 284
Bordeaux 175
Bosworth 228
Boulogne 457
Bourges 179, 422, 547, 707
Bourges, collège Sainte-Marie 704-705
Bourges, Sainte-Chapelle 511
Bourges, Saint-Sulpice 709
Bourgogne 86, 174, 378, 401, 638, 643, 

677
Bracciano (lac de) 145
Brême 19
Brémule 180
Brescia, San Faustino Maggiore 315, 316
Brescia, San Salvatore 315
Brescia, Santa Maria 317
Brescia, Sant’Andrea 317, 318
Bretagne 174, 178, 230, 235, 305
Brezons (Cantal) 521-532
Brezons (rivière) 523, 525, 532
Brindes 681
Bruyères 484
Byzance (voir Constantinople)

C
Cadix 164, 406, 407, 408, 409, 411
Caire 365
Calais 347
Cambrai 19, 358
Cambridge 227, 232
Cantorbéry 460
Carladez 522, 525
Carthage 56, 57, 81
Castille 412
Catalogne 111-114, 116, 122-123, 128-

132, 137-140
Catalunya (voir Catalogne) 
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Caucase 102
Cerca-Formigine 471
Cerdagne 116, 121, 125, 138, 139
Cézens 522-531
Chalcédoine 83
Châlon 171
Chalon-sur-Saône 176, 417, 419
Chalon-sur-Saône, basilique Saint-Marcel 

417, 419
Châlons-en-Champagne 60
Champagne 274, 346, 430
Champs catalauniques 171-173
Chartres 208, 485
Château-Chalon 382
Chelles 461, 462
Chelsea 460
Chester 348
Chine 671
Chypre 676
Civaux, en Poitou 176
Clairvaux 650
Clermont 178, 197, 277, 540
Clichy 433
Cluny 377, 379, 380, 382, 384, 521
Collioure 412
Compiègne 129
Constantinople 84, 85, 102, 107, 181-

183, 262-265, 269, 270, 278, 365, 407, 
456, 674, 676

Constantinople, Saints-Apôtres 307
Conquereuil 563
Corbie 316, 594, 654
Cordoue 116, 125, 129, 158, 407, 408, 

673, 694
Cordoue, Sainte-Eulalie 159
Cornouaille 557-573
Cornwall 565, 566, 567
Corvey 80
Côtes d’Armor 573
Côtes-du-Nord 573

Coventry 233
Cracovie 150-152
Cracovie, Saint-Florien 150
Cracovie, Saint-Wacław 150
Crète 676
Cuixà, Saint-Michel 121, 381

D
Danube 244, 284
Déols 707
Devon 49, 566
Dijon 564
Domnonée 563, 564
Dorestad 458
Doubs 717
Douzy 271
Durham 459

E
East Anglia 460
Èbre 112, 137
Écosse 234, 351
Édesse 179, 181, 182, 186
Égypte 103, 143, 158, 201, 263, 267, 308, 

389, 671, 673, 676
Elne 651
Elnone, abbaye Saint-Amand 87, 88, 

90-94, 96-98
Empire romain 81, 83, 429
Espagne 114, 137, 138, 156, 158, 162-

164, 166-168, 398, 399, 400, 402, 405-
413, 670, 673, 674, 676, 692

Étampes 43
Euphrate 182
Évora 167
Évreux 456
Exeter 49

F
Faremoutiers 617
Farreyre, mas de (Cantal) 532
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Flandres 401
Fleury 161, 208, 210, 356, 381, 384, 498, 

563, 594, 623, 638
Florence 221, 721
Fontenelle 81, 355, 356, 358-361, 455, 

456, 457, 458, 463, 464
Fontenoy 60, 61, 62, 65, 66
France 183, 185, 284, 399, 402,674, 675, 

676
Francfort 577
Francie 378, 455, 457
Francie du Nord 358
Frioul 329, 468
Frise 459
Froidmont 349
Fulbroke 233
Fulda 80, 296, 297, 336, 576, 577, 590, 

593

G
Galles (pays de) 225, 228, 234
Gand 89, 90, 97, 98
Gand, Saint-Bavon 89
Gand, Saint-Pierre 90, 98
Gaule 197, 201, 277, 634, 673
Gaule septentrionale 425, 426
Gaza 239
Gembloux 161, 357, 358, 361
Germanie 51, 57, 273, 281, 291, 358, 459
Gérone 116, 118, 412
Gien 512
Grèce 56, 681
Grunwald 150
Gruyères 349
Guy’s Cliffe 226, 227
Gyrd (comté) 348

H
Hambourg 19
Hamwic 457
Hasungen 382

Hautvillers (dioc. Reims) 303
Héraclée du Pont 405
Herio, 436
Hersfeld 381
Hongrie 410

I
Imphy (Nièvre) 33
Inde 104, 307
Ingelheim 284
Irak 405, 671
Irlande 234, 307
Israël 158, 275, 388, 389, 394, 661
Issoire 547
Italie 56, 145, 201, 239, 240, 244, 245-

247, 284, 288, 291, 329-343, 461, 674, 
692, 721

J
Jaffa 229, 230
Jérusalem 81, 106, 107, 108, 137, 147, 

179, 181, 185, 191, 192, 197, 198, 201, 
203, 205, 239, 240, 247, 365, 367, 594

Jérusalem, mur des Lamentations 223
Jérusalem, Saint-Sépulcre 196, 198
Joppé 598
Jourdain 100, 365
Jucundiacum, voir Le Palais-sur-Vienne
Juda 394
Judée 589, 592
Jumièges 457

K
Kairouan 407
Kent 231, 278, 460, 463
Kharput 182, 183, 185-187
Kopestrzyn 151

L
La Boyle (Cantal) 524
La Corogne 408, 412
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La Crête, abbaye en Haute-Marne 169-
176

Landévennec 568-571
Langres 171-174
Languedoc 137
Laon 130, 347, 386, 402, 430
Lappley 348
Latium 468, 469
Lechfeld 284
Le Mans 19
Le Mans, monastère de la Couture 628
Leofwine (comté) 348
León 160, 409, 410
Le-Palais-sur-Vienne (Jucundiacum) 436, 

439, 447, 448
Lérida 117
Leuze 98
Lichfield (Mercie) 460
Liège 19, 361
Liège, Saint-Laurent 355, 357-360, 606
Limoges, 538-552
Limoges, Saint-Augustin 549, 552
Limoges, Saint-Martial 357, 359, 435-

451, 711
Limoges, Saint-Michel aux Lions 550
Limoges, Saint-Paul : 550, 552
Limoges, Saint-Pierre au Sépulchre 548-

550, 552
Limoges, Sainte-Marie de la Règle 441
Lisbonne 167
Lisieux 86
Lituanie 150, 151
Lobbes 356, 358, 359, 498, 499
Loire (fleuve) 358, 572, 643
Londres 225, 228, 230, 231
Longchamp 722
Lorraine 130, 131, 171, 400
Lorsch 83, 86, 577
Lotharingie 358
Luxembourg 720

Lvov 151

M
Ma’arrat al-Nu’mân 194, 195
Macédoine 239
Machault 351
Maine 181, 187, 627
Malmesbury 51
Malte 721, 723
Manresa 412
Mantoue 52
Marchienne 98
Mariëngaarde, en Frise 355, 357, 359
Marne 348, 430
Mayence 577
Ménfö 148
Mercie 291, 348, 454, 455, 463
Mérida 409
Metz 19, 26, 27, 369, 400
Meuse 349
Meynial (Cantal) 524, 525
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Verdun 19, 61, 300, 366, 381, 490
Verdun, Saint-Paul 366
Vérone 145, 468, 470, 472
Vérone, Saint-Zénon 470
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