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ADVENTUS REGIS.  
LE RETOUR À PIED D’UN ROI VAINQUEUR

Wojciech Fałkowski 
Université de Varsovie

Une mise en scène de l’entrée royale était un des moyens destinés à consolider 
le pouvoir et la position politique du souverain. Démontrer ainsi sa puissance 
et son efficacité servait à la fois des intérêts actuels et des plans échafaudés pour 
l’avenir. Chaque entrée cérémonielle était une occasion renouvelée de faire valoir la 
grandeur et la majesté royales. Elle servait aussi à instaurer une sorte de « dialogue » 
du roi avec ses sujets qui lui rendaient hommage avec joie et admiration tout 
en manifestant leur attachement à la royauté. L’entrée royale faisait office d’un 
magnifique spectacle auquel assistaient non seulement des représentants de la 
ville et de la cour, mais aussi tous les habitants et des visiteurs. Elle était censée de 
donner l’impression d’une parfaite harmonie régnant entre le roi et ses sujets qui, 
tout en rayonnant sur des personnes réunies à cette occasion, semblait témoigner 
des assises solides de l’État 1. Elle constituait un cadre particulièrement propice à 
glorifier le règne et faire montre de la générosité et de la bienveillance du roi. Le 
roi se montrait au milieu de la foule pour recueillir des hommages et des signes 
d’admiration dans une ambiance amicale et joyeuse. Ce qui semblait être imprévu 
et spontané était en fait parfaitement calculé et planifié.

L’entrée royale se transformait en une longue cérémonie ponctuée de rituels et 
de symboles de l’État, ainsi que quelquefois de déclarations solennelles et de gestes 
de fidélité. Elle constituait aussi un espace de communication avec les sujets et un 
moyen de former l’image publique de la monarchie à une grande portée et sans 
restrictions limitant l’accès au souverain 2. Destinée à faire reconnaître le pouvoir 

1 Cf. R. Strong, Art and power. Renaissance festivals 1450‑1650, London, Boydell Press,1999, 
p. 42-44. Un répertoire des entrées royales à Paris au Moyen Âge tardif est fourni par 
B. Guenée, F. Lehoux, Les Entrées royales françaises de 1328 à 1515, Paris, Éditions du CNRS, 
1968.

2 Cf. des remarques sur l’espace cérémoniel à l’époque moderne : E. Muir, Ritual in Early 
Modern Europe, Cambridge, Cambridge UP, 1997, p. 255-256 ; voir aussi J. Chrościcki, 
« L’espace cérémoniel », dans A. Ellenius (dir.), Iconographie, propagande et légitimation, 
Paris, PUF, 2001, p. 215-241, ici p. 230-235.
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et l’autorité du roi par la ville et par les bourgeois, l’entrée royale permettait aussi 
d’obtenir l’hommage public rendu au roi et au royaume 3. La reconnaissance du 
pouvoir suprême n’était pas l’objet d’une cérémonie ou d’un acte politique à part, 
mais elle faisait partie intégrante de ce spectacle grandiose où le roi se montrait en 
public et communiquait directement avec des habitants de la ville 4. Ces derniers 
se précipitaient avec enthousiasme pour saluer le roi tout en exprimant à haute 
voix leur joie et leur estime. Cette ambiance de joie et de gaieté conférait aux 
obligations de nature politique et juridique des formes moins rigides et donnait 
aux comportements humains une allure plus spontanée et plus naturelle. Des 
liens entre le monarque et ses sujets semblaient être ainsi plus personnalisés et 
émotionnels, et la mémoire de l’événement se pérennisait dans la tradition locale, 
indépendamment de tous les résultats véritables obtenus lors de la cérémonie 5. 
Ainsi conçue, l’entrée royale devenait un événement mémorable longuement 
commenté, non sans influence sur le style de gouverner et sur l’évaluation du 
règne. En comparaison avec ce cérémonial joyeux organisé en l’honneur du 
souverain, le retour à pied d’un roi qui, après avoir remporté une victoire, se 
rendait d’une église à l’autre, plongé dans des prières et apportant des offrandes 
à des patrons saints fait une grande différence.

Pour tous les souverains de l’Europe chrétienne, l’entrée triomphale à Rome 
de Constantin le Grand, après sa victoire du Pont Milvius, servait de modèle 
de l’adventus regis. La mémoire de cet événement reste vivante au-delà du règne 
des empereurs successifs et se trouve à l’origine d’un cérémonial adopté dans 
l’État des Francs. Depuis l’année 311, un nouvel ordre politique s’appuie sur 
un règne simultané de deux souverains en Occident et de deux souverains en 
Orient. Les tentatives de conclure une alliance entre Constantin et Maxence, 
souverains les plus puissants d’Occident ayant échoué, un conflit armé entre eux 
devient inéluctable. Tous les deux conçurent des plans de guerre à une grande 
échelle 6. Constantin avait l’intention de s’emparer de toute la vallée du Pô 

3 Voir l’analyse de l’entrée d’Henri II à Paris en 1549 : L.M. Bryant, The King and the City in 
the Parisian Royal Entry Ceremony: Politics, Ritual, and Art in the Renaissance, Genève, 
Droz, 1987, p. 51-66. Voir également G. Kipling, Enter the King. Theatre, Liturgy, and Ritual in 
Medieval Civic Triumph, Oxford, Clarendon Press, 1998.

4 Voir l’analyse de la symbolique employée pour la cérémonie de l’entrée et de l’accueil du 
souverain : C. de Mérindol, « Entrées royales et princières à la fin de l’époque médiévale : 
jeux de taxinomie, d’emblématique et de symbolique », dans B. Guenée, Les Entrées. Gloire 
et déclin d’un cérémonial, Biarritz, J&D Éditions, 1997, p. 27-47.

5 L.M. Bryant, « La cérémonie de l’entrée à Paris au Moyen Âge », Annales ESC, 41, 1986, p. 513-
542.

6 Le plan de guerre de Constantin est présenté par H.A. Drake, Constantine and the Bishops. 
The Politics of Intolerance, Baltimore (Md), Johns Hopkins UP, 2000, p. 165-178.
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avant de prendre Rome. Les premiers combats eurent lieu près de Saxa Rubra, 
sur un terrain rocheux parsemé de chemins étroits, près d’un pont. Les armées 
s’affrontèrent le 28 octobre 312, jour du sixième anniversaire de l’instauration 
du pouvoir impérial de Maxence, date de bon augure pour la victoire de ce 
dernier. L’armée de Constantin approcha de la rivière de deux côtés, en livrant 
combat sur la via Flaminia pour attaquer l’ennemi de flanc, du côté de la via 
Cassia, et repousser des troupes qui défendaient le pont. En même temps, un 
pont sur les bateaux se rompit, pont construit spécialement par Maxence pour 
laisser passer son armée. Les bateaux avec des hommes armés disparaissaient 
sous l’eau. Le pont de pierre était trop étroit pour que des guerriers puissent 
passer. Repoussées par l’assaut, des compagnies entières furent englouties par 
la rivière ce qui augmentait encore la panique et finit par décider de la victoire 
de Constantin 7. Le lendemain, le roi vainqueur avec ses troupes entra à Rome.

Eusèbe de Césarée, dans sa description de la bataille du pont Milvius qu’il 
présente comme un combat final, se sert d’une analogie avec le passage des 
Israélites par la Mer Rouge 8. Dans l’Exode, Dieu a fait repousser à la mer des 
chars de l’armée du pharaon et des troupes égyptiennes ont été englouties par les 
vagues. Le chroniqueur  perçoit dans la même situation Maxence et ses soldats 
engloutis « comme une pierre » quand ils essayaient de traverser la rivière. Leur 
pont construit sur les bateaux s’écroula et « tous les soldats de l’ennemi de la 
chrétienté se sont noyés, l’empereur en premier, suivi de tous les indignes de 
son entourage et enfin de toute la compagnie de cavaliers 9. Pendant la fuite de 
l’Égypte, Moïse chante un cantique à la gloire de Dieu : « Je chanterai à l’Éternel 
car il a fait éclater sa gloire ; Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier » 10. 
Constantin aurait pu se servir des paroles semblables pour exprimer sa joie de la 
défaite de ses ennemis tandis que c’était Dieu qui était le souverain suprême et 
l’auteur de la victoire 11. Maxence y est présenté comme un tyran et persécuteur de 
la vraie foi qui a subi un châtiment sévère 12. Selon le récit d’Eusèbe, pendant son 
entrée triomphale à Rome, le roi vainqueur chantait la gloire de Dieu et la foule 

7 Une description exhaustive de toute la campagne et de la bataille du pont Milvius est 
donnée par J. Holland Smith, Constantine the Great, London, H. Hamilton, 1971, p. 107-112.

8 Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, lib. IX, IX 5, éd. G. Bardy, Paris, Le Cerf, 1952-
1958, 3 vol., t. III, p. 62. Exode, 15, 4-5 : « Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et 
son armée ; ses combattants d’élite ont été engloutis dans la Mer Rouge. Les flots les ont 
couverts : ils sont descendus au fond des eaux, comme une pierre ».

9 Eusèbe, lib. IX, IX 7, éd. cit., p. 63.
10 Exode, 15.1.
11 La description de la vision de Constantin se trouve dans : Eusebius von Caesarea, Über das 

Leben Konstantins, éd. B. Bleckmann, H. Schneider, Turnhout, Brepols, 2007, lib. I, cap. 27, 
p. 180-183.

12 D. De Decker, « La politique religieuse de Maxence », Byzantion, 38, 1968, p. 472-562, ici 
p. 525-544.
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joyeuse l’accueillait comme libérateur, sauveur et bienfaiteur 13. Persuadé de l’aide 
divine, Constantin rendit hommage à Dieu pour ne pas permettre que des cris de 
joie et des louanges de la foule en fassent un seul vainqueur et héros. À cette fin, 
il fit placer le signe de la croix entre les mains d’une grande statue érigée en son 
honneur et fit graver au pied de la statue une inscription en l’honneur de la croix 
du Salut pour souligner le rôle de Dieu dans son triomphe 14.

Le retour de Constantin, par sa splendeur, s’inspire de la tradition des entrées 
impériales de l’Antiquité et de l’accueil réservé aux chefs du temps de la République : 
le populus Romanus se précipitait sur les routes pour les voir passer, le Sénat saluait 
le vainqueur et présentait ses hommages alors que des acclamations et des chants 
de la grande assemblée des citoyens contribuaient à l’exaltation générale 15. Une 
scène sur l’arc de triomphe représente Constantin dans un char au lever du soleil 
au-dessus de l’océan. S’il est probable que le souverain ait refusé de monter au 
Capitole et de rendre hommage aux divinités, il est certain qu’il n’a pas hésité à se 
faire nommer pontifex maximus et qu’il se vouait au culte de Sol Invinctus 16. Lors 
du cérémonial de l’entrée à Rome, prédominaient des éléments païens provenant 
des traditions de la Rome ancienne 17. Néanmoins, Constantin laissait clairement 
entendre au public que sa victoire était due à l’intervention de Dieu. Désormais, 
la symbolique de la nouvelle religion faisait partie intégrante du cérémonial de 
l’entrée du souverain vainqueur 18. Une interprétation la plus connue, décisive 
pour l’évolution ultérieure de ce rituel, est due à Eusèbe de Césarée 19.

13 Eusèbe, lib. IX, IX, 9, p. 63.
14 Eusèbe, lib. IX, IX, 10-11, p. 63-64.
15 P. Dufraigne, Adventus Augusti, Adventus Christi. Recherche sur l’exploitation idéologique 

et littéraire d’un cérémonial dans l’antiquité tardive, Paris, Institut d’études augustiniennes, 
1994, p. 250. Une description succincte de l’entrée de Constantin se trouve chez Eusèbe, 
Über das Leben Konstantins, éd. cit., lib. I, cap. 39, p. 196-199.

16 G. Dagron, Empereur et prêtre. Étude sur le « césaropapisme » byzantin, Paris, Gallimard, 
1996, p. 141-168.

17 Sur l’intégration des éléments païens et chrétiens dans le rituel et dans la titulature des 
empereurs voir J. Straub, « Divus Alexander – Divus Christus », dans id. (dir.), Regeneratio 
Imperii. Aufsätze über Roms Kaisertum und Reich im Spiegel der heidnischen und christlichen 
Publizistik, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972, p. 178-194.

18 La mémoire des modèles romains durait encore longtemps : Isidore de Seville, Etymologiarum 
libri XX, lib. XVIII, cap. 2, dans : PL, éd. J.-P. Migne, vol. 82, Paris, 1850, col. 642A : « Erat 
autem apud Romanos mos ut triumphantes quadrigis veherentur ; Quicunque autem 
in conflictu vicisset, palma aurea coronabatur ». J.W. Smit, « The Triumphant Horseman 
Christ », dans Mélanges Christine Mohrmann, Utrecht, Spectrum Éditeurs, 1973, p. 172-
190, a attiré l’attention sur les représentations du Christ dans l’époque tardive de la Rome 
ancienne comme un cavalier vainqueur ou comme un cocher du char tiré par les apôtres ou 
tout le peuple.

19 S.G. MacCormack, Art and Ceremony in Late Antiquity, Berkeley, University of California 
press, 1981, p. 37-38, cite un fragment de Vita Constantini (IV, 15) où l’auteur souligne la foi 
profonde de l’empereur et ses mérites dans la propagation de la religion chrétienne.
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Le chroniqueur attribue le triomphe du roi à l’appui reçu de Dieu et compare 
son sauvetage du peuple à celui de Moïse 20. Des remerciements, des louanges et 
des laudes s’adressaient en premier lieu au Créateur qui veillait sur son peuple 
et vint au secours du monarque pieux. La victoire remportée dans la bataille 
décisive n’était pas au fond un véritable triomphe d’un chef militaire, mais venait 
d’une profonde foi et de la confiance mise en Dieu. Ainsi l’adventus, en tant que 
cérémonie politique qui avait pour but d’obtenir l’approbation du peuple et des 
élites, se transformait en un cérémonial religieux malgré tous ses résidus païens 
et toutes les réminiscences d’un ancien modèle des entrées impériales 21. Notons 
que Constantin n’entre pas à pied mais, selon une coutume ancienne, il arrive 
en char, entouré de ses guerriers marchant à pied ainsi que de ses cavaliers.

Pendant le règne de Charlemagne, l’entrée du roi vainqueur dans une ville 
conquise subit une modification significative. Une occasion se présente après la 
guerre gagnée contre le roi des Lombards, Didier 22. Un conflit de plus en plus 
apparent depuis la prise du pouvoir par Charles finit par aboutir à une guerre 
à l’automne 773 23. Le roi des Francs traversa les Alpes et dans une campagne 
efficace et brillante il s’empara de l’Italie. La première ville conquise était Vérone 
où s’était réfugiée la veuve de Carloman, frère de Charles. La ville de Pavie où 
s’enferma le roi avec sa cour fut assiégée par la suite. Les Francs dominèrent 
toute l’Italie du Nord et la conquête d’un seul endroit défendu par le roi Didier 
n’était qu’une question du temps. L’état de siège durait presque depuis six mois 
quand Charles décida d’y laisser toute son armée et de se rendre avec sa femme 
et son entourage le plus proche à Rome pour y passer les fêtes de Pâques 24. 
Selon des récits provenant de l’entourage du roi, ce dernier a entrepris ce voyage 
pour des raisons religieuses (causa orationis) 25. Au bord du lac Bracciano, à 

20 Les origines de la légende hagiographique de Constantin sont analysées par A. Wilson, 
« Biographical Models. The Constantinian period and beyond », Constantine. History, 
Historiography and Legend, London/New York, Routledge, 1998, p. 107-135.

21 P. Dufraigne, Adventus Augusti, op. cit., p. 459-461.
22 J. Favier, Charlemagne, Paris, Fayard, 1999, p. 193-198 ; A. Barbero, Carlo Magno. Un padre 

dell’Europa, Roma, Laterza, 2000, p. 31-38.
23 Voir l’analyse de la situation politique et militaire : L. Duchesne, Les premiers temps de l’État 

pontifical, Paris, Fontemoing, 1898, p. 6770 ; aussi T.F.X. Noble, The Republic of St Peter : 
The Birth of the Papal State, 680-825, Philadelphia, Pennsylvania UP, 1984, p. 140-148.

24 Annales Regni Francorum, MGH, SS rer. Ger., éd. G.H. Pertz, Hannover, Hahn, 1895, p. 36 
(année 773) : « Et Papiam civitatem usque pervenit et Desiderio incluso ipsam civitatem 
obsedit. Ibique dominus Carolus in sua castra natalem Domini celebravit et pascha in 
Roma ». Cf. P. Llewellyn, Rome in Dark Ages, New York, Praeger, 1971, p. 234-235.

25 Chronicon Laurissense breve, éd. H. Schnorr von Carolsfeld, Neues Archiv, 36, 1910, p. 31 : 
« Carlus Papiam civitatem obsedit, nullum ingredi vel egredi permittit. Interim Carlus 
orationis causa ad limina sancti Petri pergit ».
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trente lieues de la ville, Charles fut accueilli par des iudices, des officiers et des 
fonctionnaires de la suite du pape qui allèrent au-devant du roi avec la croix et 
la bannière 26. Le samedi saint, le 2 avril 774, le roi s’approcha de la ville à une 
distance d’une lieue. Il y trouva des troupes en  pleine armure, accompagnées 
de groupes de garçons qui brandissaient des branches de palmier et d’olivier, 
chantaient des laudes et des hymnes de bienvenue. Au moment où le roi est 
apparu, ils arboraient le signe de la croix, selon un usage réservé aux exarques 
et aux patriciens 27. L’accueil se fit selon un cérémonial qui comprenait à la fois 
des éléments de la liturgie du dimanche des Rameaux, des hommages rendus 
par des patriciens et des applaudissements réservés au souverain qui arrivait. 
Le rituel de l’entrée solennelle intégrait ainsi des coutumes religieuses, des 
prescriptions liturgiques et le protocole des audiences du pape.

À l’approche de la foule, Charles descendit du cheval et se rendit à pied, avec 
toute sa cour, à l’église Saint-Pierre. En haut de l’escalier menant au vestibule 
l’attendait le pape Hadrien Ier. Le roi monta l’escalier à pied, en déposant un 
baiser à chaque marche. Il rencontra le pape et tous les deux entrèrent dans l’église 
en disant des louanges de Dieu. Les prêtres chantaient l’hymne : « Benedictus 
qui venit in nomine Domini ». Toutes les personnes réunies approchèrent de 
la confession de saint Pierre et s’agenouillèrent, en disant des prières à haute 
voix et en déposant des offrandes votives pour remercier Dieu pour un aussi 
grand succès. L’entrée cérémonielle s’est conclue par la prière d’action de grâce 
adressée au saint patron,  intervenu auprès de Dieu pour obtenir pour les Francs 
une victoire éclatante. Plus tôt, Charles avait renoncé à une partie du cérémonial 
consacré par l’usage et il s’approcha de l’église à pied. Il poursuivit la dernière 
étape du chemin à genoux, pour manifester en public son humilité et son entière 
soumission. Plus tard, il se rendit dans la ville et le même jour il pria dans la 
basilique Saint-Jean-de-Latran 28.

Un joyeux emportement de la foule et le triomphe de l’armée victorieuse se 
voient   subordonnés au recueillement pieux et à la gravité religieuse. Au lieu 
d’une entrée triomphale et d’une manifestation de la puissance et de la majesté 

26 Liber Pontificalis, édité par L. Duchesne, Paris, de Boccard, 1955 (désormais : LP), p. 496-
497.

27 Ibid., p. 497 : « Et dum adpropinquasset fere unius militario a Romana urbe, direxit universis 
scolas militiae una cum patronis simulque et pueris qui ad didicendas litteras pergebant, 
deportantes omnes ramos palmarum adque olivarum, laudesque illi omnes canentes, cum 
acclamationum earunden laudium vocibus ipsum Francorum susceperunt regem ; obviam 
illi eius sanctitas dirigens venerandas cruces, id est signa, sicut mos exarchum aut patricium 
suscipiendum, eum cum ingenti honore suscipi fecit ».

28 Sur la ressemblance de cette entrée de Charlemagne avec une ancienne coutume selon 
laquelle le roi visite les églises (circuitus per civitatem) attire l’attention P. Willmes, Der 
Herrscher « Adventus » im Kloster des Frühmittelalters, München, W. Fink, 1976, p. 131.
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royales nous avons affaire à une cérémonie quasi-religieuse, en partie fermée dans 
un espace sacré, qui change totalement de caractère. Il n’y a plus de références 
explicites des traditions antiques. Il n’y a plus d’allusions aux triomphes des 
empereurs s’exprimant par des cortèges d’esclaves, des démonstrations des 
butins de guerre ou des oraisons vaniteuses 29. On n’y voit pas d’attributs du 
vainqueur : de couronne de laurier, de trompettes de combat ou de bannières 
conquises sur l’ennemi, trophées d’un chef d’armée qui rentre dans la gloire 
après avoir remporté un grand succès. Ce n’est que deux mois plus tard que 
le triomphe est fêté avec éclat, cum hymnes et laudibus, lors de l’entrée à Pavie, 
après la prise de la ville 30. La transformation de l’ambiance du spectacle et de sa 
signification idéologique lors de l’entrée à Rome est très profonde et évidente. 
L’entrée royale prend le caractère d’une procession ad limina sanctorum, d’une 
rencontre avec des saints qui avaient obtenu la victoire pour le roi auprès du 
Créateur, en signe de grâce et de protection toute particulière 31. La période de 
Pâques favorisait la recherche des correspondances entre l’arrivée de Christ à 
Jérusalem et celle de Charles à Rome afin d’y attribuer un caractère sacré 32. 
L’accueil avec des branches d’olivier aux portes de la ville ne pouvait être décidé 
que par le pape soucieux de rendre à son sauveur tous les honneurs possibles. 
Une ressemblance avec l’entrée à Jérusalem s’imposait. Dans ces circonstances, 
l’humilité de Charles devait être visible et convaincante pour écarter tout 
soupçon du péché de vanité et d’orgueil. Le triomphe de Christ étant d’une 
autre nature que des exploits de guerre des chefs militaires, le souverain des 
Francs se présenta devant saint Pierre comme un humble serviteur, apportant 
sa victoire en offrande. Ernst Kantorowicz a raison d’affirmer que le psaume 
Benedictus qui venit traduit tout le sens idéologique de l’entrée préparée en 
l’honneur du souverain 33. Il est à noter que c’est à cette occasion que Charles 
reçoit pour la première fois une confirmation de son statut exceptionnel et des 

29 H. Halfmann, Itinera principum: Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im Römischen 
Reich, Stuttgart, F. Steiner Verl., 1986, chap. « Kaiserreisen als Politikum », ici p. 143-148.

30 Chronicon Laurissense breve, p. 31. Cf. Les remarques de M. McCormick, Eternal Victory. 
Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium and the Early Medieval West, Cambridge, 
Cambridge UP, 1986, p. 374.

31 Annales Mettenses priores, MGH, SS rer. Ger., édités par B. de Simson, Hannover, 1905, 
p. 61 (année 774) : « Revertente cum Dei auxilio, intercedentibus beatis apostolis Petro et 
Paulo, glorioso Carolo rege a Romana urbe, ad Papiam venit ».

32 E. Dinkler, Der Einzug in Jerusalem, Ikonographische Untersuchungen im Anschluß an ein 
bisher unbekanntes Sarkophagfragment, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1970, ici p. 31-
36 ; F. Gerke, Christus in der spätantiken Plastik, Berlin, F. Kupferberg, 1941, en particulier 
chap. III : « Victoria Christi », p. 35-52.

33 E. Kantorowicz, « The King’s Advent and the Enigmatic Panels in the Doors of Santa Sabina », 
The Art Bulletin, 26, 1944, p. 217 ; réimpression dans Selected Studies, éd. M. Cherniavsky 
et R.E. Giesey, New York, Locust Valley, 1965, p. 52.
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droits allant au-delà du canon des prérogatives royales. Dominer un peuple 
devient un acte sacré accompli au service de Dieu. La victoire sur un champ de 
bataille devient à la fois une confirmation des grâces obtenues et une expression 
de la piété proprement dite. Il est significatif que la cérémonie se soit conclue 
par la déposition des offrandes votives à l’église.

Une analogie élucidant le phénomène du retour à pied après une victoire est 
offerte par l’arrivée du roi Henri III à Ratisbonne après la campagne hongroise 
en 1044 34. Au mois de juillet, le roi remporta une victoire éclatante sur l’armée 
hongroise qui fut anéantie dans la bataille de Ménfő 35. Tous les grands hongrois 
qui s’opposaient à Henri n’ont pas hésité à lui prêter serment d’allégeance. Lui-
même, la bataille terminée, se rendit immédiatement à Székesfehérvár pour 
introniser son propre candidat à la couronne 36. L’écho de sa victoire a eu un 
grand retentissement dans toute l’Europe et elle a été interprétée comme un 
signe évident de la grâce divine. Raoul Glaber fait remarquer que l’armée du roi, 
moins nombreuse, bénéficiait de la lumière éclairant le champ de bataille tandis 
que l’armée ennemie plongeait dans les ténèbres. Le chroniqueur rapporte 
qu’Henri s’est fait accompagner de nombreux évêques et prêtres non armés 
qui priaient pour son succès. La mort de nombreux ennemis et l’importance 
du butin de guerre lui ont permis par la suite de renouveler son royaume. La 
victoire a donné l’occasion à son retour triomphal 37.

Le chroniqueur s’étend sur la bataille et sur la victoire en attirant l’attention 
sur l’intervention de Dieu en faveur du monarque chrétien.

À la fin du combat, le sol se jonchait de cadavres, les évêques, les prêtres, les 
grands et les autres guerriers éminents furent saisis, la lance dorée du roi fut 
arborée et l’armée rejoignit joyeusement le camp après une grande victoire. 
Ensuite, l’empereur, pieds nus et vêtu d’une simple robe de laine se prosterna 

34 E. Steindorff, Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich III, Leipzig, Duncker und 
Humblot, 1874, t. I, p. 202 sq., E. Müller, Das Itinerar Kaiser Heinrichs III. (1039 bis 1056), 
Berlin, E. Ebering, 1901, p. 31-52.

35 Sur le règne et la politique d’Henri III, cf. R. Schieffer, « Heinrich III (1039-1056) », dans 
H. Beumann (dir.), Kaisergestalten des Mittelalters, München, C.H. Beck Verlag, 1991, p. 98-
115 ; E. Boshof, « Das Reich in der Krise. Überlegungen zum Regierungausgang Heinrichs III. », 
Historische Zeitschrift, 228, 1979, p. 265-287 ; F. Prinz, « Heinrich III. Seine widersprüchliche 
Beurteilung und deren Gründe », Historische Zeitschrift, 246, 1988, p. 529-548.

36 G. Kristo, Histoire de la Hongrie médiévale, Rennes, PUR, 2000, t. I, p. 50-53 ; P. Engel, 
The Realm of St. Stephen, 895-1526, London, I.B. Tauris, 2001, p. 29.

37 Rodulfi Glabri Historiarum, lib. V, cap. 23, éd. J. France, Oxford, Clardon press, 1889, p. 246-
248 : « Postmodum vero gens Hungrorum, iam secundo predicto regi rebellis existens, 
adversus eundem preliari disposuit. Contra quam egressus, licet impar numero, confidens 
tamen in Dei auxilio confligere cum ipsis non timuit. […] Capta vero preda hostium, ac regno 
ut primitus ceperat ordinato, triumphanter rex devenit ad propria ».
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devant le bois vivifiant de la croix. Le peuple et ses chefs ont fait la même chose. 
Ils ont tous rendu hommage à celui qui leur donna une merveilleuse victoire 
sans répandre leur sang 38.

L’expédition terminée, Henri III rentre au pays et se rend à Ratisbonne.

Il n’a pas connu de goût du jour avant qu’il ne visite toutes les églises à pied, 
pieds nus, vêtu d’une modeste robe de laine (in laneis). Il fit revêtir les autels de 
nappes déposées en offrande. Jamais cette ville n’avait vu une aussi grande foule 
de riches et de pauvres, entendu tant d’hymnes d’action de grâce chantés par 
des prêtres, des moines et des religieuses 39.

Le retour après un grand triomphe de guerre se faisait dans une ambiance de 
recueillement pieux, ce qui, sans empêcher de manifester la joie et de saluer le 
chef militaire, soumettait la cérémonie aux rituels religieux. Henri III rentre 
comme un humble pèlerin, visitant des églises à pieds nus et s’adonnant aux 
prières dans les sanctuaires des saints patrons 40. Il faisait montre de sa propre 
piété et il exprimait en public sa gratitude pour la victoire remportée. L’entrée 
royale devenait ainsi un pèlerinage aux lieux de culte ayant pour but d’obtenir 
la protection des saints et de réaffirmer l’humilité du roi qui devait le conduire 
à une véritable grandeur 41.

L’ordo du sacre du xe siècle par l’abbé Rathold mentionne le roi David qui a 
accédé à la grandeur grâce à son humilité 42. En outre, le même ordo se conclue par 
une cérémonie de bénédiction des bannières destinées à mener le roi aux victoires 

38 Annales Altahenses maiores, éditées par G.H. Pertz, MGH, SS rer. Ger., Hannover, Hahn, 
1868, p. 41 : « Terram innumeris cadaveribus operiunt ; lancea Regis deaurata capitur, 
episcopi, capellani, principes, alii complures retrahuntur ; tandemque nostri, nimiae 
caedis pretaesi, ad castra sua ovantes sunt regressi. Denique caesar, discalciatus et laneis 
ad carnem indutus, ante vitale sanctae crucis lignum procidit, idemque populus una cum 
principibus fecit, ipsi reddentes honorem et gloriam, qui illis dederat tantam victoriam, tam 
mirificam, tam incruentam ».

39 Ibid. : « ipse domum rediit et Radasponam venit. Non prius gustavit ea die quippiam, quam 
templa omnia nudis pedibus et in laneis circuivit et altaria templorum singulis paliis vestivit. 
Non visa prius in ea urbe tanta divina exultatio plaebis et prinicipum, tam devota clericorum 
et monachorum et virginum Christi laudatio ».

40 Cf. K. Schreiner, « „Nudis pedibus”. Barfüßigkeit als religiöses und politisches Ritual », dans 
G. Althoff, Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mittelalter, Stuttgart, 
J. Thorbecke, 2001, p. 53-124, ici p. 102-107.

41 Cf. L. Bornscheuer, Miseriae regum. Untersuchungen zum Krisen‑ und Todesgedanken in 
den herrschaftstheologischen Vorstellungen der ottonisch‑salichen Zeit, Berlin, de Gruyter, 
1968, en particulier p. 68-82 et 197-207 où est présentée l’analyse de la grandeur obtenue 
par la voie de l’humiliation, humiliatio–exaltatio.

42 “Ordo Ratoldi”, Ordines coronationis Franciae. Texts and Ordines for the Coronation of Frankish 
and French Kings and Queens in the Middle Ages, édités par R.A. Jackson, Philadelphia, 
Pennsylvania UP, 1995, t. I, p. 181 : Consecratio regis, David humilitate exaltatus.
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magnifiques sur les ennemis, à l’instar des monarques de la Bible, Abraham et 
David 43. Au début du règne, on apprenait au roi l’attitude qu’il devait prendre 
afin de remporter des véritables succès uniquement grâce à Dieu. Le triomphe 
de guerre d’Henri III a été offert à Dieu, le véritable auteur de la victoire qui d’en 
haut observait les actions de tout le peuple chrétien. Dans cette perspective, le roi 
n’est qu’un humble exécuteur des tâches qui lui sont confiées et qu’il s’efforce de 
remplir au mieux. Le roi exprime sa gratitude encore sur le champ de bataille, en 
s’agenouillant au pied d’une croix comme pénitent pieux et un humble exécuteur 
des verdicts de Dieu. Le retour à la ville en habit de pèlerin glorifiait la royauté, ainsi 
perçue dans un contexte de toute la mission accomplie par le roi vainqueur.

Après sa remarquable victoire sur les Teutoniques près de Grunwald, le 
15 juillet 1410, Ladislas II Jagellon entreprit une tournée à travers son État, 
en commençant par les provinces de la Couronne pour achever son voyage 
aux confins de l’est et du sud du Grand-Duché de Lituanie 44. Il revint dans 
la capitale, à Cracovie, au bout de presque une année et demie, au mois de 
novembre 1411. Tout d’abord, il se rendit dans une église célèbre dite Na Skałce 
pour rendre hommage au patron du Royaume, saint Stanislas. Le chroniqueur 
Jan Długosz met l’accent sur le fait que le monarque se proposait de visiter 
tous les sanctuaires des saints à Cracovie, c’est-à-dire de se rendre aussi à l’église 
Saint-Florien et à l’église Saint-Wacław. Après l’adoration des reliques, le roi, 
précédé de bannières conquises dans la bataille de Grunwald, se dirigea au palais 
(ad arcem Cracovienses) en passant par la cathédrale pour y déposer des trophées 
de guerre 45. L’accueil était imposant. Des bannières et des signes des chevaliers 

43 Ibid., p. 200 : benedictio vexilli. Le cérémonial est daté vers 980. Cf. P.E. Schramm, Der König 
von Frankreich. Das Wesen der Monarchie von 9. bis zum 16. Jahrhundert, Weimar, Böhlau, 
1939, t. I, p. 117-120, qui considère que ce cérémonial fut employé seulement pendant le 
sacre de Louis VI en 1108.

44 Sur la structure et le fonctionnement de la Pologne sous les Jagellons voir W. Fałkowski, 
« Centres and Structure of Power in late medieval Poland », dans C. Ehlers (dir.), Places of 
Power, Deutsche Königspfalzen, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2007, t. 8, p. 263-
275. Pour le contexte général, cf. A. Gieysztor et al., Histoire de Pologne, éd. Warszawa, 
Éd. scientifiques de Pologne, 1971.

45 Johannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. XI, Varsaviae, 1997, 
p. 186-187 : « Wladislaus Polonie rex Cracoviam pedester in die sancte Catherine, sanctorum 
Stanislai, Venceslai et Floriani limina visitaturus, magna prelatorum et baronum multitudine, 
vexilla et signa Cruciferorum in magno prelio capta ferencium extensa, comitatus et opidum 
Kasimiriense primum ingressus, in Rupellam venit. Ubi adoratis sanctorum reliquiis, in arcem 
Cracoviensem ad ecclesiam maiorem, precedentibus eum vexillis Cruciferorum, ascendit 
et in ecclesia maiori sancti Stanislai Cracoviensis omnia Cruciferorum banderia in signum 
magnifice victorie deposuit, que et in hunc diem, illic a dextris et a sinistris pendendo, 
magnum propriis et exteris prebendo spectaculum, regium triumphum et Cruciferorum 
cladem assidue ostentat ».
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teutoniques y étaient exposés comme témoignages du triomphe du roi. Dans le 
même récit, le chroniqueur mentionne la décision du monarque de proclamer 
le jour de la victoire comme fête nationale, célébrée dans tout le royaume pour 
que « les pères apprennent à leurs fils, leurs petits-fils et leurs arrière petits-fils 
et ainsi de suite pour que ce jour fut gravé dans la mémoire à tout jamais » 46.

Ladislas II Jagellon rentra à pied. À l’encontre d’un très ancien usage provenant 
des entrées triomphales des vainqueurs, il ne rentra pas à cheval ou en char, 
mais fit son entrée dans la ville à pied (pedester). Malgré toute la joie et la 
fierté qu’inspirait la victoire, le retour à pied de Ladislas II Jagellon ressemblait 
plutôt à un pèlerinage aux saints patrons du Royaume qu’à un adventus regis 
solennel selon des règles anciennes. Arborées devant le roi, les bannières prises 
sur l’ennemi évoquaient la victoire et attiraient l’attention sur ses dimensions 
politiques et militaires. En revanche, la modestie de l’entrée royale soulignait le 
caractère religieux de cet événement 47.

Les intentions du roi polonais deviennent plus claires si l’on analyse son 
entrée à Cracovie vingt ans plus tard, durant l’hiver 1432. Ladislas II Jagellon 
rentra alors de la Ruthénie, après une campagne de guerre difficile et longue de 
plusieurs mois qui avait pour but de mettre fin aux rivalités internes entre les 
familles princières ruthènes. Le Jagellon essaya en vain de stabiliser la situation 
de conflit entre deux adversaires principaux, et n’ayant pas obtenu de résultats, 
il fit intervenir dans les combats des troupes polonaises. Le 30 novembre 
1432 eut lieu une grande bataille près de Kopestrzyn, au bord de la rivière 
Murachna, terminée par l’anéantissement des troupes ruthènes. « Ayant appris 
une si magnifique victoire sur les ennemis de la foi et les siens, le roi s’adonna 
de nouveau aux prières et sa joie était si grande que l’étaient auparavant ses 
craintes ». Ce succès rétablit le pouvoir suprême du roi sur les terrains occupés 
par des rebelles et restaura son autorité dans tout le Grand-Duché de Lituanie. 
Le chroniqueur Jan Długosz rapporte que Ladislas II Jagellon, qui attendait à 
Lvov les nouvelles du champ de bataille, y a envoyé de riches et nombreux dons 
en tissus et en argent et ordonné de chanter dans toutes les églises de la ville 
Te Deum laudamus pour célébrer la victoire et montrer sa grande fierté et joie 48. 

46 Ibid., p. 187 : « Sancitum autem tunc fuit et universali decreto a Wladislao rege ab omnibus 
statibus ecclesiasticis et secularibus sentencia et consensu institutum, ut Divisionis Apostolorum 
dies solenni agatur et feriata in universo Regno Polonie celebritate doceantque patres suos filios, 
nepotes, pronepotes et successores ut diem illum observent colantque memoria sempiterna ».

47 Notons les formules employées (signum magnifice victorie, regium triumphum) qui 
définissaient le prestige et l’importance de la victoire.

48 Johannis Dlugossi Annales, lib. XI (1432), éd. cit., p. 76 : « ut plena certitudo triumphi tunc 
habita esset et leticia magna in populo exorta, iussu eciam regis Te Deum laudamus ora 
ecclesiarum resonatrent. Isque sermo confestim diffusus in Polonie Regnum, universos 
exultacione et gratulacione replevit ».
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Ensuite, il partit à Cracovie où il arriva le jour de Noël. Les processions de toutes 
les églises allèrent au-devant du roi pour l’accueillir comme souverain vainqueur 
qui avait accompli ses devoirs envers la patrie. Le monarque descendit de cheval 
et se joignit à la procession à la tête de sa suite et des cavaliers de son entourage. 
Il fit son entrée dans la ville, précédé de bannières et de signes conquis lors 
des combats. « Il n’entra au palais qu’après avoir remercié le Seigneur dans de 
nombreuses églises pour sa victoire, en priant et en faisant l’aumône. Avant 
que les trophées ne soient déposés au trésor et que le souverain n’entre au 
palais, un cortège solennel traversa la ville pour annoncer à tous le grand succès 
de la monarchie » 49. Le chroniqueur ne laisse aucun doute : le retour du roi 
s’accompagne de visites dans de nombreuses églises (multarum ecclesiarum 
limina) où le monarque se rend à pied. Encore une fois, après une brillante 
victoire dont l’importance et la signification se voient rehaussées, le souverain 
descend de cheval pour suivre un parcours jalonné de sanctuaires des saints. La 
joie et la fierté de la victoire s’accompagnent de la ferveur religieuse et des prières 
ardentes faites devant une foule d’habitants. Le cérémonial mis en place après 
la victoire sur les Teutoniques est réitéré et, comme auparavant, il fait associer 
des composantes glorifiant le chef militaire et sa victoire aux signes de piété et 
d’humilité du roi implorant Dieu.

Le retour à pied après une victoire était destiné à démontrer une grande 
humilité d’un roi que Dieu avait envisagé dans ses plans et à travers duquel il 
faisait montre de sa puissance. La piété manifestée à cette occasion changeait le 
caractère de l’apparition publique du roi en transformant un modèle classique 
d’adventus en une cérémonie de caractère plus sacré d’occursus, de rencontre avec 
des tuteurs de la dynastie, du royaume et de tout le peuple chrétien 50. L’arrivée 
dans une ville s’accompagnait d’une cérémonie religieuse importante qui fêtait 
le triomphe et réaffirmait la loyauté des foules tout en évoquant la dimension 
intemporelle de tous les actes du souverain 51. Pour le roi, c’était une occasion de 
manifester d’une part l’obéissance chrétienne et de l’autre, faire valoir sa propre 

49 Ibid., « De ipse ex equo descendens, pedibus sequendo processiones, urbes cum 
notabli procerum et nobilium caterva ingressus est, signis hostium in prelio captis eum 
precedentibus ; nec prius regiam intravit, donec multarum ecclesiarum limina adiens, 
gracias Altissimo pro concessa victoria precibus et elemosinarum largicione persolveret ».

50 Cf. C. Gnilka, « Gabenzug der Städte bei der Ankuft des Herrn. Zu Prudentius, Peristephanon 4, 
1-76 », dans H. Keller, N. Staubach (dir.), Iconologia Sacra. Mythos, Bildkunst und Dichtung 
in der Religions‑ und Sozialgeschichte Alteuropas Festschrift für Karl Hauk, Berlin/New York, 
De Gruyter, 1994, p. 27-30.

51 J.W. Bernhardt, Itinerant Kingship and Royal Monasteries in Early Medieval Germany, 
c. 935‑1075, Cambridge, Cambridge UP, 1993, p. 293, fait remarquer que le séjour des 
rois allemands dans les monastères situés sur leur parcours fixe donnaient une occasion 
excellente pour organiser des entrées cérémonielles des rois en tant que manifestation de 
leur pouvoir et puissance.
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position privilégiée quant au salut éternel. Elle légitimait la gouvernance et 
renforçait l’autorité personnelle du souverain 52. L’entrée royale gagna en durée. 
Elle comportait plusieurs visites pieuses aux sanctuaires, plusieurs passages et de 
nombreuses apparitions du roi devant la foule. Le comportement religieux s’y 
mêlait aux scènes caractéristiques pour des audiences publiques et des entrevues 
ouvertes où le roi accordait sa grâce aux sujets. Une entrée bien planifiée selon 
un parcours fixe, soigneusement mise en œuvre d’après un scénario uni, se 
transformait en une longue traversée de l’espace urbain.

L’arrivée solennelle devenait ainsi une marche du roi à travers la ville, circuitus 
per civitatem, en vue de s’adonner aux prières d’action de grâce, de déposer des 
offrandes votives et de rendre hommage aux saints patrons. En même temps, 
il s’agissait de démontrer clairement que c’était Dieu lui-même qui agissait à 
travers le roi qui n’était que l’exécuteur des volontés divines. Des symboles 
propres aux traditions de la Rome ancienne ont complètement disparu pour 
laisser la place aux références liturgiques et aux contenus bibliques. L’arrivée à 
pied signifiait le détachement de l’adventus chrétien des traditions antiques et 
faisait référence au modèle idéal d’un souverain capable de relire avec humilité 
et mettre à profit des signes venus des cieux. Sans perdre sa majesté, le monarque 
devenait pius dominus, qui, dans l’ambiance du succès s’applique à mettre en 
scène les vertus d’un chef militaire pieux. La victoire remportée dans une 
bataille ne pouvait plus désigner un roi – celle-ci n’étant pas une légitimation 
suffisante pour l’accession au trône – mais la grâce et son signe manifeste, sous 
forme de succès de guerre, donnaient au règne un caractère eschatologique tout 
particulier 53. Il fallait cependant manifester crainte et reconnaissance.

Le modèle dont le roi Ladislas II Jagellon s’est servi provenait d’une ancienne 
tradition royale. Elle s’appuyait sur l’idéologie monarchique du temps des 
Carolingiens qui consolidait le pouvoir patrimonial du roi censé recevoir 
directement du créateur sa sagesse et ses connaissances. Le souverain restait un 
chef spirituel de ses sujets du fait qu’il était le seul à connaître et à comprendre 
les réalités terrestres. De grandes victoires qu’il remportait en étaient une 
confirmation. Le monarque humble et profondément dévoué à Dieu suivait 
une destinée qu’il était le seul à connaître. Il y était prédestiné par son titre et 

52 Cf. D.A. Warner, « Ritual and Memory in the Ottonian Reich: The Ceremony of Adventus », 
Speculum, 76, 2001, p. 277 qui souligne l’importance des visites dans les églises dans la 
période ottonienne.

53 Cf. Des remarques sur la désacralisation de la victoire : J. Le Goff, « Le roi dans l’occident 
médiéval : caractères originaux », dans A.J. Duggan (dir.), King and Kingship in Medieval 
Europe, London, King’s College London Mediaeval Studies, 1993, p. 10. Sur le caractère 
eschatologique de l’entrée royale, voir E. Kantorowicz, « The King’s Advent », art. cit., ici 
p. 58.
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par sa mission reçue le jour du sacre. Le cérémonial d’un retour à pied après 
une victoire devait réaffirmer sa foi profonde et la protection divine sur le roi et 
sur son peuple. Ceci renforçait son prestige, permettait d’arbitrer les litiges et 
d’atténuer les divisions au sein de l’élite de l’État. Il est difficile de juger à quel 
point la conformité du cérémonial du Moyen Âge tardif avec son archétype 
carolingien était réalisée à l’époque, mais il était l’intention du monarque de 
propager une telle interprétation.
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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
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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



733

histoire et historiographie au m
oyen âge    Index des nom

s de personnes

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
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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
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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



742

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



750

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
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Brescia, San Faustino Maggiore 315, 316
Brescia, San Salvatore 315
Brescia, Santa Maria 317
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Bruyères 484
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Cantorbéry 460
Carladez 522, 525
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Cluny 377, 379, 380, 382, 384, 521
Collioure 412
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Cordoue 116, 125, 129, 158, 407, 408, 
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Luxembourg 720

Lvov 151

M
Ma’arrat al-Nu’mân 194, 195
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Saint-Wandrille, voir Fontenelle
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Samos 333
San Benedetto de Leno 315
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Sant Cugat 118
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