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AUX « EXTRÉMITÉS DE LA GAULE », LA CORNOUAILLE

Bernard Merdrignac
Université Rennes 2 

En présentant Flodoard (893/894-966), chanoine de Reims, comme 
l’« historien » de « son Église » Michel Sot est l’un des promoteurs des 
recherches sur la memoria, l’appropriation et la recomposition du passé par 
les clercs médiévaux qui ont fleuri et porté leurs fruits au cours de ce dernier 
quart de siècle 1. Sa thèse a montré, entre autres, comment – dans la perspective 
de l’exercice par Flodoard de son « métier d’historien » – la composition de 
l’Histoire de l’Église de Reims, à partir 948, s’articulait avec les Annales tenues par 
cet auteur depuis 920 jusqu’à son décès (966). « Les Annales témoignent de ce 
qui importait pour un chanoine de Reims au xe siècle : évènements du royaume 
de Francie de l’Ouest ou événements de son Église qu’il cherchera après 948 à 
inscrire dans la longue durée de l’Histoire de l’Église de Reims » 2. En sélectionnant 
et en classant chronologiquement des faits contemporains, Flodoard s’inscrivait 
dans la tradition des annales majeures carolingiennes ; « mais on l’aurait bien 
surpris en lui disant que ce faisant, il faisait de l’histoire » 3.

Entre les Annales de Saint-Bertin poursuivies par Hincmar de Reims 
(845-882) jusqu’en 882 et la notice qui ouvre « de façon abrupte » celles de 

1 Pour mémoire, on ne retiendra ici que deux titres significatifs de cette abondante floraison. 
P.J. Geary, Phantoms of Remembrane. Memory and Oblivion at the End of the First Millenium, 
Princeton, Princeton UP, 1994 ; version française : id., La Mémoire et l’oubli à la fin du premier 
millénaire, Paris, Aubier, 1996. S. Barret, La Mémoire et l’Écrit. L’abbaye de Cluny et ses 
archives (xe‑xviiie siècle), Münster, Lit, coll. « Vita regularis, 19 », 2004 ; id. « La mémoire 
et l’écrit : l’abbaye de Cluny et ses archives (xe‑xviiie siècle) », Bulletin du centre d’études 
médiévales d’Auxerre, 13, 2009 [en ligne depuis le 2 octobre 2009], consulté le 17 avril 2010 
< http://cem.revues.org/index11143.html>.

2 M. Sot, Un historien et son Église au xe siècle : Flodoard de Reims, Paris, Fayard, 1993, 
p. 86-87. B. Guénée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris, Aubier, 
1980, p. 270, signale les Annales de Flodoard comme un cas de large diffusion en dépit d’un 
« faible succès » quantitatif. Voir p. 267 la carte de répartition des six manuscrits. Sur la 
circulation et les continuations des Annales, voir à présent S. Lecouteux, « Une reconstitution 
hypothétique du cheminement des Annales de Flodoard, depuis Reims jusqu’à Fécamp », 
Tabularia « Études », 2004 [en ligne depuis le 15 janvier 2004], consulté le 16 avril 2010 
<www.unicaen.fr/mrsh/craham/revue/tabularia/pdf/lecouteux.pdf>.

3 M. Sot, Un historien et son Église, op. cit., p. 100.

http://cem.revues.org/index11143.html
http://www.unicaen.fr/mrsh/craham/revue/tabularia/pdf/lecouteux.pdf
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Flodoard en 919 se creuse un trou noir de 39 ans qui reste inexpliqué et que 
je n’aurai pas la prétention d’élucider ici. Aucun fait politique important ne 
marque pourtant l’année 919 notait déjà Philippe Lauer, l’éditeur de ces Annales 
au début du xxe siècle 4, sinon une invasion hongroise en Italie et une défaite 
infligée aux Bretons par les Normands. « Sont-ce là, véritablement, ajoutait-il, 
des événements de nature à faire naître dans l’esprit d’un habitant de Reims, 
l’idée d’écrire l’histoire ? » 5.

En tout cas, ces événements sont de nature à donner l’envie à un historien de 
la Bretagne du haut Moyen Âge de construire sa contribution au présent volume 
de Mélanges en l’honneur du professeur Michel Sot à partir, précisément, des 
notices consacrées par Flodoard aux hostilités entre Normands et Bretons, en 
« Cornouaille », à « l’extrémité de la Gaule » (in Cornu Galliae).

Rien n’indique que Flodoard se soit mis au travail à la demande de l’archevêque 
Hervé (900-922) 6. Toutefois, lorsque, à l’âge de 25 ou 26 ans, le chanoine 
rémois commence la rédaction de ses Annales, il fait partie de l’entourage de cet 
archevêque. Le prédécesseur de celui-ci sur le siège épiscopal, Foulque (882-900), 
était lié à la puissante famille des Widonides (ou Lambertides) dont certains 
membres avaient été actifs dans la première moitié du ixe siècle sur la marche 
de Bretagne avant de faire souche en Italie 7. « Il serait évidemment séduisant 
de voir deux évêques successifs de Reims issus de deux familles antagonistes un 
demi-siècle plus tôt en Neustrie et parents et alliés de deux des familles qui se 
disputent le trône d’Italie et la couronne impériale depuis les années 890 » 8. 
En effet les recherches anthroponymiques sur les porteurs de ce nom d’Hervé 
nous orientent à nouveau, selon Michel Sot, vers la marche de Bretagne et la 
puissante famille des « Renaud-Hervé », rivale de celle des Widonides. Renaud, 
comte d’Herbauge, s’était vu confier en 841 le comté de Nantes par Charles 
le Chauve au détriment de Lambert. Il avait trouvé la mort deux ans plus tard à 

4 Flodoard, Les Annales de Flodoard, éd. Ph. Lauer, Paris, A. Picard et fils, 1905, demeure 
aujourd’hui l’édition de référence. Une nouvelle édition critique avec traduction française 
est annoncée par Sébastien Bricout et Stéphane Lecouteux. Je n’ai pas utilisé Flodoard, The 
Annals of Flodoard of Reims, 919‑966, éd. et trad. S. Fanning, B.S. Bachrach, Peterborough 
(Ont.), Broadview Press, 2004.

5 P. Lauer, « La numérotation grecque des Annales de Flodoard », BEC, 58, 1897, p. 246. Il 
conviendrait, à présent, d’actualiser cet article plus que centenaire avec S. Lecouteux, « Les 
Annales de Flodoard (919-966) : œuvre complète ou lacunaire ? », Revue d’histoire des 
textes, n.s., 2007, t. 2, p. 181-210, que je n’ai pu consulter.

6 M. Sot, Un historien et son Église, op. cit., p. 86, n. 13.
7 J.-C. Cassard, « La résistible ascension des Lambert de Nantes », MSHAB, 63, 1986, p. 299-

321. Voir la thèse de C.R. Garavaglia, Le Relazioni tral’Italia e la Bretagna. Les relations entre 
Bretagne et Italie du vie au xiie siècle, thèse dact. dir. B. Merdrignac et R. Comba (Université de 
Milan), Rennes II, 2008.

8 M. Sot, Un historien et son Église, op. cit., p. 221.
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Blain à la suite d’un coup de main malencontreux contre les Bretons, appuyés 
par Lambert à cette occasion. Au cours de la véritable « guerre des clans » entre 
les Widonides et les Poitevins, Hervé le fils de Renaud qui aurait succédé à son 
père fut tué par Lambert en 844 9. Divers autres comtes Hervé repérables en 
Neustrie « peuvent être considérés comme appartenant à la même famille » 10. 
Dans cette perspective, on concevrait mieux l’intérêt du chanoine rémois pour 
l’actualité de cette région !

Selon l’Histoire de l’Église de Reims, l’archevêque Hervé, promu archichancelier 
de Charles le Simple en 910, fut avec son confrère de Rouen, un des principaux 
artisans de l’intégration des Normands de la Basse-Seine qui aboutit en 911 au 
traité de Saint-Clair-sur-Epte : « Hervé travailla beaucoup à la pacification et à 
la conversion des Normands » (HRE, IV, 13). Toutefois, pour Flodoard, aucune 
concession n’était envisageable avec les Vikings demeurés païens, comme ceux 
qui s’étaient établis en Nantais, à la même époque 11. Ceux-ci tentaient pourtant 
de récidiver de leur côté l’opération qui avait réussi à leurs congénères de Rouen 12. 
D’emblée, aussitôt après avoir relaté l’orage de grêle qui saccagea en 919 le pays 
de Reims, « si bien que cette année il n’y eut pas ou du moins très peu de vin » 13, 
les Annales rapportent une expédition dévastatrice des Normands de la Loire en 
Bretagne : ils « ravagèrent toute la Bretagne en Cornouaille (in Cornu Galliae) 
située au bord de la mer. Ils bouleversèrent et détruisirent tout après avoir 
emmené, vendu et chassé les Bretons » 14. En 921, le duc des Francs Robert – le 
futur Robert Ier (922-923) – faute d’être parvenu à contenir les Normands, leur 
concède le Nantais et toute la Bretagne. « Ils commencèrent à recevoir la foi 
du Christ » 15, ajoute alors Flodoard. En 927, une nouvelle opération concertée 

9 J.-C. Cassard, « La résistible ascension », art. cit., p. 314.
10 M. Sot, Un historien et son Église, op. cit., p. 220. R. Le Jan (Famille et pouvoir dans le monde 

franc (viie‑xe siècle). Essai d’anthropologie sociale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1995, 
p. 254) rattache ce groupe à la famille des Rorgonides, active dans le Maine et aux confins 
de la Bretagne. Voir P.-R. Giot, P. Guigon et B. Merdrignac, Les Premiers Bretons d’Armorique, 
Rennes, PUR, 2003, p. 126.

11 M. Sot, Un historien et son Église, op. cit., p. 224-225.
12 Ibid., p. 216. Voir A. Chédeville, H. Guillotel, La Bretagne des saints et des rois, Rennes, 

Ouest-France, 1984, p. 377-379. P.-R. Giot et al., Les Premiers Bretons, op. cit., p. 153-154.
13 Les Annales de Flodoard, éd. cit., p. 1 : « Hoc anno, nihil vini in pago remensis nisi parum 

admodum fuit ». En n. 1, l’éditeur relève que le même phénomène météorologique est 
consigné dans les Chroniques de Saint Denis qui le datent du « XI Kal. Aug. », c’est-à-dire du 
4 août 919.

14 Les Annales de Flodoard, éd. cit., p. 1 : « Nordmanni omnem Britanniam in Cornu Galliae 
in ora scilicet maritima sitam depopulantur, proterunt atque delent, abductis, venditis, 
ceterisque cunctis ejectis Brittonibus ».

15 Les Annales de Flodoard, éd. cit., p. 6 : « Rotbertus comes Nordmanos qui Ligerim fluvium 
occupaverant per quinque menses obsedit, acceptisque ab eis obsidibus, Britanniam ipsis 
quam vastaverant, cum Namnetico pago concessit quique fidem Χρisti coeperunt suscipere ».
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d’Hugues le Grand († 956) et d’Herbert de Vermandois († 943) contre Nantes 
amène les Normands à conclure la paix avec les Francs « moyennant un 
échange d’otages et la concession du pays de Nantes » 16. Dès 931, une révolte 
éclate contre l’occupant. « Cependant les Bretons qui restaient soumis par les 
Normands en Cornouaille (in Cornu Galliae) se soulevèrent contre eux qui les 
dominaient ; on dit que lors des solennités de la Saint-Michel, ils tuèrent tous 
les Normands qui demeuraient parmi eux, en commençant par leur duc, du 
nom de Félécan » 17. Ce titre de dux attribué par Flodoard au chef normand 
semblerait entériner une installation définitive et officiellement reconnue en 
Bretagne. De plus, son nom serait révélateur d’une assimilation en cours. Joëlle 
Quaghebeur rappelle en effet que ce nom est d’origine celtique et fait état d’une 
communication personnelle de Bernard Tanguy qui propose un rapprochement 
avec le terme gallois ffelaig « brillant, chef » 18. Dès lors, n’y a-t-il pas plutôt lieu 
de se demander si l’expression « duce illorum nomine Felecan » ne ferait pas 
pléonasme ? Flodoard aurait ici tout simplement confondu un mot celtique 
désignant « a general, a captain, a leader » avec un nom propre 19. On tiendrait 
donc, au contraire, l’indication que dux est ici à prendre au sens de « chef 
militaire », sans aucune connotation institutionnelle.

On sait, en outre, que l’intervention du duc de Normandie Guillaume 
Longue-Épée (ca 933-942) a contribué à réduire le soulèvement de 931 et que 
c’est, par contre, avec l’assentiment de celui-ci, qu’Alain Barbetorte (936-952), 
exilé à la cour royale de Wessex, a pu reprendre pied cinq ans plus tard en 
Bretagne 20. Petit fils, par sa mère, du dernier roi de Bretagne Alain le Grand 

16 Les Annales de Flodoard, éd. cit., p. 37-38 : « Hugo, filius Rotberti et Heribertus comes 
contra Nordmannos pergunt qui super fluvium Ligerim morabantur […] Nordmannis de Ligeri 
postquam obsessi sunt ebdomadibus quinque ab Heriberto et Hugone, datis acceptisque 
obsidibus et concesso pago Namnetico, pacem pepigere Francis ». Les spécialistes 
interprètent différemment l’événement : voir A. Chédeville, H. Guillotel, La Bretagne, 
op. cit., p. 391 ; N.-Y. Tonnerre, Naissance de la Bretagne. Géographie historique et 
structures sociales de la Bretagne méridionale (Nantais et Vannetais) de la fin du viie à la 
fin du xiie siècle, Angers, PU d’Angers, 1994, p. 274 et n. 5 ; P.-R. Giot et al., Les Premiers 
Bretons, op. cit., p. 153.

17 Les Annales de Flodoard, éd. cit., p. 50 : « Interea Brittones qui remanserant Nordmannis 
in Cornu Galliae subditi, consurgentes adversus eos qui se obtinuerant in ipsis sollemnis 
sancti Michaelis omnes intermisse dicuntur qui inter eos morabantur Nordmannos caeso 
primum duce illorum nomine Felecan ».

18 J. Quaghebeur, « Norvège et Bretagne aux ixe et xe siècles : un destin partagé ? », dans 
P. Bauduin (dir.), Les Fondations scandinaves en Occident et les débuts du duché de 
Normandie. Actes du colloque de Cerisy‑la‑Salle (25‑29 septembre 2002), Caen, Publications 
du CRAHM, 2005, p. 124.

19 T. Richards, Antiquae Linguae Britannicae Thesaurus being a British or Welsh‑English 
Dictionnary, Bristol, 1753, sv.

20 Les Annales de Flodoard, éd. cit., p. 63 : « Brittones a transmarinis regionibus, Alsatani 
regis praesidio, revertentes terram suam repetunt ». Flodoard, en voyage en Italie durant 
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(ca 890-907), Alain appartenait à la famille comtale de Cornouaille. C’est 
pourquoi l’interprétation de la première mention (en 919) de la Cornu Galliae 
dans les Annales de Flodoard pose déjà une question d’échelle. La situation 
de celle-ci « au bord de la mer » (« in ora scilicet maritima sitam ») doit-elle 
s’appliquer, à une petite échelle, à « toute la Bretagne » ou, à une plus grande 
échelle, à la « Cornouaille » proprement dite ?

Avec son acribie coutumière, Hubert Guillotel s’est aussi interrogé sur la 
seconde mention de la Cornu Galliae par Flodoard à l’occasion la révolte des 
Bretons en 931, dans laquelle sont impliqués Alain Barbetorte et le comte de 
Rennes Bérenger, qualifiés l’un comme l’autre par leur ascendance royale à 
diriger la principauté 21. Il hésitait en effet sur la signification de ce toponyme : 
« S’agit-il de l’extrémité de la Gaule, en d’autres termes de la péninsule 
armoricaine, de la Bretagne historique, ou de la Cornouaille ? » 22. Rappelons 
que selon cet historien, comme pour Joëlle Quaghebeur à sa suite, « Cornouaille 
– appelée alors Cornugallia ou Cornubia – et Poher ne font qu’un » 23. La 
confrontation de la notice de Flodoard avec le récit des mêmes événements 
dans l’Historia moderna d’Hugues de Fleury († 1122) incitait Hubert Guillotel 
se rallier à la seconde, voire « plus probablement à la troisième solution », la 
dénomination de Cornu Galliae étant alors en passe de se substituer à celle 
de Poher. Mais ce chercheur se gardait de se prononcer catégoriquement 24. 
Grâce aux relevés minutieux d’Yves Morice, on peut présenter sous forme de 

cette année 936, « ne donne que “les grandes lignes des événements” », voir A. Chédeville, 
H. Guillotel, La Bretagne, op. cit., p. 398-400. P.-R. Giot et al. (dir.), Les Premiers Bretons, 
op. cit., p. 154.

21 J. Quaghebeur, « Norvège et Bretagne », art. cit., p. 123 qui se réfère ici à H. Guillotel, 
« Le premier siècle du pouvoir ducal breton », dans Principautés et territoires et études 
d’histoire lorraine, Paris, Bibliothèque nationale, 1979, p. 63-84, ici p. 69.

22 A. Chédeville, H. Guillotel, La Bretagne, op. cit., p. 392-393.
23 J. Quaghebeur, La Cornouaille du ixe au xiie siècle. Mémoire, pouvoirs, noblesse, Quimper/

Rennes, Société archéologique du Finistère/PUR, 2001, p. 12-13 qui remarque pertinemment, 
à l’appui de cette interprétation, qu’aucun comte de Cornouaille n’est mentionné comme tel 
dans les textes d’époque carolingienne.

24 A. Chédeville, H. Guillotel, La Bretagne, op. cit., p. 392. J. Quaghebeur, « Norvège et Bretagne », 
art. cit., p. 124, paraît se rallier à cette dernière interprétation puisqu’elle transcrit le titre 
latin de dux des Nordmanni attribué à Félécan mais traduit catégoriquement Cornu Galliae 
par « de Cornouaille ». Elle souligne que dans le développement des Modernorum Regum 
Francorum Actus d’Hugues de Fleury concernant le soulèvement de 931 (cf. Ph. Lauer, Les 
Annales de Flodoard, éd. cit., App. p. 214), il est question d’un dux illorum (des Normands) 
qui porte donc le même titre que Béranger et Alain, qualifiés aussi chacun de dux par cet 
auteur. Sans accorder aux arguments a silentio davantage de poids qu’ils n’en ont, il est 
toutefois possible d’objecter que, précisément, Hugues de Fleury ne reproduit pas ici 
l’expression Felecan nomine que comportait sa source. Trouvait-il pour autant qu’elle faisait 
double emploi ? Je me réserve de revenir ailleurs sur cette question.
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tableau les occurrences les plus significatives du toponyme Cornugallia chez les 
chroniqueurs francs des xe-xie siècles afin de tenter d’y voir plus clair 25.

Flodoard (†. 966), Annales 919  : Nordmanni omnem 
Britanniam in Cornu Galliae 
in ora scilicet maritima sitam 
depopulantur.

Les Annales de Flodoard, 
éd. Ph. Lauer, p. 1.

Flodoard (†. 966), Annales 931 : Brittones qui remanserant 
in Cornu Galliae Nordmanis 
subditi consurgrentes adversus 
eos qui se obtinuerant.

Ibid., p. 50.

Hugues de Fleury 
(†. ap. 1122), Modernorum 
Regum Francorum Actus. 

931  : Brittones in Cornu 
Galliae constitute, adversus 
Normannoros quibus subditi 
errant insurgents, ducem 
illorum interemerunt.

MGH, Script. IX, p.  382. 
Cf. Ph Lauer, Les Annales, 
appendices, p. 214.

Aimoin de Fleury 
(†. ap. 1108), Miracula s. 
Benedicti.

III, 11  : Ossa oceani maris 
quaedam est insula, quae a 
continenti Armoricanae regionis 
terra, quam Cornugalliam 
nominant.

AASS, Mart. III, p. 330.

Raoul Glaber (†. av. 1047), 
Histoires

I I ,  3  […] cu ju s  e t iam 
inferius finitimum ac perinde 
vilissimum Cornu Gallie 
nuncupatur.

Raoul Glaber, Les Cinq Livres 
de ses histoires (900-1044), 
éd. M. Prou, Paris, Picard, 
1886, p. 30. Voir aussi Rodulfus 
Glaber Opera, éd. J. France, 
N.  Bulst et P.  Reynolds, 
Oxford, Clarendon Press, 
1989.

L’usage de l’expression Cornu Galliae par Flodoard dans la première moitié du 
xe siècle, reprise par Hugues de Fleury qui utilise, deux siècles plus tard, dans son 
Historia moderna, les Annales de son prédécesseur, doit être rapportée à l’emploi 
de cette même expression par Aimoin de Fleury (ca 970-après 1008) et par Raoul 
Glaber († ca 1046). Il ressort que chez ces deux auteurs de la fin du xe siècle, 
c’est toute la Bretagne qui est désignée comme l’« extrémité de la Gaule ». 
Ainsi, dans les chapitres des Miracles de Saint Benoît consacrés par Aimoin de 
Fleury à la dévotion portée par Félix († 1038) 26, « habitant de ladite région 

25 Y. Morice, L’Abbaye de Landévennec des origines au xie siècle à travers la production 
hagiographique de son scriptorium, thèse dact. dir. B. Merdrignac, Rennes II, 2007, 
p. 342-344, 481.

26 Sur Aimoin, voir à présent l’édition et la traduction de l’œuvre d’Aimoin de Fleury, « Vie 
d’Abbon l’abbé de Fleury », dans R.-H. Bautier, G. Labory (dir.), L’Abbaye de Fleury en 
l’an mil, Paris, CNRS Éditions, 2004, p. 11-13.
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de Cornugallia » 27, à saint Paul Aurélien, les deux seuls repères géographiques 
fournis par l’auteur sont l’île d’Ouessant (Ossa insula) et Saint-Pol-de-Léon 
(Sancti Pauli oppidum), c’est-à-dire deux localités du Léon, extérieures au comté 
de Cornouaille proprement dit. De plus, Aimoin était bien placé pour savoir 
que Paul Aurélien avait été qualifié de « Domnonéen » 28 par Wrmonoc dans 
sa Vita, composée à Landévennec en 884, puisque ce texte avait accompagné 
à Fleury les reliques de ce saint 29. Les relations entre l’abbaye de Fleury-sur-
Loire et la Bretagne étaient d’ailleurs étroites durant les xe-xie siècles 30. Vue 
de Fleury, au début du xie siècle, la Cornugallia n’est pas à prendre pour une 
circonscription politique ou religieuse définie, mais doit être prise au sens large 
des « recoins les plus écartés de toute la Bretagne » 31.

Sans doute, l’expression Cornu Galliae se teinte-t-elle même, dans les 
Histoires de Raoul Glaber 32, de la nuance péjorative dont son sens littéral 
est porteur (comme, en d’autres temps, la « Basse Bretagne » ou la « Loire 
Inférieure »). Raoul Glaber rapporte ici la bataille de Conquereuil (992), entre 
Foulque d’Anjou et Conan le Tort qu’il localise « au fin fond de la Gaule » 
(in infimis Galliarum partibus). Du point de vue cet historien, c’est aussi 
toute la péninsule qui constitue la Cornu Galliae puisque selon lui « la cité 
de Rennes » en est la « métropole » 33. Il enchaîne sur des lieux communs 
méprisants à l’encontre des Bretons et traite de « tyran » leur « prince » Conan 
le Tort (970-992), comte de Rennes, dont le pouvoir s’exerçait de fait en 

27 AASS, Mart., III, p. 330, III, 12 : « In memorata igitur insula ob amorem tanti praesulis 
quidam ciuis iam dictae regionis Cornugalliae, Felix nomine, ad inhabitandum demigrans, 
cum aliis suis prouinciae viris per aliquantos annos Deo placitam studuit ducere uitam ». Sur 
la carrière de Félix, voir B. Merdrignac, Les Vies de saints bretons durant le haut Moyen Âge. 
La culture, les croyances en Bretagne (viie‑xiie siècle), Rennes, Ouest-France, 1993, p. 67.

28 M.-Ch. Cuissard, « Vie de Saint Paul de Léon en Bretagne », Revue celtique, 5, 1881-1882, 
p. 453 : « explicit vita sancti Pauli Aureliani domnonensis ».

29 Une seconde version de la Vita Pauli, contemporaine des Miracula Sancti Benedicti, est 
réécrite à Fleury par Vitalis au début du xie siècle. Il est tentant d’identifier ce Vitalis avec le 
successeur de Félix à la tête de l’abbaye de Rhuys que ce dernier a été chargé de restaurer 
pour le compte de Fleury-sur-Loire. Voir B. Merdrignac, Les Vies de saints bretons, op. cit., 
p. 67 et J.-C. Poulin, L’Hagiographie bretonne du haut Moyen Âge. Répertoire raisonné, 
Ostfildern, J. Thobercke, 2009, p. 297.

30 Dom L. Gougaud, « Les relations de l’abbaye de Fleury sur-Loire avec la Bretagne et les Îles 
britanniques aux xe-xie siècles », MSHAB, 4, 1923, p. 3-30.

31 AASS, Mart., III, p. 330, III, 12, op. cit. : « totius […] remotissimos Britanniae […] sinus ».
32 Sur Raoul, voir à présent, V. Gazeau, M. Goullet, Guillaume de Volpiano, un réformateur en 

son temps (962-1031), Caen, CRAHM, 2008, p. 3-5.
33 Raoul Glaber, Les Cinq Livres de ses histoires (900‑1044), éd. M. Prou, Paris, Picard, 1886, 

p. 30 : « Est enim illius metropolis civitas Redonum ». L’éditeur ne tranche pas, p. 30 n. 3 : 
« suivant certains historiens, l’expression Cornu Galliae désigne seulement le comté de 
Cornouaille ; suivant d’autres, toute la presqu’île armoricaine ».
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Domnonée et sur le Vannetais 34, mais ne s’étendait pas à la Cornouaille 
proprement dite. Il est important pour le présent propos de préciser, qu’à 
l’encontre de ce qui a souvent été avancé, Stéphane Lecouteux a établi que 
Raoul Glaber n’avait jamais eu connaissance des Annales de Flodoard. Lorsqu’il 
fut chargé par Guillaume de Volpiano de rédiger ses Histoires, l’objectif était 
de faire débuter son récit vers 900. Les Annales, couvrant les années 919 à 966, 
étaient donc susceptibles de lui servir de source. Si Guillaume de Volpiano les 
avait lui-même connues, il n’aurait pas manqué de les communiquer à son 
disciple afin de lui faciliter la tâche ; ce qui laisse supposer qu’entre 1026 et 1028, 
alors que Raoul Glaber accompagnait l’abbé de Dijon en Italie, aucun d’eux ne 
connaissait encore l’existence des Annales 35. Force est donc de constater que, 
sans qu’il existe forcément de liens de dépendance entre ces différents auteurs, 
ceux-ci appliquent plutôt l’expression Cornu Galliae/Cornugallia à l’ensemble 
de la péninsule bretonne. Aussi y a-t-il lieu de penser que Flodoard ne s’est 
probablement pas écarté de l’usage prédominant jusqu’au xie siècle.

Avant de tomber dans une relative défaveur à cette époque au bénéfice de 
Cornugallia, comme l’a remarqué André-Yves Bourgès, c’est surtout l’appellation 
de Cornubia qui est employée à propos de la Cornouaille armoricaine 36. Ce 
nom se rencontre pour la première fois aux environs de 705 pour désigner la 
Cornouaille insulaire dans les Carmina rythmica d’Aldhelm de Malmesbury 
(ca 640-709) 37. Celui-ci, établit une distinction entre la « funeste » Domnonia 
et la Cornubia « désolée » (usque diram Domnoniam per carentem Cornubiam), 

34 A. Chédeville, N.-Y. Tonnerre, La Bretagne féodale, xie‑xiiie siècle, Rennes, Ouest-France, 
1987, p. 32. Voir A. Chédeville, « Un millénaire : la bataille de Conquereuil (992) et sa place 
dans l’histoire politique et militaire de la Bretagne », MSHAB, 70, 1993, p. 365-384.

35 S. Lecouteux, « Une reconstitution hypothétique », art. cit., p. 3-4.
36 A.-Y. Bourgès, Le Dossier hagiographique de Saint Mélar, prince et martyr en Bretagne 

armoricaine. Textes, traduction, commentaires, Landévennec/Lanmeur, CIRDOCOM/
Association des Amis du patrimoine de Mélar, coll. « Britannia Monastica », 5, 1997, p. 158-
159. Ce chercheur remarque que la Vita IIa de saint Méloir – dont il reconstitue la teneur 
à partir des fragments subsistants – emploie en même temps les termes Cornugallia et 
Cornubia : le premier pour désigner la péninsule, le second pour désigner la Cornouaille 
armoricaine au sens strict. Il propose, p. 29, de placer la rédaction de cette Vita IIa dans une 
fourchette chronologique fin xiie-début xiiie siècle et émet prudemment l’hypothèse, p. 231, 
que celle-ci pourrait être l’œuvre de Guillaume le Breton (ca 1160-ca 1225), auteur de la 
Philippide, à la gloire de Philippe Auguste. P.-R. Giot, dans P.-R. Giot et al., Les Premiers 
Bretons, op. cit., p. 57, confondait sans doute ici la Vita Maglorii et la Vita Melorii. Voir 
J.-C. Poulin L’Hagiographie bretonne, op. cit., p. 462.

37 Voir M. Coumert, « Le peuplement de l’Armorique : Cornouaille et Domnonée de part et 
d’autre de la Manche aux premiers siècles du Moyen Âge », dans J.-C. Cassard, A. Chauou, 
M. Coumert, H. Tétrel (dir.), Histoires des Bretagnes. Les mythes fondateurs, Brest, CRBC, 
2010, p. 15-42.
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dépeinte cependant sous un jour plus plaisant 38. Par contre, en Bretagne, 
Pierre-Roland Giot concluait d’un sondage de « terminologie géographique » 
dans les sources hagiographiques les plus anciennes que la dénomination de 
Cornubia n’apparaît (au même titre que celle de Cornugallia) qu’à l’époque 
carolingienne 39. Mais alors que la première forme, dérivée de Cornovia, est la 
transposition latine du breton Kerneo (équivalent du cornique Kernow et du 
gallois Cernyw/Kernyw) 40, la seconde – dont l’étymologie n’est parlante que pour 
les latinistes puisqu’elle signifie l’extrémité de la Gaule – « évoque » l’appellation 
du « Cornwall » (Cornwalum/Cornwealum) qui est pourtant une construction 
bilingue, juxtaposant un élément celtique et un élément anglo-saxon 41.

Sans doute n’est-il pas sans intérêt non plus pour notre propos de constater 
que l’apparition du Cornwalum dans les sources anglo-saxonnes pour désigner la 
Cornubia insulaire est pratiquement contemporaine de celle de la Cornu Gallia chez 
les auteurs continentaux. Un pointage (qui n’a pas la prétention d’être exhaustif 42) 
dans les diverses versions de la Chronique anglo-saxonne permettra peut-être de 
dépasser le stade de l’intuition. Une des premières occurrences est due, semble-
t-il, au premier copiste du manuscrit le plus ancien (ms. A : Parker Chronicle ; 
Winchester manuscript) qui a précisément arrêté son travail à la fin de l’année 891 43. 
Il enregistre à cette date l’échouage sur les côtes du Cornwall, du temps du « roi 

38 Aldhelmi Opera, éd. R. Ehwald, MGH, AA, XV, Berlin, 1919, p. 524-525, v. 8-12 : « Quando 
profectus fueram/usque diram Domnoniam/Per carentem Cornubiam/Florulentis cespitibus/
Et foecundis graminibus/Elementa inormia/Atque facta informia/Quassantur sub aethera/
Convexi celi camara/Dum tremet mundi machine/Sub ventorum monarchia ». P.-R. Giot, dans 
P.-R. Giot et al., Les Premiers Bretons, op. cit., p. 57, se contentait de noter qu’« on comprend 
mal pourquoi quelqu’un de Malmesbury trouverait la Domnonée “sinistre” et aimerait 
davantage le Cornwall ». La litote pourrait laisser à penser que ce savant se demandait si 
Aldhelm n’aurait pas envisagé ici la Cornouaille continentale ; mais, il ne s’en est pas ouvert 
à ses co-auteurs et, prudemment, il n’est pas allé jusqu’à avancer explicitement cette 
hypothèse. Il serait donc aventuré de ma part de lui faire dire plus qu’il ne l’a voulu !

39 P.-R. Giot et al., Les Premiers Bretons, op. cit., p. 57. Il faut toutefois noter qu’à l’exception 
de la Vita Ia Samsonis (susceptible de remonter au viie-viiie siècle, mais dont la datation reste 
controversée), on ne conserve guère de textes antérieurs à la période carolingienne, même 
si l’on peut dans certains cas supposer qu’il s’agit de la réécriture d’une version antérieure 
(ce qui est aussi débattu). Voir J.-C. Poulin, L’Hagiographie bretonne, op. cit., en particulier 
p. 39, 57 et passim.

40 B. Tanguy, « Les premiers temps médiévaux », dans Y. Le Gallo (dir.), Le Finistère de la 
Préhistoire à nos jours, Saint-Jean-d’Angély, Bordessoules, 1991, p. 93.

41 B. Tanguy, « Les premiers temps médiévaux », art. cit., p. 93.
42 Pour des raisons de commodité, j’ai utilisé l’édition électronique par T. Jebson dont le site 

« The Anglo‑Saxon Chronicle: An Electronic Edition » : en ligne <http://asc.jebbo.co.uk/intro.
html> est hautement recommandable. Voir l’édition de C. Plummer, J. Earle, Two of the Saxon 
Chronicles Parallel with Supplementary Extracts from the Others, Oxford, Clarendon Press, 
1892-1899, 2 vol. Je n’ai pas eu le loisir de consulter l’importante édition collective en cours The 
Anglo‑Saxon Chronicle. A collaborative Edition, sous la direction de D. Dumville et S. Keynes.

43 M. Swanton, The Anglo‑Saxon Chronicles, London, Phoenix, 1996, p. XXI.

http://asc.jebbo.co.uk/intro.html
http://asc.jebbo.co.uk/intro.html


566

Alfred » le Grand (871-900) de Wessex, de « trois Irlandais […] dans un bateau sans 
avirons. Celui-ci était fait de trois peaux et demi ». (Þrie Scottas comon to Ælfrede 
cyninge, on anum bate butan ælcum gereþrum of Hibernia […] Se bat wæs geworht of 
þriddan healfre hyde þe hi on foron). L’épisode est souvent cité par les spécialistes de 
la pérégrination irlandaise, puisqu’il met en scène trois moines qui « pour l’amour 
de Dieu » (for Godes lufan) se sont imposés un type d’ordalie prévue en cas de 
crime exceptionnel 44. On retiendra ici que cette entrée constitue un précieux 
témoignage de la diffusion d’une appellation que les spécialistes décomposent entre 
un premier élément « corn » d’origine celtique (d’où dérive l’ethnonyme Cornovii 45) 
et un second élément « wealas » désignant les « étrangers » en vieil-anglais (voir 
l’anglais Welsh) qui s’applique aux Bretons en général (Bretwalas/Brytwalas) dans 
la Chronique anglo-saxonne et qui rend compte aussi du nom du Pays de Galles 
(Norðwealum/Norðwalum) et de celui du Strathclyde (Stræcledweala/Strácledwalas). 
Le tableau suivant récapitule les résultats du sondage auquel on a procédé à travers 
les différentes versions (disponibles en ligne) de cette Chronique.

891
Ms. A (Corpus Christi 
College, Cambridge 
MS 173)

7 þa comon hie ymb .vii. niht to 
londe on Cornwalum

The Anglo-Saxon 
Chronicles, 
trad. M. Swanton, 
London, Phoenix Press, 
1996 :
« and after seven days 
they [three Scots] came 
to land in Cornwall »

892

Ms. B (Cotton 
Tiberius A.vi)

7 þa coman hi embe .vii. niht to 
lande on Cornwealum

Ms. C (Cotton 
Tiberius C.i)

7 ða comon hi embe .vii.niht to 
lande on Cornwealum

Ms. D (Cotton 
Tiberius B.iv)

7 þa comon hy ymb vii niht to lande 
on Cornwealum

997

Ms .D (Cotton 
Tiberius B.iv)

7 þær hergodon ægþær ge on 
Cornwealum 7 on Norðwealum 7 
on Defenum

« and there [the raiding 
army] raided both in 
Cornwall and in Wales 
and in Devon »Ms. E (Bodleian MS 

Laud 636)
7 þær gehergodon ægðer on 
Cornwealum ge on Norðwalum7 
on Defenan  

1047

Ms. D (Cotton 
Tiberius B.iv)

7 he hæfde .iii. bisceoprice, an on 
Defenascire, 7 on Cornwalon, 7 
on Wigracestre Þa feng Leofric to 
Defenascire 7 to Cornwalon

« and he [Lyfing] had 
three bishoprics: one 
in Devonshire, and 
in Cornwall and in 
Winchester. Then 
Leofric succeeded to 
Devonshire and to 
Cornwall »

44 M.E. Byrne, « On the Punishment of Sending Adrift », Eriu, 11, 1932, p. 97-102.
45 F. Lot, « Arthur en Cornwall », Romania, 1901, p. 9, constatant que les appellations de Devon 

et Cornwall « sont (parfois) synonymes », en tirait pour sa part la conséquence que le nom 
de Cornwall « n’a rien à faire avec les Comovii de Chester (Deva) et Wroxeter (Uriconium), 
comme on le dit habituellement (Loth, La Borderie, etc.). Il s’applique simplement aux 
Bretons occupant l’angle (corn) sud-ouest de l’île » et ajoutait que « l’étude des origines de 
la Cornouaille française » le conduisait à la même conclusion.
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À titre d’hypothèses, on peut se risquer à tirer de ce tableau quelques 
déductions susceptibles de relancer l’enquête en cours 46. Il est peu probable 
que la proximité phonétique entre le nom du Cornwall et celui de la 
Cornouaille (Cornwealum/Cornugallia) résulte d’une coïncidence fortuite 
entre deux formations complètement indépendantes linguistiquement. Il 
est encore moins concevable que les lettrés anglo-saxons aient éprouvé le 
besoin de transposer la forme latine Cornugallia en Cornwealum (/g/ → /
gw/ → /ɣw/ → /w/) afin de réinterpréter artificiellement ce nom selon une 
étymologie bilingue traduisant la configuration géopolitique de leur contrée. 
L’inverse est par contre beaucoup plus plausible. Coutumiers de l’étalage 
d’un savoir étymologique (plus ou moins assuré), les lettrés continentaux, 
férus de latin, auront perçu l’élément germanique weala comme une forme 
atténuée (en voie d’amuissement) de Gallia (/w/ → /gw/ → /gw/ →/g/), ce qui 
leur permettait de placer les Cornugallensis à la « la corne de la Gaule ». Mais 
pour que cette opération de naturalisation ait un quelconque intérêt, force 
est d’admettre que la dénomination en passe de s’imposer sous la poussée 
anglo-saxonne en Grande Bretagne était alors en cours d’importation en 
Bretagne continentale. 

De ce côté-ci de la Manche, la première mention explicite d’un « évêque 
cornouaillais » est la souscription dans un acte de Redon datant du règne 
d’Erispoé (851-857) d’Anaweten « cornogallensis […] episcopi » 47. Quelques 
décennies plus tard, vers 870, l’abbé de Landévennec Wrdisten, reprend ce même 
adjectif cornugillensis pour qualifier « l’océan cornouaillais et britannique » 
près duquel il réside dans la dédicace de la version de cette Vita adressée à 

46 Je tiens à remercier Bernard Tanguy pour m’avoir amicalement encouragé à formuler « à 
titre d’hypothèse » cette tentative d’explication de la difficile question de l’apparition 
concomitante de Cornwealum et de Cornugallia. Selon la formule consacrée, ces déductions 
n’engagent cependant que moi.

47 Cartulaire de l’abbaye de Redon en Bretagne, éd. A. de Courson, Paris, Imprimerie impériale, 
1863, Appendix XXXI, p. 366 (cf. dom Lobineau, Hist. Britann., t. II, col. 58). Sans précision de 
siège,  Anaweten episcopus souscrit encore à la charte XXX (datée de 862 par H. Guillotel, 
voir Le Cartulaire de l’abbaye Saint‑Sauveur de Redon, éd. A. Chédeville, H. Guillotel et 
B. Tanguy, Rennes, Association des Amis des archives historiques du diocèse de Rennes 
Dol et Saint-Malo, 1998, t. I, fol. 54 du fac-simile. Voir J. Quaghebeur, La Cornouaille du 
ixe au xiie siècle, op. cit., p. 179. L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, t. II, 
L’Aquitaine et les Lyonnaises, Paris, Fontemoing et Cie, 1910, 2e éd., p. 82, identifie cet 
Anaweten episcopus avec le successeur de Felix (Aneweten ou Huarnuethen) qui figure en 
no 6 dans le Catalogue des évêques de Quimper ; J. Quaghebeur, La Cornouaille, op. cit., 
p. 88 distingue par contre Aneweten (milieu ixe s.) et Huaruuethen, attesté au début xe siècle 
dans l’acte 24 du Cartulaire de Landévennec. Voir A. Chédeville, H. Guillotel, La Bretagne, 
op. cit., p. 305-306.



568

l’évêque Jean d’Arezzo (ca 868-900) 48. Par contre, il transcrit à destination de 
ce correspondant l’homélie qu’il a, par ailleurs, composée à l’occasion de la fête 
du saint. Or la lectio Ia de celle-ci qualifie les Cornouaillais de Cornubentibus 
(= cornubensibus, dans le ms. Quimper BM 16): « [Jésus Christ] nous donna 
aussi saint Guénolé, à nous les Cornouaillais qui le valaient le moins, installés 
au bout du monde et dans les régions occidentales extrêmes des Gaules  » 49.

La forme Cornubia a la préférence de Wrdisten dans sa copieuse production 
hagiographique. Il avait pourtant déjà à sa disposition la forme alternative 
Cornugallia à laquelle toutefois il ne recourt jamais 50. En effet, non seulement 
un calendrier de Landévennec du début du xe siècle commémore au 28 avril 
le natale de saint Guénolé : « III kal. Maii. In cornu Galliae natale sancci 
UUinualoei confessoris » 51, mais surtout, dans l’Omelia, l’hagiographe paraît 
gloser l’ethnonyme cornubensibus par la périphrase « in fine mundi positis […] 
extremis Galliarum […] atque occiduis in partibus ». On peut donc supposer qu’il 
se réfère implicitement ici à l’étymologie savante qui décompose le toponyme 
Cornu Gallia comme la « Corne de la Gaule » 52. Dans un texte adressé à un haut 

48 Voir C.R. Garavaglia, Les Relations entre la Bretagne et l’Italie (vie‑xie s.), Rennes II, mémoire 
de DEA, dir. B. Merdrignac, 2002-2003, p. 79 : « Notitia consolationis vestre erga fratres 
nostros […] nostras ad usque devenit regiones qui cornugillensem atq(ue) brittanicum iuxta 
considimus pontum ».

49 C. R. Garavaglia, Les Relations entre la Bretagne et l’Italie, op. cit., p. 86 : « [JC] cornubentibus 
in fine mundi positis, minus idoneis, extremis Galliarum sanctum direxit atque occiduis in 
partibus Winualoeum ». A. Le Moyne de La Borderie, Cartulaire de l’abbaye de Landévenec, 
t. 1, Texte du cartulaire, avec notes et variantes publié pour la Société archéologique du 
Finistère, Rennes, Catel, 1888, p. 129 : « cornubiensibus », en fait, cornubensibus, vérifié par 
moi sur le ms. de la BM Quimper, fol. 130v. Voir Y. Morice, L’Abbaye de Landévénnec, op. cit., 
p. 342. Je remercie Mme A. Le Hüérou de m’avoir aidé à cerner la portée de l’expression 
« minus idoneis » : « les moins appropriés », « qui ne le méritaient pas », « pas adaptés ». 
L’ethnonyme Cornubensium est repris par Wrdisten dans le titre du chap. II, 15 (« De humili 
Gradloni Cornubensium regis apud eundem et familiari allocutione ») où il paraît synonyme 
de Cornubiorum (vs 3 : « moderator Cornubiorum »).

50 M. Simon, « Les hagiographes de Landévennec au ixe siècle, témoins de leur temps », dans 
G. Le Menn et J.-Y. Le Moing (dir.), Bretagne et pays celtiques. Langues, histoire, civilisation. 
Mélanges offerts à la mémoire de Léon Fleuriot (1923‑1987), Saint-Brieuc-Rennes-Skol-
PUR, 1992, p. 185 fait pertinemment remarquer que le repentir (attesté par un blanc rempli 
après coup d’un trait ondulé) du copiste du manuscrit 16 de la bibliothèque municipale de 
Quimper (fol. 69), au xie siècle, d’abord enclin à écrire Cornugallie lorsqu’il rencontre pour 
la première fois le terme Cornubie dans la Vita II, 3, atteste que cette forme remonte au 
modèle qu’il reproduisait (et sans doute à la version originale).

51 Sur ce calendrier de Landévennec (Copenhague, ms. Thott 239, v. 908-955), voir M. Simon., 
« Les hagiographes de Landévennec », art. cit., p. 183. Voir F. Duine, « Bréviaires et missels 
des églises et abbayes bretonnes de France antérieures au xviiie s. », BMSAIV, 35, 1906, 
p. 138-140 ; en fait, il y a confusion entre natale et translatio : voir Y. Morice, L’Abbaye de 
Landévénnec, op. cit., p. 382.

52 M. Simon, « Les hagiographes de Landévennec », art. cit., p. 183 ; B. Tanguy, « Les premiers 
temps médiévaux », art. cit., p. 93.
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dignitaire de la cour de Charles le Chauve comme Jean d’Arezzo 53, cette allusion 
répond au souci de l’auteur de se placer du point de vue de son correspondant. 
Le père Marc Simon qui qualifie Cornugallia de « forme bâtarde » émet 
l’hypothèse que celle-ci correspond à « une interprétation disons “franque”, 
plus satisfaisante pour les non-bretonnants latinistes du xe et du xie siècle » 54.

Toujours est-il qu’au début du xie siècle, les deux termes alternent dans les 
sources régionales 55. Il est délicat (me semble-t-il) d’assigner à l’un une acception 
spécifique par rapport à l’autre. Ainsi, Joëlle Quaghebeur relève dans un 
document du Cartulaire de Quimperlé « des traces – tant dans les formules que 
dans le vocabulaire – d’un acte initial dressé lors de la fondation » de l’abbaye 
Sainte-Croix (ca 1050) par Alain Canhiart (1022-1074) 56. Ce texte fait mention 
de la Cornubia : « Haec est possessio aecclesie Sanctae Crucis ab Alono comite 
Chanarth, ejusdem fondatore, Cornubiam regente, impertita, assertantibus totius 
Cornubie primatibus et obtimatibus » 57. Toutefois, il serait hasardé d’en inférer 
que « le terme de Cornubia définissait un ressort territorial de nature politique 
et celui de Cornugallia un ressort du pouvoir spirituel » 58 puisque l’acte 2 
de ce même Cartulaire qui démarque en substance la teneur du document 
précédent recourt au terme Cornugallia : « Igitur haec est possessio aecclesie 
Sanctae Crucis, ab Alano ejusdem Cornugallie comite, impertita, assertantibus 
Cornubie primatibus » 59. C’est la même titulature que reprend un acte de 1021 
(« pour le moins réécrit », selon Hubert Guillotel) inclus dans le Cartulaire de 
Redon : « Alanus [suscription caingnart] cornugallensis comes » 60. Par contre, 
comme l’a relevé Yves Morice, alors que Gurheden, le compilateur du Cartulaire 
de Quimperlé (ca 1125) qualifie Alain de « consul Cornubiae » dans la charte 1 

53 J.-P. Delumeau, Arezzo, espace et sociétés, 715‑1230. Recherche sur Arezzo et son « contado » 
du viiie au début du xiiie siècle, Rome, École française de Rome, 1996, t. 1, p. 491-494.

54 M. Simon, « Les hagiographes de Landévennec », art. cit., p. 185.
55 La Vita Wenaili, lect. 6, mentionne la « terra quae Cornugallia dicitur » (F. Morvannou, Saint 

Guénaël. Études et documents, Brest, Centre de recherche bretonne et celtique, Cahier de 
Bretagne occidentale, 1997, p. 90). Mais sa datation est controversée. Y. Morice, L’Abbaye 
de Landévennec, op. cit., p. 125-135, la place au ixe siècle avec des arguments séduisants ; 
contra J.-C. Poulin, L’Hagiographie bretonne, op. cit., p. 385-386.

56 J. Quaghebeur, « Possessio et Villa à Saint-Croix de Quimperlé au xie siècle », dans L’Abbaye 
Sainte‑Croix de Quimperlé des origines à la Révolution. Actes du colloque de Quimperlé 
2‑3 octobre 1998, Brest-Quimperlé, CRBC-Association des Amis de l’Abbaye de Sainte-Croix 
de Quimperlé, 1999, p. 43.

57 L. Maitre, P. de Berthou, Cartulaire de l’abbaye de Sainte‑Croix de Quimperlé, 2e éd. revue, 
corrigée et augmentée, Rennes-Paris, Plihon et Hommay-Champion, 1904, p. 123. Les 
éditeurs précisent, p. 123, no 3 que ce résumé précède le n. XI dans le manuscrit.

58 J. Quaghebeur, La Cornouaille du ixe au xiie siècle, op. cit., p. 180.
59 L. Maitre, P. de Berthou, Cartulaire de l’abbaye de Sainte‑Croix de Quimperlé, op. cit., p. 134.
60 Cartulaire de l’abbaye Saint‑Sauveur de Redon, op. cit., fol. 171, chap. 356. Voir M. Simon, 

« Les hagiographes de Landévennec », art. cit., p. 183.
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« De  fundatione abbatie » 61, il applique à la figure historico-légendaire de Grallon 
le Grand le titre de « Cornugallie consulem » dans la Vita de saint Gurthiern qu’il 
insère en tête de son ouvrage 62.

En somme, il y aurait eu des « Cornouaillais » dans toute la Bretagne avant 
qu’ils n’attachent leur nom à la Cornouaille, puisque, dans les sources bretonnes, 
le gentilé cornugallensis précède le toponyme Cornugallia dont il est pourtant 
censé dériver. Dans la Vita major de saint Guénolé, qu’il a composée vers 875 63, 
l’abbé de Landévennec, Wrdisten, ne dit pas le contraire. Pour célébrer la 
« Grandeur et illustration de la Cornouaille » (II, 18, De altitudine et nobilitate 
Cornubiae), il compose des vers qui évoquent les figures de Grallon, Corentin et 
Guénolé : « Comme ils resplendissaient sous leurs trois flambeaux /Les sommets 
de Cornouaille quand ces trois grands la gouvernaient ».

Mais comme dans les Trois mousquetaires d’Alexandre Dumas, un quatrième 
héros vient s’adjoindre à cette glorieuse trinité. Wrdisten se sent obligé en effet 
de rendre un hommage appuyé à saint Tugdual, alias Tudi, dont le culte s’est 
diffusé en Trégor, bien au-delà de la Cornouaille proprement dite 64 : « Déjà 
pourtant dans l’ordre avait précédé ces trois grands hommes /Un autre du nom 
de Tugdual, moine célèbre /De grand mérite, tenu pour modèle par beaucoup 
[…] ». Sur sa lancée, l’hagiographe poursuit sur une superbe envolée à la gloire 
passée de sa patrie : « Ainsi donc portée par ces quatre colonnes /la patrie de 
Cornouaille, était remplie d’une abondance de biens […] » 65.

Le vers « Cornubiae patria, rerum quoque copia plena » fait écho à la première 
phrase du premier chapitre de la Vita : « L’île de Bretagne […] passe pour avoir 
joui d’une grande abondance de biens », « Britannia insula […] haec magnam 
habuisse rerum copiam narratur » 66. Bref, la Cornubia est donnée par Wrdisten 
comme le pendant de la Britannia insulaire dont elle est le rejeton.

61 L. Maitre, P. de Berthou, Cartulaire de l’abbaye de Sainte‑Croix de Quimperlé, op. cit., p. 30. 
J. Quaghebeur, « Possessio et Villa à Saint-Croix », art. cit., p. 35-36, n. 1.

62 L. Maitre, P. de Berthou, Cartulaire de l’abbaye de s‑Croix de Quimperlé, op. cit., p. 45. Voir 
Y. Morice, L’Abbaye de Landévennec, op. cit., p. 319.

63 Y. Morice, L’Abbaye de Landévénnec, op. cit., p. 63 : « entre 874 et 884 ». J.-C. Poulin 
L’Hagiographie bretonne, op. cit., p. 413 : « probablement après 868, peut-être aux environs 
de 874 ».

64 B. Tanguy, « Les premiers temps médiévaux », art. cit., p. 97-99. Id., « Hagionomastique 
et histoire : Pabu Tugdual alias Tudi et les origines du diocèse de Cornouaille », BSAF, 115, 
1986, p. 117-142.

65 A. Le Moyne de La Borderie, Cartulaire de l’abbaye de Landévenec, op. cit., II, 19, p. 81-
82 : « Quam bene candelis splendebant culmina ternis /Cornubiae, proceres cum terni celsa 
tenebant /[…] Jamque tamen ternos precesserat ordine sanctus /Eximius istos Tutgualus 
nomine, clarus /Cum meritis monachus, multorum exemplar habendus /[…] Ast igitur 
fulchris tunc eminet alta quaternis /Cornubiae patria, rerum quoque copia plena ».

66 A. Le Moyne de La Borderie, Cartulaire de l’abbaye de Landévenec, op. cit., I, 1, p. 7. 
Cf. Y. Morice, L’Abbaye de Landévénnec, op. cit., p. 343-344.
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Pour éviter tout anachronisme dans l’interprétation de ces élans 
patriotiques, il est indispensable de les replacer dans le contexte du 
« septenaire de la grandeur et de la ruine de la Cornouaille »  67 placé par 
l’hagiographe au cœur de ce second livre de la Vita Winwaloei. Ces sept 
chapitres représentent une suite de 162 hexamètres héroïques qui, aux 
dires d’Aldhelm dont les œuvres étaient appréciées à Landévennec 68, sont 
faits pour chanter « les guerres et les hauts faits des héros » 69. Après avoir 
reproduit le précepte édicté en 818 par Louis le Pieux à destination de 
l’abbé de Landévennec Matmonoc (II, 13) afin de réformer les coutumes 
« scotiques » en usage depuis le temps où « Gradlon, qu’on appelait le 
Grand, tenait le sceptre de la Bretagne » 70 (II, 12) et célébré les vertus de 
saint Guénolé dont la réputation s’étendait « désormais de long en large 
à travers toute la Bretagne » 71 (II, 14), Wrdisten abandonne la prose pour 
les vers afin d’évoquer la rencontre du saint patron de son monastère avec 
« l’humble Gradlon, roi des Cornouaillais » 72, « Cornubiensium rex » :

Sa renommée cependant s’était envolée jusqu’aux oreilles du roi Gradlon,
Lui qui détenait le sceptre suprême au faîte du pouvoir
Sur la région occidentale, et gouverneur des Cornouaillais :
À qui était soumis un grand royaume aux frontières si vastes,
Riche des trésors arrachés aux Normands,
Couronné de la mitre et plus puissant que tous,
Qui vient après des combats barbares, de terrasser la gent ennemie.
En ce moment même ayant décapité cinq de leurs chefs,
Et autant de vaisseaux, il s’illustre, cent fois victorieux par les armes.

67 J’emprunte cette expression à J. Raison du Cleuziou, « Landévennec et les destinées de la 
Cornouaille », SECdN, 93, 1965, p. 13.

68 J. Raison du Cleuziou, « Landévennec et les destinées de la Cornouaille», art. cit. Voir 
F. Kerlouégan, « Les citations d’auteurs latins chrétiens dans les vies de saints bretons 
carolingiennes », Études celtiques, 19, 1982, p. 247 ; N. Wright, « Knowledge of Christian 
Latin Poets and Historians in Early Mediaeval Brittany », Études celtiques, 23, 1986, 
p. 174-175.

69 Aldhelmi Opera, op. cit., p. 83. « De metris et aenigmatibus ac pedum regulis : “Qui sunt 
exametri heroici ? Qui bella et heroum res gestas complectuntur […]” ».

70 A. Le Moyne de La Borderie, Cartulaire de l’abbaye de Landévenec, op. cit., II, 12, p. 75 : 
« Et haec quidem lex sive regula per tempora longa refulsit in isto monasterio, id est, ab illo 
tempore quo Gradlonus, quem appellant Magnum, Britanniae tenebat sceptrum Britanniae 
tenebat sceptrum usque ad annum Hlodouuici piissimi Augusti imperii quintum, Dominicae 
autem lncarnationis octingentesimum octavum decimum ».

71 Ibid. II, 14, p. 77: « Jam per omnem Britanniae regionem longe lateque celebrabatur nomen 
ejus cum meritis […] ».

72 Ibid. II, 15, p. 78 : « De humili Gradloni, Cornubiensium regis, apud eundem et familiari 
allocutione ».
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Le fleuve Loire lui-même en est témoin, car c’est sur ses rives sereines
Que s’étaient  livrés tant de combats acharnés […] 73.

La plupart des spécialistes s’accordent aujourd’hui à penser que c’est 
fort probablement à Salomon (857-874), le roi breton contemporain de la 
rédaction de la Vita, que s’adresse ce portrait flatteur 74 d’autant que le lignage 
auquel se rattachait ce dernier se réclamait peut-être de Gradlon pour ancêtre 
légendaire. Au lieu de supposer gratuitement, comme l’a fait Arthur de La 
Borderie 75, une interpolation afin de résoudre l’apparente contradiction entre 
les titres de Cornubiensium rex et de moderator Cornubiorum dont est ici gratifié 
Gradlon, d’une part, et, d’autre part, l’affirmation, deux chapitres plus haut, 
que le pouvoir de celui-ci s’étendait sur toute la Bretagne (Britanniae tenebat 
sceptrum), la position la plus objective est sans doute de s’en tenir simplement à 
ce que disent les sources et d’en tirer les conclusions qui s’imposent.

Dans la seconde moitié du ixe siècle, c’est toute la population de Bretagne qui 
est considérée par Wrdisten comme des Cornouaillais (ou plus exactement des 
« Cornoviens » : Cornubienses/Cornubii). Faut-il s’en étonner dans la mesure où les 
rois bretons de cette époque sont issus du Poher auquel se réduira ultérieurement 
la Cornouaille ? Par contre, lorsque l’abbé de Landévennec s’adresse à un haut 
dignitaire carolingien tel que l’évêque Jean d’Arezzo, il emploie l’adjectif 
« cornouaillais » (cornugillenses) pour donner à son correspondant l’adresse de 
son établissement du bout du monde, « aux extrémités des Gaules ».

Paradoxalement, le moindre intérêt des entrées que les Annales de Flodoard 
consacrent, un demi-siècle plus tard, aux hostilités entre Bretons et Normands 
de la Loire n’est pas d’entériner l’aboutissement d’une démarche qui s’était 
amorcée sept ou huit décennies auparavant, selon la documentation bretonne. 
Dorénavant, en écho aux propos de Wrdisten qui situe en Bretagne tous les 
Cornouaillais, l’historien rémois localise en Cornouaille tous les Bretons. Entre 
temps, la Cornubia est devenue la Cornu Galliae. 

73 Ibid. : « Interea ad regem volitabat fama Gradlonum/Celsi qui summa tenuisset culmina 
sceptri/Occidue partis, moderator Cornubiorum/Magnum cui suberat protracto limite 
regnum,/Normannumque gazis, redimitus tempora mitra,/Detractis fulget, cunctisque 
potentior, ipsa/Barbara prostrate gentis post bella inimicae./Jam tunc, quinque ducum 
truncato vertice, cyulis/Cum totidem, claret centenis victor in armis./Testis et ipse Liger 
fluvius est, cujus in albis/Acta acriter fuerant tunc ripis proelia tanta [...] ».

74 J.-C. Poulin L’Hagiographie bretonne, op. cit., p. 426. H. Guillotel, dans A. Chédeville, 
H. Guillotel, La Bretagne, op. cit., p. 303, relève une entrée des Annales de Saint Bertin 
indiquant qu’« en 869 Salomon fit la paix avec les Normands de la Loire et vendangea avec 
ses Bretons les vignes de sa portion du pays angevin ».

75 A. Le Moyne de La Borderie, « Le cartulaire de Landévennec », Annales de Bretagne, 4, 1888, 
p. 63-64. Contra J.-C. Poulin, L’Hagiographie bretonne, op. cit., p. 423.
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Somme toute, ce glissement de sens constitue un indicateur du changement 
d’orientation de la péninsule, consécutif à l’intégration progressive du regnum 
breton dans l’Europe carolingienne. Les Britonnes se perçoivent – et sont 
désormais perçus – comme implantés « au bout de la Gaule » (in Cornu Galliae) 
tandis que leurs congénères de Cornubia insulaire passent pour des « étrangers » 
(wealas) en Cornwealum (West Walas, sous l’année 813, dans le Winchester 
manuscript) 76.

Mutatis mutandis, n’avons-nous pas eu l’occasion d’observer, à la fin 
du xxe  siècle, un processus analogue quand le département des Côtes-
du-Nord a opté en 1990 pour le nom, plus attractif, de Côtes-d’Armor 77 ? 
Lorsque les Constituants de 1790 avaient aboli la province de Bretagne, la 
départementalisation avait cependant respecté les limites provinciales qu’elle 
allait remplacer 78. Logiquement, les Côtes-du-Nord devaient alors avoir pour 
répondant un département (mort-né) des « Côtes-du-Sud » qui prit en définitive 
le nom breton de Morbihan 79. 

Deux siècle plus tard, l’introduction,  pour faire couleur locale au prix d’un 
superbe pléonasme puisque qu’armor désigne le littoral , du terme breton armor 
dans le nom du département s’inscrivait paradoxalement dans une perspective 
que je serais tenté ici, cum grano salis, de qualifier d’« hexagonale » 80 puisqu’il 
s’agissait surtout d’éviter à la clientèle touristique de perdre le « Nord » en 
confondant les rives bretonnes de la Manche avec les rivages septentrionaux 
du pays. Mais cela, ce n’est sûrement pas la peine de le rappeler à Michel Sot !

76 Cet aspect de la question sera plus largement développé dans une communication au 
colloque Frontières oubliées, frontières retrouvées. Marches et limites anciennes en France 
et en Europe, organisé du 23 au 25 septembre 2010 par le Centre de recherches en histoire 
internationale et atlantique (CRHIA/Université de Nantes), en collaboration avec le CERHIO, 
à paraître.

77 Le conseil général des Côtes-d’Armor a célébré assez discrètement en 2010 le vingtième 
anniversaire de cet événement auquel la presse régionale (Ouest‑France) a consacré un 
forum des lecteurs costarmoricains : en ligne <www.cg22.fr/index.php?id=33> et <www.
ouest-france.fr/actu/forums.php> (consultés le 20 avril 2010).

78 B. Merdrignac, La Bretagne des origines à nos jours, Rennes, Ouest-France, 2009, p. 79-80.
79 F. Favereau, Bretagne contemporaine. Langue, culture, identité, Morlaix, Skol Vreizh, 1993 

(rééd. 1995), p. 13, 19 (cartes extraites d’A. Pennec, De la Bretagne aux départements. 
Histoire d’un découpage, Morlaix, Skol Vreizh, 1989).

80 Pour terminer, je ne peux m’empêcher de renvoyer ici, avec le sourire, Michel Sot à la 
page savoureuse des souvenirs de Pierre Riché dans laquelle celui-évoque la première 
soutenance de maîtrise qu’il a dirigée à l’université de Rennes, en 1962, à l’issue de laquelle, 
« jeune professeur, tout frais docteur », il se vit traiter d’« intellectuel hexagonal » dans la 
presse « autonomiste ». Voir P. Riché, C’était un autre millénaire. Souvenir d’un professeur 
de la communale à Nanterre, Paris, Tallandier, 2008, p. 129.

https://cotesdarmor.fr
http://www.ouest-france.fr/actu/forums.php
http://www.ouest-france.fr/actu/forums.php
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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



729

histoire et historiographie au m
oyen âge    Index des nom

s de personnes

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
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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
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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



753

histoire et historiographie au m
oyen âge    Index des nom

s de lieux

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-
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