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LHAGIOGRAPHIE ANCIENNE DE RAVENNE 

L’hagiographie de Ravenne est écrite sur les murs de ses 
basiliques. Les premiers documents que l’on songe ἃ consul- 

ter sont les mosaiques fameuses dont elles sont ornées, les 
inscriptions, les édifices eux-mémes, qui sont debout ou dont 

au.moins on reconnait les vestiges. Cet ensemble unique des 
restes d’un grand passé est en effet la base la plus sdre des 
recherches sur le culte des saints dans la cité impériale. 

Les monuments écrits ne font pas défaut. Nous ne citerons 
que les principaux : le martyrologe hiéronymien, une série de 

Vies de saints de Ravenne, et, en tout premier lieu, un docu- 

ment hors de pair: le Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis 

d’Agnellus. Cette chronique a été plusieurs fois imprimée. 
Mais on peut dire qu’elle vient de nous étre révélée dans l’édi- 
tion critique parue dans les Rerum Italicarum scriptores, par 

les soins de Mgr Testi Rasponi }, édition A laquelle on ne peut 

faire qu’un seul reproche, c’est de n’étre pas terminée encore, 

et par suite de n’étre pas munie d’une table permettant de se 
retrouver dans un commentaire d’une extraordinaire richesse. 

On verra, par ce qui va suivre, le parti que, dés maintenant, 
Vhagiographie pourra tirer d’Agnellus, mieux connu. 

Dans les nombreux travaux dont l'histoire ecclésiastique 
de Ravenne a été l’objet en ces derniéres années, Vhagio- 
graphie occupe une grande place. Outre les articles disséminés 

dans la revue spéciale, Felix Ravenna ?, il convient de signa- 

1 Codex pontificalis ecclesiae Ravennatis. Voir Anal. Boil., 

t. XLIV, p. 175-76. Un travail qui peut étre utile pour la critique 

d’Agnellus est celui de MM. N. Tamassia et V. Ussani, Epica e 

storia in alcuni capitoli di Agnello Ravennate, dans Nuovi Studi 

Medievali, t. I (1923), p. 9-40. 

2 Publiée A Ravenne ἃ partir de 1911. Signalons aussi quelques 

articles de Mgr Testi RAsponr dans la revue L’Arte,1925, p.71-75: 

Il monasterium Sancti Laurentii Formosi di Ravenna ; 1926, Ὁ. 1-4: 

Giuliano Argentario, 
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ler les recherches de Zattoni sur la date et la valeur historique 
de la légende de 5. Apollinaire !; celles de Mgr Lanzoni sur 
les sources de cette légende *, sur S. Sévére 4, sur 5, Pierre 
Chrysologue ὁ, sur S. Barbatien * 

Nous ne pouvons, dans un article, embrasser une matiére 

qu’un livre ne suffirait pas 4 épuiser. L’hagiographie anti- 
que nous occupera seule, et sans chercher ἃ suivre le dévelop- 

pement du culte des saints ἃ travers l'histoire de la cité, nous 

examinerons les questions suivantes : les martyrs de Ravenne 
et, subsidiairement, Ravenne dans le martyrologe hiérony- 
mien ; les saints évéques de Ravenne. 

1. Les martyrs. 

L’ordre logique semblerait exiger que nous nous occupions 
d’abord du martyrologe hiéronymien. Ce serait, croyons- 
nous, au détriment de la clarté, et nous ferons provisoire- 

ment abstraction du document que I’on serait tenté de con- 
sulter tout d’abord. 

‘ 1 La data della « Passio sancti Apollinaris » di Ravenna, To- 
rino, 1904 ; Zl valore storico della « Passio » di sant’ Apollinare, dans 

Rivista storico-critica delle scienze teologiche, 1905, p. 661-777 ; 1906, 
pp. 179-200, 677-691. 

2 Le fonti della leggenda di sant’ Apollinare di Ravenna, Bologna, 
1915, in-8°, 68 pp. L’ouvrage de M. G. Lorgra, Le chiese di sant’ 

Apollinare, Bologna, 1924, in-8°, 145 pp., est une contribution a 
Vhistoire du culte de 5. Apollinaire en Italie et ἃ l’étranger. 

8 S. Severo vescovo di Ravenna nella storia e nella leggenda, 2 par- 
ties, Bologna, 1911, 1921, in-8°, 76, 51 pp. Dans son grand. ouvrage 

Le origini delle diocesi d’Italia (Rome, 1923), dont une édition re- 

maniée a été récemment publiée sous le titre Le diocesi d’Italia 
dalle origini al principio del secolo VII, Mgr Lanzoni a donné aux 
évéques de Ravenne la place qui leur revient. 

- 4 I sermoni di S. Pier Crisologo, s.1.,1909. Citons également une 

courte monographie de Ὁ. L.BarpissErni, San Pier Crisologo, aréi- 
veseovo di Ravennu, Studio critico. Imola, 1920, in-8°, 112. pp., et 

un travail de Μ. Cl. Jenkins, Aspects of the Theology of St. 
Peter Chrysologus, dans The Church Quarterly Review, t. CII 
(1927), p. 233-59. 

δ Gli« Acta S. Barbatiani presbyteri et confessoris », dans Rivista 

di scienze storiche, t. VI(1909), pp. 635-58, 712-34, 
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. Un texte capital domine tout le sujet, c’est celui de S. Pierre 
Chrysologue, affirmant qu’en dehors de 5. Apollinaire, Ra- 
venne n’a pas eu de martyrs. Beatus Apollinaris, primus sa- 
cerdotio, solus hanc ecclesiam Ravennatem vernaculo atque 

inclito martyrti honore decoravit '. Aucun autre témoignage ne 
saurait prévaloir contre celui de l’évéque, mieux renseigné 

et plus intéressé que n’importe qui ἃ vanter les gloires de 
sa ville épiscopale. Il faut donc nécessairement atténuer 16 
texte bien connu de Fortunat au sujet des saints honorés 
ἃ Ravenne: 

Martyris egregii tumulum Vitalis adora, 
mitis et Ursicini, parili sub sorte beati ; 
rursus Apollinaris pretiosi limina lambe 3. 

Fortunat a pu admirer la fameuse basilique de Saint-Vital, 
oi se voyait un autel dédié a 5. Ursicinus et qui a disparu 
depuis. L’éclat du culte rendu aux deux saints lui a fait con- 

clure que leurs corps reposaient dans cette église. Celle-ci 
remplaga trois oratoires dont les titulaires étaient respecti- 

vement 5. Vital, les saints Gervais et Protais, les saints Na- 
zaire et Celse. A ces derniers furent dédiés la prothése et le 
diaconicum. La hasilique elle-méme eut pour titulaires les 
trois autres saints : 

ARDVA CONSVRGYNT VENERANDO CYLMINE TEMPLA 

NOMINE VITALIS SANCTIFICATA DEO. 

GERVASIVSQVE TENET SIMVL HANG PROTHASIVS ARCEM, 

QVOS GENVS ATQVE FIDES TEMPLAQVE CONSOCIANT ὃ. 

Gervais et Protais sont, comme chacun sait, les martyrs 
trouvés 4 Milan par S. Ambroise. S. Vital avait été découvert 

4 Bologne, avec S. Agricola, en présence de S. Ambroise aussi, 
et c’est S. Ambroise encore qui dans sa ville épiscopale mit 
en honneur le culte des 55. Nazaire et Celse. Tous ces martyrs, 

étroitement attachés ἃ l’église de Milan et auxquels i! faut 
encore ajouter S. Victor, furent bient6t, ἃ divers degrés, po- 

1 Sermo CXXVIII, P.L., t. LII, p. 552, 
2 Vita δ΄. Martini, IV, 682-84, 

8 ΤΈΒΥΙ Raspony, p. 172, 
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pulaires A. Ravenne. II n’est pas difficile de savoir sous quelle 

influence Ravenne adopta ces nouveaux patrons. La cour 
impériale, en 409, quitta Milan pour se fixer dans cette ville, 

et la piété des princes n’oublia pas les martyrs qu’ Ambroise 
leur avait appris 4 vénérer. Ce n’est pas une conjecture bien 

hardie d’attiibuer ἃ Galla Placidia la fondation du premier 
oryatoire de 5. Vital, dont on a retrouvé les restes, et des 
ayitres chapelles, remplacées plus tard par la grandiose cons- 

truction du VIe¢ siécle. Déja, par le voisinage, les noms de 
Gervais et Protais se trouvaient associés ἃ celui de S. Vital. 

Pourquoi le nom d’Agricola n’est-il jamais exprimé? Sans 
doute parce qu’on n’avait pas réussi 4 se procurer des reli- 
ques de ce martyr. 

Il est permis de penser que l’introduction du culte de 5. Ur- 
sicinus, un martyr de I'Illyricum 1, est due également 4 Vini- 
tiative de la famille impériale, que ses origines rattachaient 

aux contrées situées ἃ ]’orient de l’Adriatique. Π ne serait pas 
étonnant qu'il ait eu également sa chapelle prés des trois 
autres, et qu’elle ait été englobée de méme dans la nouvelle 
basilique. L’autel de S. Ursicin, qui se voyait autrefois a 
gauche de l’abside, en aurait perpétué le souvenir. 

Le culte de S. Pollion, autre martyr illyrien qui avait 
également un « monastére», entendez une chapelle, ἃ Ra- 

venne: monasterium sancti Pulionis *, n’a probablement pas 
d’autre origine. Mais celui-ci nous intéresse moins en ce mo- 
‘ment. Il est plus important de rappeler qu’une piéce hagio- 
graphique célébre réunit, en un méme récit, les trois titu- 

. Jaires de la basilique de Saint-Vital et 5. Ursicinus. C’est la 
Passion des SS. Gervais et Protais, faussement attribuée ἃ 5. 

Ambroise δ, Avec beaucoup de vraisemblance, on a établi 

que ce roman'a été écrit ἃ Ravenne soit a la fin du V® sié- 
cle 4, soit dans le premier quart du VIe* Comme dans 

1 Origines du culte dés mariyrs, p. 295-96. 
8. Testi Raspont, p. 63. 
8 BHL. 3514. Nous n’examinerons pas les deux piéces Vila B. Vi- 

falis et Passio B. Ursicini, BHL. 8699-8704, 8410, qui sont des 
rédactions de basse époque, dépendant du pseudo-Ambroise. 

4 F. Savio, dans Nuovo bulletiino di archeologia cristiana, 1897, 
p. 153-77." 

5 Tzsrt RASPONS, p. 164, 
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beaucoup d’autres Passions du méme genre, l’auteur ano- 
nyme a fait choix d’un certain nombre de personnages aux- 

quels il a distribué les réles sans aucun souci de Vhistoire. Il 
unit, dans une méme action, des saints qui n’ont jamais pu 

se rencontrer et qui n’ont d'autre lien que le culte. Sur Ger- 
vais et Protais, sur Vital aussi, ni S. Ambroise ni aucun des 

contemporains n’avaient rien ἃ raconter. Mais l’hagiographe 

sait que Vital était le pére des deux autres martyrs, qu’il fut 

martyrisé ἃ Ravenne et qu’Ursicinus partagea son sort. 
Ce dénouement n’est pas précisément, comme on pourrait le 

penser, favorable 4 Fortunat, qui croyait vénérer les corps de 
Vital et d’Ursicinus 4 Ravenne méme. Au sujet des reliques, 
lauteur entre dans des explications embarrassées, d’ot il 
ressort que les tombeaux des deux saints devaient se trouver 

ailleurs. I] n’y a qu’une seule conclusion ἃ tirer du texte de 
Fortunat, c’est que le culte des SS. Vital et Ursicinus était, 

ἃ Ravenne, entouré d’autant d’éclat qu'il aurait pu l’étre si 

les corps saints avaient reposé en cette ville. En réalité on n’y 
avait que des reliques représentatives ; les fouilles pratiquées 

4 San Vitale montrent qu’il en était bien ainsi. Et c’est le cas 

de se souvenir du texte de S. Grégoire, constatant que souvent 

ce genre de reliques posséde la méme efficacité, une plus 

grande parfois, que les corps saints eux-mémes 1. 

Est-ce sous l’influence de la légende pseudo-ambrosienne 
que S. Vital a obscurci la mémoire des deux autres saints qui 
lui étaient associés comme titulaires d’une méme basilique? 

A-t-on pensé que le pére des martyrs méritait des honneurs 
spéciaux, et a-t-on pris l’habitude de lenommer en téte du 
groupe qu’il a fini par représenter seul? Serait-ce au con- 

traire le vocable de la basilique, portant en téte le nom de 

Vital, qui aurait suggéré la pensée de représenter ce dernier 
comme le pére de Gervais et de Protais? Les deux solutions 
sont également vraisemblables, et l’on ne sait 4 laquelle don- 
ner la préférence. 

N’oublions pas que, presque au méme moment ot s’éle- 
vaient les chapelles de Ravenne, le pape Innocent (401-417) 

consacrait une église de Rome aux SS. Gervais et Protais ; 

+ Dial., II, 38. 
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basilicam sanctorum Gervasi et Protasi,1, et que cette église 
finit également par prendre le nom de Saint-Vital, qu’elle 

garde encore. Si le Liber pontificalis romain, qui nous ren- 

seigne sur cette dédicace, énonce au complet le vocable de 

la basilique, il y aurait lieu de penser qu’il s’est transformé 
sous l’influence de la légende venue de Ravenne. Mais pa- 
reille influence serait peu vraisemblable, si le nom de 5. Vital 
n’était pas auparavant rattaché de quelque facon A la basi- 
lique 3, N’est-il pas plus naturel de penser que Rome a regu 
de Ravenne une part des reliques rapportées de Milan par 
les princes, et que la dédicace du titulus Vestinae s’est faite 
au nom des trois saints Vital, Gervais et Protais? A Rome, 
tout de méme σα ἃ Ravenne, « Saint-Vital » ne serait que le 
vocable abrégé ; « Saints-Gervais-et-Protais » du chroniqueur 
romain l’était d’une autre maniére. 
La féte de 5. Vital est fixée au 28 avril. Nous avions pensé 

que cette date, n’étant pas celle de la dédicace de la basilique 

de Ravenne, consacrée par Maximien, devait étre celle de la 

dédicace romaine. Ce n’était pas tenir compte —- Mgr Testi 
Rasponi nous l’a fait observer — de l’oratoire primitif. ΠῚ est 
fort possible que le 28 avril soit l’anniversaire de la dédicace 
de cette chapelle. Nous ignorons s’il en est réellement ainsi. 

Mais c’est une hypothése qu’il ne faut pas négliger. 

On he saurait s’intéresser au culte des saints ἃ Ravenne sans 
que la pensée se reporte aussitét sur la double théorie des 
martyrs qui se développe sur les parois de la basilique de 
Saint-Martin in Caelo aureo, actuellement Sant’ Apollinare 
Nuovo, On a rapproché de la série de ces martyrs les noms 
du canon ambrosien et de l’antique canon romain. Nous indi- 

querons respectivement par les lettres A et R les noms com- 

muns ἃ la mosaique de Ravenne et aux canons ambrosien et 

romain. 
En téte de la troupe des martyrs, sur Ia paroi de droite, 

1 DucueEsne, Le Liber pontificalis, t. 1, Ὁ. 220. 

= Nous insisterions beaucoup moins sur le réle que nous avons 

prété ἃ la légende dans un précédent article, Anal. Boll, t. XLVI, 

ΒΡ. 97, 
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nous voyons S. Martin, qui peut étre considéré comme hors 

série. Il y figure en qualité de patron de l’église. 

Clemens A R Nabor A 

Systus AR Felix A 
Laurentius A R Apollenaris Α 
Hypolitus A Sebastianus 
Cornelius A R Demiter 

Cyprianus A R Policarpus 

Cassianus Vincentius A 

Johannes A R Pancratius 

Paulus AR Crisogonus A R 
Vitalis A Protus 

Gervasius A Tacinthus 

Protasius A Sabinus 

Vrsicinus 

Liste des femmes martyres, sur la paroi de gauche : 

~ 

Eufimia A Felicitas A R 

Pelagia A Iustina A 
Agatha AR Anastasia A R 
Agnes AR Daria 

Eulalia Emerentiana 
Cecilia AR Paulina 
Lucia ΑΚ Victoria 
Crispina Anatolia 
Valeria Cristina 
Vincentia Savina A 
Perpetua A R Eugenia 

Les diptyques ambrosiens contiennent, outre les martyrs 

de la mosaique, les saints Cosme et Damien, qui sont aussi 

dans le canon romain, et les saints milanais Nazaire,” Celse 

et Victor. En outre, dix noms d’évéques. 
Les noms suivants du canon romain manquent 4 Ravenne : 

Linus, Cletus, Cosmas et Damianus, Dionysius, Rusticus, 

Eleutherius et six confesseurs. 

Ravenne a en propre Ursicinus,’ Demetrius, Polycarpus, 

Sabinus, et cinq noms de martyrs romains: Hippolytus, 
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Sebastianus, Protus, Hyacinthus, Pancratius qui manquent 

au canon de Rome. 
Tous les noms ambrosiens, sauf Thecla, et tous les noms 

romains se retrouvent dans la série des saintes femmes de 
Ravenne, beaucoup plus longue que les deux autres. 

Je ne sais si de la comparaison des trois listes il est Joisible 
de tirer des conclusions un peu fermes sur la composition du 
canon de Ravenne, méme en ce qui concerne la partie propre. 

Ursicinus était honoré dans cette église, on le sait ; Démétrius 
est le titulaire de la plus ancienne chapelle de Ravenne. Mais 
leurs noms figuraient-ils au canon? Et peut-on affirmer que 
les saints romains Hippolyte, Sébastien,Pancrace, Protus, Hya- 

cinthus, y étaient nommés? Et toute la série des femmes 
martyres étrangéres ἃ Milan et ἃ Rome? II est assez probable 
que le canon de Ravenne comprenait également les saints 

Nazaire, Celse et Victor, et surtout les saints évéques dont le 

culte était bien établi, ἃ tout le moins Sévére. Si, comme on 

la pensé, les artistes, sous ’impulsion de l’évéque Agnellus, 

avaient voulu représenter les saints du canon de Ravenne }, ils 

ne s’en seraient pas tenus exclusivement ἃ des martyrs. Con- 
tentons-nous de dire qu’on a voulu représenter les martyrs 

les plus connus dans le pays. ἢ est assez naturel que Milan et 

Rome aient fourni un notable contingent. On notera une 

Jacune intéressante : le martyr Agricola, que nous avons l’ha- 

bitude de ne pas séparer de 5. Vital, ne parait ici, pas plus que 

partout ailleurs. 

2. Le martyrologe hiéronymien. 

Les annonces du martyrologe hicronymien ou figure le 
nom de Ravenne ne sont pas toutes également claires, et 

le texte en est souvent malaisé ἃ établir. Nous distinguerons 
trois catégories de mentions : celles qui sont certaines, celles 
qui sont douteuses, celles enfin qui sont certainement ἃ rejeter. 

Il en est deux qui ne peuvent faire aucune difficulté : le 

1 C’est la conclusion de Mer Fr, Lanzoni, Studi storico-liturgici 
su S. Apollinare Nuovo, dans Felig Ravenna, Supp). 2 (1916), p. 98. 
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23 juillet S. Apollinaire, le 1 février S. Sévére. Ce sont les 
dates traditionnelles des fétes de ces deux saints. 

X kal. aug. Ravenna Apollinaris. 

Quelques manuscrits, notamment celui d’Echternach, |’an- 

noncent également la veille, dans les mémes termes. Cette 
. seconde date, ΧΙ kal., explique la mention d’Apollinaris au 

21 juin, ΧΙ kal. iul. On 5410 que bon nombre de répétitions 
sont dues ἃ l’inattention du rédacteur ou du copiste, qui n’a 
tenu compte que du chiffre exprimant la date. Le nom d’Apol- 
linaris apparatt une troisiéme fois au 1 février. Il s’agit encore 

trés probablement, du premier évéque de Ravenne. Cette fois 
sa présence aurait pour cause la manie bien connue d’un 

interpolateur, qui, ἃ propos d’un saint dont le nom I’a parti- 

culiérement frappé, rappelle d’autres saints de la méme église. 
Le 1 février est le jour de 5. Sévére. C’était l'occasion de men- 
tionner un autre saint de Ravenne. On n’y a pas manqué. 

Nous !’avons dit, il faut certainement lire : 

Kal. feb. Ravenna Severi episcopi et conf. 

La méme annonce apparait au 1 janvier: 

Kal. ian. Ravenna depositio sancti Severi conf. 

Il y a eu cette fois aussi confusion de dates. Dans beaucoup 

de cas semblables, le choix peut étre embarrassant. Mais ici 

nous sommes guidés par la tradition de l’église de Ravenne, 

qui a toujours célébré 5. Sévére le 1 février. 

Le principal de nos manuscrits, |’Epternacensis, présente, 
au 1 janvier, une variante singuliére : 

Ravenna depositio sancti Severi cum ffb: suis. 

Les uns ont lu: cum fratribus suis, dont on n’a pas d’explica- 
tion ἃ donner. D’autres : cum filiabus suis, ob on a cru retrou- 

-ver Vincentia et Innocentia, Ja femme et la fille de Sévére, s’il 

faut en croire la légende. Il parait assez. évident que nous 
n’avons ici autre chose qu’une fausse lecture de conf., complé- 

tée par une correction malheureuse, destinée ἃ ja rendre 

plausible. 
Je ne sais si l’on peut raisonnablement mettre en doute, 

comme on ]’a fait, la commémoration de la dédicace de Saint- 
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Polyeucte le 9 avril. Tous nos manuscrits ]’enregistrent a la 
méme place, et il n’y a pas d’hésitation sur le nom: 

V id. april. Ravenna dedicatio oratorti sancti Polieucti. 

ΤΙ n’est pas parlé ailleurs d’un oratoire du martyr Polyeucte. 

Mais le Liber Pontificalis d’Agnellus connait un monasterium 
sancti Pullionis, construit sous l’épiscopat de Libére HI +. 
C’est ce qui a fait penser ἃ une distraction du rédacteur du 
martyrologe qui aurait remplacé le nom du martyr Pollion de 
Ciballes par celui plus connu du martyr de Méliténe. L’argu- 
ment n’est guére décisif. L’existence d’un sanctuaire de δ. Pol- 

lion n’exclut pas celle d’un oratoire de S. Polyeucte, et ce 

dernier ne serait pas le seul martyr oriental dont le culte a été 
introduit ἃ Ravenne: S. Georges, Ste Euphémie, les SS. Ser- 
gius et Bacchus, S. Théodore, sont 14 pour le prouver. On 
sait d’ailleurs. que S. Polyeucte comptait des dévots dans la 
famille impériale. L’église dédiée ἃ ce saint ἃ Constantinople 
fut fondée par Juliana, fille de Valentinien 2 et il ne serait 
pas étonnant que son culte eit été introduit ἃ Ravenne par 
la cour. 

Il est 4 remarquer que le 21 mai nous retrouvons Ravenna 
rapproché de Polyeucte. Et en effet, nous lisons dans le ma- 
nuscrit d’Echternach : 

Ravenna Martyriae Cessaria Polieucti. 

Mais une fois de plus il faudrait, ἃ ce qu’on assure, corriger 
Polieucti en Pollionis. On a pensé sans doute que le nom de 
Polyeucte a attiré ici celui de Ravenne, comme simple rémi- 
niscence, ainsi qu’il arrive souvent dans notre martyrologe. 
Mais s’il en était ainsi, la lecon Polieucti au 9 avril s’en trou- 

verait confirniée. Si le titulaire de l’oratoire avait été Pollion, 

Vinterpolateur aurait eu lattention appelée sur ce nom, qui 
est mentionné clairement le 29 mai et le 29 avril, et non pas 
sur celui de Polyeucte, qui d’ailleurs n’est pas 4 rapprocher 
cette fois de Ravenne, puisqu’il s’agit de Τιμόθεος καὶ 170- 
λύευκτος, du martyrologe oriental au 20 mai, et que le second 

1 Testr Rasponi, p. 63. 

3 Preagr, Scriptores originum Constantinopolitanarum, Ὁ. 237. 
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de ces martyrs appartient 4 Césarée, comme nous le montre- 
rons ailleurs. 

On’ pourrait étre tenté, et nous l’avons été d’abord nous- 
méme, de rattacher le Polyeucte du 21 mai ἃ Ravenne en 

donnant ἃ Jlindice topographique Cessaria une valeur spé- 

ciale. On 581 qu’un grand quartier de Ravenne était appelé 

Caesarea 1. De 1a une restitution de l’annonce citée plus haut, 
qui n’aurait rien de forcé, vu l’état du document : 

Ravenna in Caesarea Polieucti martyris. 

Mais il ne faut pas s’arréter a pareille interprétation et plutét 

séparer Cessaria Polieucti de Ravenna Martyriae. Cet énoncé 
énigmatique trouvera plus loin son explication. Terminons 
cette digression en disant que, jusqu’A preuve du contraire, 
nous placons 4 Ravenne deux oratoires au lieu d’un, celui 
de δ. Polyeucte et celui de 5. Pollion. 

Parmi les commémorations douteuses, nous citerons en 
premier lieu celle de 5, Eleucadius, troisitme évéque de Ra-~ 
venne. Le 13 décembre nous lisons dans le martyrologe : 

Idus dec. Ravenna Ursicini et Leocadi conf. et Valentinae. 

C’est la legcon du manuscrit d’Echternach. Dans celui de Wol- 

fenbitttel, les trois noms sont écrits Ursioni, Leucati, Valen- 

lini. D’abord, la date est trés éloignée de la date traditionnelle 

de S. Eleucadius, 14 février, qui nous est conservée dans 
Agnellus : defunctus est autem XVI kal. mai. De plus, il nous 
parait probable que Leocadi représente, non pas l’évéque 
Eleucadius mais une célébre martyre Leocadia, dont la féte, 
en Espagne, précéde de quelques jours, V idus, celle des ides 

de décembre. Le qualificatif confessoris, loin d’étre un ob- 
stacle a cette identification, ne fait que la confirmer. Léocadie 

est en effet une des saintes dont le titre officiel était confes- 
sor #, et un de nos manuscrits les plus intéressants, celui de 

Dublin, porte, au jour qui nous occupe, cette lecon significa- 

tive : 

Leocadi confessoris s(eu) martiris. 

4 ΤΈΒΥΙ RaAsponr, pp. 94, 116-118. 

a Sanetus, Ὁ. 95. 
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Il resterait ἃ expliquer la coincidence qui a amené.saus Ia. 

rubrique Ravenna un nom qui tout au moins rappelle. celui, 

de l’évéque Eleucadius. Nous essaierons de le faire plus' loin. 
Il peut y avoir quelque intérét ἃ relever une autre. mention 

qui pourrait faire songer au méme saint : 

XI kal. που. ... alibi passio sancti Leogathi 

dans d’autres manuscrits Leogadi, Leugati. La formule em- 
ployée semble en faire un martyr. Mais le mot passio n’est 
pas toujours décisif en ces matiéres. Il est plus d’une fois 
indiment employé par les rédacteurs du martyrologe. Pour- 
tant, il serait singuliérement osé de reniplacer la rubrique 
alibi par Ravenna, d’autant que la seule date qui pourrait. 
nous orienter de ce cété, est bien éloignée: XVI kal. mare, 

dans Agnellus. 
Voici une série de dates consécutives qui méritent d’attirer 

un instant notre attention : 

IX kal, feb. .... Ravenna... 

VIII kal. feb. ... Ravenna... 
VII kal. feb. ... Ravenna... 

Ces trois jours, 24, 25, 26 janvier, la rubrique, Ravenna est 
perdue dans une série de noms qui ne s’y rattachent certai- 
nement pas. Il n’est pas sans exemple, dans nos manuscrits,. 

qu’une rubrique géographique se présente seule, et, que le, 

nom du saint qui s’y rapportait, ait disparu. Qu’on ne. dise 
pas que pareil accident n’a pu se produire trois jours de suite,, 
Car il s’agit ici d’une seule et méme annonce trois fois répé+. 
tée, comme il arrive fréquemment dans la compilation. Mais 
il arrive aussi que.]’énoncé soit scindé en deux parties, l’une se. 
trouvant la veille-lautre le lendemain, ou a quelque date. 

voisine. Ce-serait; s’il faut en croire le P. F. Savio, le cas. cette. 

fois}. Le nom de la ville est demeuré isolé, l’énoncé de la 
féte en a été séparé et se retrouve le 27 janvier, VI kal, feb., 

ott nous lisons: dedicatio basilicae sancti Victoris. Il faudrait. 
rapprocher les deux troncgons, car il existait ἃ Ravenne une 

y 
basilique dédiée ἃ ce martyr: 

Ravenna dedicatio basilicae sancti Victoris. 

1 Nuovo bullettino di archeologia cristiana, 1901, p. 185-93. 
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La restitntion est plausible; elle n’est pas certaine. Le 
contréle de la date manque, et ce n’est pas ἃ Ravenmne seule- 

ment qu’il y avait une basilique de Saint-Victor. 

Le martyrologe, 4 plusieurs reprises, rattache ἃ Ravenne 

un nom que l’on cherche en vain dans les documents, et dont 

la forme méme est assez suspectc. Le 18 juin, nous lisons dans 

le manuscrit d’Echternach : 

ΧΙΠῚ kal. iul. Ravenna civitate Martyrii Felicis 
Emilii Crispini. 

Les manuscrits de la seconde recension portent : 

Ravenna sanctorum Martari Felicis Emilii Crispini. 

La seconde formule, ot! Félix et les deux suivants forment un 

groupe avec Martyrius ou Martarius, est inexacte. Ils doivent 
en étre détachés, et appartiennent sans doute 4 |’Afrique. 

Le 20 juin, les mémes noms reviennent dans un autre 

ordre. Martyriae est le dernier de la liste. Dans les manuscrits 

pléniers la rubrique Ravenna a disparu. Mais des abrégés 
importants, comme ceux de Dublin et de Reichenau, |’ont 

conservée ; ils la mettent en téte du jour. Il!nous parait done 
probable que primitivement on lisait au 20 juin: 

XII kal. iul. Ravenna Martyrii. 

Ce qui le donnerait 4 penser,c’est que, le 21 mai, la premiére 

édition du martyrologe annonce également : 

XII kal. iun. Ravenna Mariyriae. 

La ressemblance des dates qui s’expriment toutes deux par 

XII kal. a fait transporter au 21 mai l’annonce du 20 juin. 
Resterait ἃ déterminer la provenance et l’identité du pro- 

blématique Martyrius, Martyria. Aprés de longues et infruc- 

tueuses recherches, nous avons interrogé ἃ ce sujet Mgr Testi 

Rasponi, qui nous a suggéré le nom de S. Martin. Ceci mérite 
la plus sérieuse considération. Que Marfinus ait pu étre lu 

Martirius, personne n’y contredira au nom de la vraisem- 

blance; que Martirius ait pu devenir Martiria, il suffit, 

pour s’en convaincre, de parcourir quelques pages de V’hiéro- 

nymien οὐ les genres sont perpétuellement confondus. D’au- 
tre part, S. Martin était un des grands patrons de Ravenne. 

Anal. Boll, XLVI - ἃ, 
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C’est ἃ Ravenne que Fortunat recouvra la vue, dans la bask: 

lique des Saints-Jean-et-Paul, ot 5; Martin avait sa chapelle, 
son image et son luminaire!. Et tout le monde sait que la 

splendide basilique appelée actuellement Sant’ Apollinare 
Nuovo, était dite autrefois 5. Marlin in Caelo aureo, qu'elle 
fut dédiée au grand évéque de Tours par l’évéque Agnellus, 

et que sur la célébre mosaique qui figure la théorie des mar- 
tyrs, c’est S. Martin qui présente au Christ le candidatus mar- 
tyrum exercitus. C’est peut-étre un nouvel indice de la popu- 

larité du culte de S. Martin 4 Ravenne, que la liste des saints 
du 11 novembre s’ouvre par la rubrique Ravenna. Nous croi- 

rions volontiers que l’interpolateur, curieux des choses de 
Ravenne, rencontrant le nom de Martinus, n’a pu s’empécher 

de signaler dans Ja marge le nom d’une ville ot le saint était si 

particuliérement honoré. Peut-étre méme avait-il écrit : 

Ravenna Martini. 

Le nom du saint aurait disparu lorsqu’on s’est apergu, par le 
contexte, qu’il faisait double emploi avec civitate Turonis 
Martini. Les corrections de ce genre sont assez fréquentes. 
Mais tout ceci n’est que conjecture. Ce qui est certain, c’est 
que Ravenne était pleine de la gloire de S. Martin, et il est 
tout a fait vraisemblable que la dédicace d’un de ses sanctu- 
aires a laissé des traces dans le martyrologe. Et si l’on nous 
demande :a quelle date, nous proposerions le 18 juin : Ravenna 
civitate Martini. Les autres jours ot figure Martirius a la place 

de Martinus dépendent de ]’annonce de ce jour-la. Le 20 juin 
en est une simple répétition, et le 21 mai, onl’a vu, n n'est qu’une 

répétition du 20 juin. 

_Aprés les annonces certaines et celles qui paraissent discu- 
tables, il faut s’occuper de celles qui sont tout simplement ἃ 

effacer du martyrologe. 
C’est d’abord celle d’un martyr Valentin, dont le nom re- 

vient plusieurs fois. Nous partons de la date du 13 novembre : 

Id. nov. Ravenna civitate Valentini. 

ἢ est certain que ce martyr n’appartient pas ἃ Ravenne. 

1 Vila S.. Martini, IV, 686-701. 
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C'est un saint africain, enregistré, ἃ la date méme des ides 
de novembre, au calendrier de Carthage : , 

Idus nov. sancti Valentini. 

Comment ce martyr d’Afrique parait-il ici sous V’indice 
Ravenne? I] n’est pas aisé d’en trouver une explication tout - 

ἃ fait satisfaisante. Nous proposerions de revenir au 11 no- 
vembre, qui s’ouvre, actuellement, par la rubrique Ravenna, 
suivie presque aussitét (ou méme immédiatement dans cer- 
tains manuscrits) de Valentini. Ce dernier nom, anticipation 

de l’annonce du 13 novembre,s’y trouvait probablement avant 
Vinterpolation qui rappelait le culte de S. Martin ἃ Ravenne. 
L’introduction de la glose Ravenna Martini, ou de Ravenna 

tout court a mis Valentin sous la dépendance de la cité πηρέ- 
riale ; désormais il en sera inséparable. Nous allons l’y retrou- 

ver le 13 et le 16 décembre. Voici d’abord : 

Idus dec. Ravenna Ursicini (al. Ursioni) Mari et 
Leocadi conf. et Valentinae (al. Valentini). 

Nous avons dit pourquoi Leocadi conf. semble devoir étre 

écarté. Reste Ursicini, Valentini. Ursicinus est un saint 
honoré ἃ Ravenne, nous l’ayons noté; Valentinus est censé 

l’étre également. Alors on est porté 4 conclure que, suivant la 

loi de la compilation, S. Ursicinus, dont la féte se célébrait le 
13 décembre, a attiré Valentinus, qui n’est 14 que pour rappel. 
Mais il est probable qu’au contraire Valentinus, transporté des 
ides de novembre aux ides de décembre, a été le premier ἃ figu- 

rer 4 cette date, et qu’Ursicinus est venu s’y adjoindre com- 
me représentant Ravenne lui aussi. 

Il est moins aisé de rendre raison de 18 derniére mention : 

XVII kal. ian. Ravenna nat. Valentini Novalis Agri- 
colae Concordiae (al. Concordi). 

On admettra sans peine que Novalis provient d’une fausse 
lecture de Vitalis, et qu’il s’agit ici du groupe des martyrs de 
Bologne Vitalis, Agricola. Le culte de S. Vital a pris 4 Ra- 

venne un tel éclat que S. Agricola est relégué dans l’ombre. 
Bien que nous n’ayons pas de moyen de contrdéle, nous pou- 
vons supposer qu’il fut un temps ou on célébrait ἃ Ravenne la 

mémoire des deux martyrs le 16 décembre. Valentinus serait 
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cité en méme temps, appelé par Ravenne. Quant a Concordia: 

nous ignorons ce que ce nom représente. 

Avant de quitter Valentinus, nous signalerons la singuliére 
fortune réservée par les hagiographes du moyen age A lan- 

nonce du 13 décembre. Plusieurs de ses éléments: Raven- 
na Ursicinus (sous la forme Ursionus de la seconde recen- 

sion du martyrologe) et Valentinus ont été utilisés par le ré- 

dacteur d’une Passion de Ste Firmina d’Amelia, qui a distri- 
bué les réles de la fagon suivante. Ursicinus fait les fonctions 

de bourreau ; mais il est converti par Valentinus, et s’en va ἃ 

Ravenne cueillir la palme du martyre 1. On a d’autres exem- 
ples d’un personnel quelconque, faisant escorte 4 des mar- 
tyrs et emprunté au texte du martyrologe. 

| Un autre nom qui doit étre rayé du calendrier de Ravenne 
est celui d’Edistus, annoncé le 12 octobre: 

1111 id. oct. in Ravenna via Laurentina Edisiti. 

Cette lecon est celle de la seconde édition du martyrologe. 
La premiére écrit correctement Roma au lieu de Ravenna, 
ot la Via Laurentina n’aboutissait pas, tout le monde le sait. 

Comment expliquer l’erreur? On hésite ἃ la mettre sur le 
compte d’une abréviation R(avenna) au lieu de R(oma). 

Il s’agit peut-étre d’une correction suggérée par les notices 
du 13 novembre. Ce jour-la on rencontre un autre Edistus, 

mais aussi, comme nous l’avons vu, la rubrique Ravenna civi- 

tate. Bien qu’elle ne se rapporte pas 4 ce martyr, qui appar- 
tient ἃ la Thrace, elle peut avoir engendré la confusion dans 
Yesprit d’un rédacteur. Nous ne trouvons pas de meilleure 

explication que celle-la. 

En résumé: le martyrologe hiéronymien, dans sa forme 
actuelle, mentionne les fétes de S. Apollinaire, de 5. Sévére 

et la dédicace d’un oratoire de S. Polyeucte. 

ΠῚ passe probablement sous silence S. Eleucadius. I] n’est 
pas invraisemblable qu’il fait mention d’une dédicace de 
Saint-Martin et d’une autre de Saint-Victor, ainsi que d’une 
commémoration des saints Vital et Agricola. 

1 BHL. 3001 8, 
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Il n’existe aucun saint de Ravenne du nom de Valentin, 

ni du nom d’Ediste. 
Le calendrier de Ravenne qui a servi 4 la compilation 

du martyrologe hiéronymien était certainement trés incom- 

plet, et il serait imprudent de tirer argument, en faveur de 

n’importe quelle thése, de certaines Jacunes qu’on y constate, 

3. Les saints évéques. 

Les anniversaires d’évéques que 1’on reléve dans les calen- 
driers du moyen Age et des temps modernes contrastent, par 

le nombre, avec la pauvreté du martyrologe hiéronymien ot 

les fétes de S. Apollinaire et de S. Sévére sont les seules que 
l’on puisse reconnaitre avec certitude. Heureusement, nous 

avons pour nous renseigner sur les origines la chronique 

d’Agnellus, une des plus importantes qui nous Soient parve- 
nues. Ele ne date, il est vrai, que d’une époque relativement 
tardive, puisque le Liber pontificalis de Ravenne n’a été rédi- 
δέ qu’au IX® siécle. Mais Agnellus n’est pas un compilateur 
quelconque. C’est un curieux et un chercheur comme nous en 

rencontrons peu au cours du moyen Age. Ikse donne la peine 

de visiter les monuments, de copier les inscriptions dont Ra- 
venne est pleine, et il en tire bon parti. Et c’est un chroniqueur 

consciencieux. I] sait — chose rare parmi ses pareils -- - user 
de formules dubitatives et évite d’affirmer catégoriquement 
ce qu'il n’est point parvenu ἃ connaitre avec certitude. Son 
histoire des évéques s’inspire du Liber pontificalis romain, 
lequel termine ses notices par la supputation du nombre 

d’années, de mois et de jours de chaque pontificat. C’était 
une tentation de passer pour l’homme bien informé en remplis- 

sant laformule sedit autem annos ... menses ... dies .... moyen- 

nant des calculs que personne ne se fit avisé de contréler. 
Agnellus n’y cédera pas, et il laisse en blanc la place des chif- 
fres. Ce souci de l’exactitude et cette loyauté méritent d’étre 
signalés ; les silences d’un tel homme doivent attirer l’atten- 
tion autant que ses dires. 

Dans 1’Agnellus tel que nous l’avons, on n’attachera aucune 

importance ἃ l’intitulé des notices ot tous les évéques de 
Ravenne sont qualifiés de saint : De saneto Aderito, de sancto 
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Eleucadio et ainsi des autres jusqu’au dernier. N’insistons 
pas sur le fait que le mot sancius, dans l’antiquité, était usité 

_ dans le protocole comme titre d’honneur des évéques, et ne 

supposait pas nécessairement la sainteté personnelle. Quand 
Agnellus écrivait, il n’en était plus ainsi. On n’en est que plus 
étonné de lui entendre énoncer, sous la rubrique de sancto 

Theodoro, des phrases comme celle-ci: isfe iuvenis aetate, 

terribili forma, orridus aspectu et omni fallacitate plenus... 
Theodorus istius civitatis pontifex non recedebat a nequitia 
infinita quam coeperat. Le quarante-huitiéme évéque est 
4 peine mieux traité, bien que le titre annonce également : de 

sancto Georgio. N’est-il pas évident, d’aprés cela, que ces 

en-téte de chapitres ne sont pas d’Agnellus? que le copiste 
du manuscrit qui est le prototype de l’Estensis est l’auteur 

de ces rubriques? Celles d’Agnellus ont d’ailleurs subsisté ; 

elles énoncent simplement le nom de l’évéque : Aderitus, Eleu- 
cadius, etc. Il faut donc trouver d’autres arguments pour 
prouver qu’un évéque de Ravenne a été honoré comme saint. 

La question ne se pose guére que pour les quinze premiers 
‘successeurs de S. Apollinaire. [] est hors de doute qu’un petit 
nombre d’entre eux était en possession d’un culte 4 l’époque 

d’Agnellus. De la plupart le chroniqueur ne connait que le 
nom et l’ordre de succession. Il en est réduit souvent ἃ leur 

composer un éloge d’aprés leurs qualités présumées et, ce fai- 

sant, 1] croit ne pas offenser la vérité, et it en avertit loyalement 

‘le lecteur : illorum vitam composui et credo non mentitum esse, 

quia et hortatores fuerunt castique et elemosinari et Deo animas 
hominum adquisitores', Quelques détails ont été recueillis 
sur les quatre premiers, Aderitus, Eleucadius, Marcianus et 

Calocerus, dans la Passion de S. Apollinaire. Agnellus ne pou- 

vait avoir, ἃ l’egard de cette piéce, la défiance qu'elle nous 

inspire. Majs quant aux dies deposifionis des évéques, il 
n’en a connu la série qu’é partir du XVI¢ successeur de S. Apol- 
linaire, Ursus ἢ, Souvent il ignore méme la place de leurs 
tombeaux. Il est évident que la οὐ ces éléments font défaut, 

il faut conclure 4 la non-existence du culte, 

1 Testi Rasponr, p. 90, 

3 Test RasPont, p. 29. 
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Examinons chaque cas particulier, dans l’ordre de la liste 
épiscopale. 

ADERITUS, On sera immédiatement frappé par la construc- 
tion de la phrase d’Agnellus : Defunctus est in civitate Classis, 
sicuf asserunt U kal. octobris quidam, in basilica beati Probi 
sepultus est non longe ab ecclesia beati Apolenaris quasi stadio 
uno}, La date U kal. octobris (dont les copistes avaient fait 

ultimo kal. octobris) se présente évidemment comme une 
interpolation qui coupe maladroitement la phrase, et separe 
les mots asserunt quidam. Le texte primitif ne mentionnait 
done pas 16 jour de l’anniversaire, et pour le lieu de la sépul- 
ture, Agnellus s’en rapporte ἃ un vague oui-dire. Aderitus 

n’était pas honoré comme saint 4 ce moment. 

Eveucapius. [οἱ rien ne manque pour établir l’existence du 

culte : Defunctus est autem XVI kal. mar, et sepultus est extra 
muros Classis, ubi usque hodie ad laudem est nominis eius 

ecclesia aedificata ef Deo consecrata*. L’évéque Maximien 

transporta plus tard le corps de δ. Eleucadius, avec d’autres, 
dans la basilique de Probus. 1] est assez étonnant que, le saint 

étant en possession d’une église propre, son corps n’ait pas 

continué d'y reposer. L’église nominis eius était, ἃ ce qu’on' 
pense, une petite chapelle élevée sur son tombeau. Comment, 

le tombeau disparu, a-t-elle continué 4 subsister, des siécles 

durant? Et ἃ quel moment cette petite basilique a-t-elle été 

construite ? Eleucadius n’était pas martyr, et il serait difficile 

de faire accepter qu’au {118 siecle on eit décerné les honneurs 

du culte ἃ un simple confesseur. Enfin, l’ecelesia dont parle 
Agnellus n’était pas une cellule de dimensions. restreintes ne 
pouvant abriter qu’uneé seule tombe. [Il y avait place pour 
plusieurs, puisque Agnellus n’était pas éloigné de croire que 

les évéques Marcien et Proculus y reposaient également ὅ, 
I] n’est pas aisé de trouver ἃ ces questions une réponse satis- 
faisante. - 

Marcianus. Non seulement le chroniqueur ignore le jour 
de sa mort, mais il ne sait pas désigner Je lieu de la sépulture, 

1 Test1 Raspont, p. 30. 

2 Testi RAspont, pp. 32, 200, 

8 Test: RAspont, pp: 33, 35, 
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Arbitratus sum, dit-il, quod in ecclesia beati Eleuchadii sepul- 
tus sit}. La raison de cette conjecture est bien indiquée par 

le nouvel éditeur d’Agnellus. La Passion de S. Apollinaire 
raconte que Marcien a été ordonné diacre en méme temps 
qu’Eleucadius. C’est ce qui a inspiré ἃ Agnellus l’idée de rap- 
procher leurs tombeaux. Mais avec sa prudence ordinaire, 
il s’abstient de rien affirmer catégoriquement. 1] est clair 
que Marcien n’était alors ]’objet d’aucun culte. 

CaLocerus. Ce n’est qu’en apparence que l’on reléve chez 
Agnellus une date et la place du tombeau. Defunctus et sepul- 
tus est, ut aiunt quidam, III februarii, in basilica beati Probi *. 

En rapprochant ce texte d’une phrase semblable concernant 

Aderitus, l’éditeur d’Agnellus a eu raison de reconnaitre dans 

le 111 februarii (qu'il faut certainement lire 111 id. februarii), 
une note marginale étrangére 4 la rédaction primitive. Nous 

avons essayé d’expliquer ailleurs le choix de la date*. Le 

11 février n’est pas l’anniversaire de l’évéque de Ravenne, 
mais d’un martyr homonyme honoré ce jour-la 4 Rome. 
Calocerus est un des évéques transportés par Maximien dans 

la basilique de Saint-Probus. Agnellus semble l’avoir oublié 
lorsqu’il admet, sur le dire d’autrui, que c’était 1a Je lieu 
méme de la premiére sépulture. 

Procutus, Aucune date. Et quant au tombeau: ubi eius 

sil sepulcrum ignore; ambiguitas est michi utrum in basilica 

beati Probi sit conditus an in sancti Eleuchadti confessoris +. 
Progsus. Pas plus que pour les autres évéques du début, 

aucune donnée ne permet de fixer la durée ni la fin de son 

épiscopat. En tenant compte des moyennes fournies par 

d’autres listes épiscopales, on arrive ἃ conclure que Probus 

se place ἃ la fin du 1118 siécle ou au commencement du IVe. 
Sur la question de culte, Agnellus parait formel: Sancta el- 
lapsa est de corpore anima quatuor idus novenbris... et illius 
ecclesia sifa esi in partibus orientis... edificata est iam dicta 
basilica tuxta ardicam bedte Eufernie que vocatur ad mare 5. 

1 Testi Rasponl, Ὁ. 33. 

2 ΤΈΒΤΙ RAspont, Ὁ. 34. 

3 Anal. Boll, τ. XLVI, p. 53. 

4 Testi RAspont, Ὁ. 35. 

5 Testy RASPoNI, p. 36, 
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Ce texte ne laisse pas d’offrir des difficultés. Voici l’exégése 
de Mgr Testi Rasponi. 

L’auteur fait état du silence du martyrologe hi¢éronymien, 

qui ne mentionne pas Probus. La basilique, située 4 l’est de ‘ 
Ravenne et qu’Agnellus appelle ailleurs basilica béati Probi, 
s’appelait primitivement basilica Probi, du nom de son fonda- 

teur. C’est ainsi que la cathédrale de Ravenne, batie par ]’évé- 

que Ursus prit le nom de basilica Ursiana, et que la basilica 

Petriana a recu le sien de S. Pierre Chrysologue. Comme nous 
le constatons ailleurs, 4 Rome notamment et 4 Alexandrie, 

le fondateur finit par passer pour le titulaire ou le patron, et la 
basilique de Probus devint la basilique de 5. Probus. Dans ce 

systéme, il n’est guére admissible que le sanctuaire remonte 
a lévéque Probus, sixiéme successeur de S. Apollinaire; il 

serait antérieur ἃ la paix de l’Eglise. Il doit avoir été construit 
par Probus ΠῚ, dans le dernier tiers du IV siécle, sur le terrain 

d’un cimetiére chrétien. Ainsi, Agnellus a confondu les deux 

homonymes. Quant 4 la date du 10 novembre, c’est celle de 

la dédicace de la basilique, non l’anniversaire de Probus, et 

moins encore celui de Probus I, qui primitivement n’était 

pas honoré comme saint. 

Bien que nous n’attachions aucune importance a l’omission 

de Probus dans le martyrologe hiéronymien, cette explication 
nous parait fort acceptable, et nous n’en trouvons pas de meil- 

leure. On pourrait ’appuyer d’un autre argument. 1] est admis 

que la basilique de 5. Probus a servi de cathédrale aussi long - 

temps que l’évéché de Classis a duré. Or, les basiliques des 

saints étaient généralement distinctes de l’église οὐ l’évéque 
avait coutume d’officier. Il est donc tout a fait raisonnable 
de dire que la basilica τοδὶ a été fondée par Probus — évi- 

demment par Probus [I et non pas par son homonyme du ITI¢ 

siécle —— pour servir de lieu de réunion aux fidéles et pour la 

célébration réguliére du service divin, nullement pour honorer 
un prédécesseur qui n’était alors ]’objet d’aucun culte. Lors- 
qu’on commenga ἃ parler d’une basilica beati Probi, on ne dis- 
tinguait sans doute plus entre les deux évéques de ce nom. 
Le culte de 5. Probus, en réalité de Probus II, et non du pré- 

décesseur, s’introduisit donc insensiblement par le fait qu’on 

se mit ἃ reconnaitre au fondateur le rang de patron. Et pour 

Je dire en passant, la date du 10 novembre pourrait bien étre 
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celle de sa mort, si, comme on peut le croire, son anniversaire, 
se célébrait dans l’église de sa fondation. C'est ainsi αὐ ὰ 

Rome, dans l’église qui devint celle de Saint-Eusébe, on fai- 

sait et l’on fait encore au 14 δοὰΐ la mémoire Eusebii tituli 
conditoris. 

Datus. Aucune indication d’anniversaire ; doute sur le lieu 

de la sépulture: ut asserunt quidam, in ecclesia beati Probi 

sepultus est. 

Lipertus. Aprés avoir signalé ses vertus, Agnellus termine : 
post hec autem obiit et sepultus est, sicut quidam suspicantur, 
cum predecessore suo. 

AGapitus. Pas de date et complete incertitude quant au 
tombeau : sepultus est, ut suspicantur, cum ‘superius nomina- 
tis aliis. 

MarcE.tiinus. En guise de date: transactaque plurima 

annorum curricula. Le tombeau : sepultus est, ut fatentur alii, 

in basilica beati Probi!, Pour ces évéques, le culte est donc 
exclu, au temps d’Agnellus. 

SEveERus. Rien de mieux établi que le culte de S. Sévére, 
honoré le 1 février, et dont l’église, sita in civitate dudum Clas- 
sis non longe a regione quae dicitur Salutaris, fut commencée 

sous l’épiscopat de Pierre III Ὁ, Nous avons trouvé son anni- 
versaire au martyrologe hi¢ronymien. 

Liserius. Agnellus ne connait ni le jour de sa mort ni l’em- 
placement de son tombeau. 

Propus. Aucune date, et pour la sépulture cette curieuse 

phrase: sepuliusque est iste bealissimus, ui suspicafus sum, 
cum predecessore suo. Ne pas oublier qu’Agnellus ne savait pas 

ou ce prédécesseur avait été enseveli. Si l’on admet que le 
chroniqueur a confondu deux homonymes, 1) faudrait repor- 

ter sur Probus I ce qui est dit du second. 
- FLorentius. Cet. évéque fut enterré in monasterio sancte 
Petronille herens muris ecclesie apostolorum. Il n’a jamais fi- 
guré dans aucun calendrier. 

Liserius. Son tombeau se trouvait in monasterio sancti 

Pulionis quem suis temporibus edificatum est non longe'a porta 
ὡς diets aa) be ae sole wee eee tee Ee a IT 

1 Testy Raspont, pp. 38, 39, 40, 41. 

3 TEST] Raspont, pp. 49, 226. 
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que dicitur Nova, cuius sepulcrum nobis cognitum est 1, On ne 
célébrait pas sa féte au temps d’Agnellus. Une note marginale 
indique la date qui fut choisie plus tard: 1{Π] kal. ianuarii 
celebratur. 

A partir du successeur de Libére, les anniversaires des évé- 

ques sont enregistrés réguliérement. Avec Ursus commence 
donc la Depositio episcoporum de V’église de Ravenne, et l’on 
n’a plus de raison de croire que le culte des évéques dont le 

nom figure au calendrier ne s’est pas ¢tabli dans les conditions 
normales. [] resterait ἃ déterminer comment les évéques de 

Yancienne série, Apollinaire et Sévére exceptés, sont parvenus 

aux honneurs des autels. 
‘Vers le milieu du 15 siécle, l’évéque Maximianus s’occupe 

des tombeaux de quelques-uns de ses prédécesseurs. Voici 
ce que nous apprenons 4 ce sujet : Corpus vero beati Probi cum 
celeris sanctorum pontificum corporibus iste sanctus vir aroma- 
tibus condivit ef bene locavit et in fronte ipsius ecclesie beati 
Probi et Eleuchadi et Caloceri effigies tesselis variis decoravit 
et sub pedibus eorum invenietis ἢ. On est tenté de suppléer : 

eorum <nomina> invenietis. Mais il faut remarquer que la 

Vita Probi, document redigé dans le dernier tiers du Χ 8 siécle, 
ne permet guére de faire cette retouche. L’auteur a vu la 

mosaique placée par Maximien 4 l’extérieur de la basilique : 

devotoque apparatu musivi exterius decoravit; mais il n’y 11- 

sait pas les noms des deux compagnons de Probus: de sociis 
ambigitur specialiter, quo dum viverent fungereniur nomine. 

L’éditeur du Codex pontificalis nous fait remarquer que la 
phrase d’Agnellus est celle qui lui sert 4 introduire une ins- 

cription. Cette fois, le texte de ]’inscription qui devait suivre 

a été oublié par le copiste, ou négligé par Agnellus lui-méme. 

Pris dans son ensemble, le texte d’Agnellus n’est pas de la 
derniére clarté. ἢ a lair de dire que Maximien transféra 
les corps d’une série notable d’évéques: ceteris sanctorum 
pontificum corporibus. Mais du fait que Maximien n’en fit 

représenter que trois sur la facade, on peut conclure qu’il se 

borna 4 déplacer 165 reliques de Probus, d’Eleucadius et de 

1 ΤΈΒΤΙ RASpont, p. 63. 
? Testy] RASPONI, ἢ. 199-200, 



28 L’HAGIOGRAPHIE ANCIENNE DE RAVENNE 

Calocerus. Pour ce dernier, cette translation semble avoir 
été le commencement d’un culte, mais d’une sorte de culte 
incomplet, puisqu’il n’y a pas encore de jour fixé pour la 

féte. Probus était probablement déja honoré le 10 novembre 

et Eleucadius le 14 février. 
Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit ἃ propos 

de Véglise de Saint-Eleucadius. Mais il faut noter ici ce que 
les chroniqueurs racontent a propos de ses reliques. Astolphe, 
roi des Lombards, les aurait transportées ἃ Pavie vers le 

milieu du VITI¢ siécle 4. C’est un événement dont Agnellus 
ne souffle mot, mais dont le souvenir ne s’était pas effacé a 

Ravenne. Comme il n’est parlé nulle part d’une tentative 
d’enlévement des corps des SS. Probus et Calocerus, il est 

permis de supposer qu’Astolphe a emporté de l’église de Saint- 

Eleucadius un corps qu’ila cru étre celui de cet évéque, lequel, 

grace ἃ Maximien. se trouvait en sdreté dans la basilique de 
Probus. 

Un autre événement important de Vhistoire du culte des 
anciens évéques de Ravenne est la translation des corps trou- 

vés dans la basilique de Probus par l’évéque Pierre, au 

cours du Xé siécle, et dont nous avons le récit par un té- 

moin oculaire, sous le titre de Vita beati Probi. De cette his- 

toire fort curieuse, nous ne redirons que les faits principaux. 

On commenca par chercher, pour les transporter dans la ca- 

thédrale de Ravenne, les corps des trois évéques qui reposaient 

certainement dans la basilique et qui étaient figurés sur la 
mosaique. On savait que lun d’eux était Probus, un autre 

Calocerus. Quant au troisiéme, la pensée ne pouvait s’arréter 
ἃ Eleucadius, car on n’ignorait pas que son corps avait été 

enlevé par Astolphe. On décida que ce devait étre Aderitus, 
car du temps d’Agnellus déja, il était admis qu’ Aderitus avait 

été enterré dans la basilique de Probus. Lorsque sous l’autel 
fut découvert un cercueil 4 deux compartiments renfermant 

trois corps, il n’y eut plvs d’hésitation. C’étaient les reliques 
des saints Probus, Aderitus et Calocerus. Elles furent trans- 
portées solennellement ἃ )’Ursiana. 

Aderitus et Calocerus étaient, d’aprés la Passion de S. Apol- 

1 Vojr Act. SS., Febr. t. Il, p. 747, 
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linaire, les deux disciples que le saint évéque avait ordonnés 

prétres. D’aprés le méme document, Marcien et Eleucadius 
avaient recu de lui le diaconat. De plus, il s’était attaché six 

autres disciples dont la Passion ne cite pas les noms. Les qua- 
tre premiers, depuis Aderitus jusqu’a Eleucadius, avaient suc- 

dé 4 leur maitre sur le siége de Ravenne. Les six derniers 

avaient sans doute eu leur tour, et l’on ne douta pas qu’il 
ne fallit les identifier avec Proculus, Probus, Datus, Liberius, 

Agapitus, Marcellinus. Alors on fit le compte. Des dix disci- 
ples de S. Apollinaire, deux ne reposaient plus 4 Ravenne. 
Marcien avait été martyrisé 4 Tortona (car on le confondait 

avec un autre Marcien honoré comme martyr), et Eleucadius 
avait pris le chemin de Pavie. Trois autres venaient d’étre 

retrouvées. I] restait 4 en découvrir cing, et on consulta les 

Gesta Ravennatum praesulum, la chronique d’Agnellus sans 

doute, qui en effet désignait, on a vu avec quelles hésitations, 
la basilique de Probus comme le lieu οὐ une tradition placait 
les tombeaux des évéques Proculus, Datus, Liberius, Agapi- 

tus, Marcellinus +. Sur ces données, et sans tenir compte des 

scrupules d’Agnellus, on fouilla le sol, et bientét apparurent 

deux cercueils, l'un avec trois corps, l’autre avec deux. Plus 

de doute. Les huit disciples de S. Apoilinaire qui n’avaient 

point quitté Ravenne étaient retrouvés. Une nouvelle pro- 
cession s’organisa, et l’Ursiana s’enrichit encore de précieuses 

reliques. 
Nous ne souléverons pas la question d’authenticité. Le 

moyen Age se montrait peu difficile sur ce chapitre, et c’est 
un souci qui nous tourmenterait sans résultat. Il nous importe 

de constater que le culte des cing évéques, de Proculus ἃ Mar- 
cellinus, naivement identifiés avec les disciples de S. Apolli- 
naire, date du jour de cette solennelle translation. 

En dehors de la Vita Probi, qui ne donne pas ce que promet 
son titre, mais contient de la matiére historique, il existe 

d’autres Vies des saints évéques de Ravenne dont le texte 

nous a été conservé dans le Codex pontificalis: les Vies de S. 

Aderitus, de 5. Eleucadius, de δ. Calocerus, de S. Proculus, 

1 Testr Raspont, p. 200. 
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de S. Liberius +. Nous n’avons pas ἃ nous en occuper. Elles 

sont d’une époque ot le culte de ces évéques était déja 
établi, Ce sont des panégyriques dont les auteurs n’en sa- 
vaient pas plus qu’Agnellus et parfois moins que lui, sur les 

saints qu’ils entreprenaient de louer. Pour apprécier la va- 
leur de cette littérature, il suffira de remarquer que la Vie 
d’Aderitus n’est pas autre chose qu’un sermon de S. Pierre 
Damien sur δ. Eleucadius ἢ, démarqué.' Le nom du saint a 
été changé, et quelques traits insignifiants ont été ajoutés. ὦ 

H. Ὁ. 

1 ΒΗΓ. 80, 2449, 1533, 6959, 1908. 

aP.L., t. CXLVI, p. 534-42. 
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Codices duo hagiographici latini servantur Edinburgi in 
Bibliotheca olim Advocatorum, nunc Nationali, et totidem in 

Bibliotheca Universitatis. Utriusque Bibliothecae Catalogum 
summa diligentia confecit erudita femina Catharina Robina 
Borland, alterum annis 1906-1908, qui nondum vulgatus in 

Bibliotheca Nationali asservatur +, Alter prodiit, A Descriptive 
Catalogue of the Western Mediaeval Manuscripts in Edin- 

burgh University Library (Edinburgh, 1916). Utroque usi 
sumus. , 

Gratias tandem meritas agimus’doctis viris quorum curae 
codices: commissi erant, cum anno 1927 eos inspeximus, 
Η. W. Meikle et F. C. Nicholson. 

Paulus Grosyean, ὃ. I, 

BIBLioTHECA NATIONALIS EDINBURGENSIS 

CODEX 18. 2. 3 

Chartaceus, fol. 277 (0,285 x 0,215), binis columnis saec. XV 

exaratus. 

Fuit olim Carthusiae prope Buscum Ducis ([0]. 7). 

Codicem fere complent Vitae Sanctorum quarum indicem exhi- 

bet fol. 7’. ' 

ἘΠῚ. 47: Istud sequens Canticum composuit quidem Carthusiensis 

1 Tam vide H. W. MEIKLE, Catalogues of MSS. in National Li- 

brary of Scotland. A complete list of the Catalogues of MSS. avail- 

able for Readers in the Library (Scottish Historical Review,t. XXV; 
1928, p. 221-23). 



32 CATAL. CODD. HAGIOGR. LATINORUM 

in domo Treverensi in laudem perpetue virginis Marie; qui postmo- 

dum in quadam visione raptus audivit illud in organis celestibus et 
ab angelicis spiritibus alternatim cum mira suavitate decantari ea 

nota qua Carthusienses «Τὰ Deum laudamus » cantant ; unde fratres 
ibidem degentes ceperunt illud devote frequentare et eciam ab aliis 

frequentandum intimare ad laudem semper et honorem dive Virginis 

Marie cunctorum laude dignissime. « Te celi reginam laudamus ; te 
mundi dominam honoramus...» cet. 

4. (Fol. 8-14) Vita 5. Servatii ep. Tungrensis = BHL, 7634. 
2. (Fol. 14-15) De excidio Gallie quod predixit. 

Inc. Prolapsis annis multis quos confugientibus — Des. 
quo predizxerat villam Legia electam a Deo ad salutem multo- 
rum ac per merita cet. 

3. (Fol. 15-16) De translatione S. Servatii ep. = BHL. 
7621. 

Des. ef energuminus cathenis duabus antea vinctus. 

4, (Fol. 16-16%) Aliqua Miracula ex pluribus B. Servatii 
Tungrensis ep. 

Inc. Post vero gloriosi decessionem imperatoris — Des. 

ef ad matutinorum solempnia surgentes integram ac solidam 

recipiunt cet. Hine finem negotio dantes sanctum amemus 

Servatium et invocemus ul sequestrum inter nos et Deum ip- 

sum iugiter habeamus,. Amen. Explicit legenda sancti Servatii 

episcopt Tungrensis. Laus Deo. 

5. (Fol. 17-31) Vita et Passio B. Lamberti Tungrensis ep. 
= BHL. 4688. 

6. (Fol. 31-32%) De translatione 5, Lamberti et miraculis 
eius. 

Inc. Legia que illustrari meruit patroni sui Lamberti 
merittis, quamwis corpore se ad tempus doluerit viduata, tamen 

miraculorum eius immunis non futi — Des. sed quia longum 
est et tediosum singula 5. Lamberti miracula enarrare par- 

ticulariter, Dei per eum operantis potenciam laudemus uni- 

versaliter. Amen. 

7. (Fol. 32%-35%) Vita 5. Huberti = BHL. 4001. 

Om. prol. — Des. (imperfecta?) audientes timore nimio 

perterriti fuge sese credidere. , 

8. (Fol. 35v-36") De prima translacione S. Huberti. 
Inc. Anno sexto decimo felicissimi eius excessus — Des. 

alque in electorum consortio mereamur connumerari, per 

Dominum.., Amen. 

9. (Fol. 36°-37) De translatione secunda. 
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Inc. Anno octingentesimo tertio decimo inecarnationis Christi 

exempto a rebus humanis Karolo magno imperatore — Des. 

Interjlaxum autem spatium temporis a prima usque ad se- 

cundam translationem fuit annorum Septuaginta quingue, 

regnante Domino... Amen. 

10. (Fol. 37-39%) Flores Miraculorum B. Huberti ep. et 

conf. 

Inc. In ipso anno translacionis beati Huberti — Des. 

que nos intercessio cunctis bonis imbuat cet. 

11. (Fol. 40-43) Vita 5. Materni primi Tungrensis ep. = 

BHL. 5678. 

Om. prol. — Des. indeficiens sed proficiens et sufficiens 

ad salutem, ' 

12. (Fol. 43-45) Vita 5. Remacli = ΒΗ].. 7113. 
13. (Fol. 45¥-48¥) Vita et Passio 5. Theodardi ep. et mart. 

= BHL. 8040. 

14. (Fol. 48-71) Vita Lydewigis virg. = BHL. 4927. 
15, (Fol. 71-71%) De S. Marciali ep. qui fuit unus ex disci- 

pulis Christi. 

Inc. Marcialis sanctissimus alumpnus Domini — Des. 

episcopatus vero sui anno XXVIII, etatis sue anno LIX®. 

16. (Fol. 71%) De 5. Saturnino ep. et mart. 

Inc. Sanetus Saturninus Tholosane prothopresul — Des, 

nune Tholose requiescit in ecclesia suo nomine intitulata. 

17. (Fol. 72-74) Legenda S. Verone virg. et regine = BHL. 
8548. 

Sequuntur (fol. 74) De eadem versus. Inc. Virginis egre- 

gie. Et (fol. 74%) Itemque: Sceptrum Almanie hee virgo spre- 
vit. Utrumque Repertorio hymnologico ignotum. 

18. (Fol. 745-79) Legenda de 5. Waldetruda = BHL. 8777. 

Om. prol. Paulo diversa ab editis. - 

19. (Fol. 79) De S. Amelberga virg. 

Inc. Amelberga insigni prosapia — Des. illi virginee puri- 

tatis candorem velut speciosum lilium servare devovi. 

20. (Fol. 79-81%) De 5. Odrada virg. = BHL. 6317. 

Om. proJ.In marg. ad initium adnotatio in vocem Scapis : 
fortasse Stiphout vocatur, manu prima. — Des. veferem 

cum suis actibus hominem exuere et novum qui secundum Deum 

creatus est induere festinabunt. Amen. 

21. (Fol: 81v-83) De'S. Henrico. 
Anal. Boll. XLVII. — 8. 
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Inc. Vir genere ef moribus preclarus — Pes 
- asscribiltur cathalogo sanctorum cet. 

Dein (fol. 83-83") Sequentia: Laudet omnis spiritus Chris- 
tum, et orationes propriae. 

22. (Fol. 83%-84") De S. Cunegunda. 
Inc. Regnante romane urbis imperatore — Des. mortui 

quoque postea gloriose suscitati cet. 

*Sequuntur versus: O regina | de sentina | de ruina | de 
pruina| criminum nos erue. | Et profundis | ex hiis undis | 
Kunegundis | nos iocundis | atriis constitue. Amen. 

23. (Fol. 85-88) De 5. Machuto = BHL. 5120. 
24. (Fol. 88-92%) De S. Ioseph patriarcha nutricio Salva- 

. Vere digneé 

Inc. Petrus de Yliaco... ponit duodecim honores B. Ioseph. 

Dein alia quaedam de 5. Ioseph. . 

25. (Fol. 92%-93) Nomina LX XII discipulorum. 
26. (Fol. 93-105) Vita 5. Eligii = BHL. 2474. 

τ Om. prol, Inc. Eligius Lemovicas Galliarum urbe — Des. 
Sic ergo furtum cum pudore restituens cet. 

27. (Fol. 105-121%) Vita 5. Vincencii Ordinis Predicato- 
rum = BHL. 8657. 

Des. Et licet in vita plura miracula per eum Deus fecerit 

copiosissime famen post mortem eius sanctum suum Dominus 

mirificavit, plures mortuos suScitando ae plurima alia... (cf. 
Act. SS., p. 511 C). 

28. (Fol. 122-149) Vita S. Gregorii pape edita a Johanne 

dyacono = BHL., 3641. 

29. (Fol. 149%-158) Vita 5. Martini Turonensis prescripta 

ab eloquentissimo oratore Severo Sulpicio eiusdem viri sanc- 

tissimi discipulo = BHL. 5610. 
30. (Fol. 158- -159) Epistola apologetica Sulpicii Severi ad 

Eusebium = BHL, 5611. 
31. (Fol. 159-160) Epistola Sulpicii Severi ad Aurelium... 

de obitu gloriosi Martini ep. = BAHL. 5612. . 
32. (Fol. 160-161) Epistola Sulpicii Severi ad Basulam... 

de obitu S. Martini = BHL. 5613. 
33. (Fol. 161-161") Relacio dé translacione sanctissimi cor- 

poris Martini = BHL. 5623. 
34. (Fol. 161-178) Sulpicii Severi Dyalogi = BHL. 5614-16. 

Dein de 5. Martino haec sequuntur : 

Preclara confessio gloriosi antistitis Martini de sancta 
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Trinitate. — Epistola Severi ad Archadium. — Qualiter 

sanctus Severinus audivit concentum angelorum in transitu 

viri sancti. — Qualiter beatus Ambrosius infra missarum 

solempnia raptus fuil cet. et quaedam e Speculo Historiali 

excerpta de Priscilliano cet. 

35. (Fol. 180-203) Vita S.Anthonii ab Athanasio = BHL. 
609. 

36. (Fol. 203-211) Vita S. Hylarionis a S. Iheronimo = 
BHL, 3879. 

37. (Fol. 212-215") Vita 5. Pauli primi heremite = BHL. 

6596. 
38, (Fol. 215-217) Vita Malchi captivi monachi = BHL. 

5190, ο΄ 
39. (Fol. 217-224) Aliqua excerpta de aliquibus discipulis 

Christi et apostolorum. , 

Sancti de quibus mentio fit: (fol. 217) Marcialis ; Satur- 
ninus ; Mathias; (fol. 217%) loseph qui vocabatur Barsa- 

bas; Barnabas; (fol. 218) Fronto; Georgius; (fol. 218%) 

Eutropius ; Gracianus ; Iulianus; Ursinus; (fol. 219) Tro- 

phimus ; Maximinus ; Lazarus ; (fol. 2195) Simon ; Ananias ; 

Iudas ; Sileas ; (fol. 220) Lucas; (fol. 220%) Cleophas ; Ce- 
phas ; Thadeus; Zacheus; Austriclinianus ; (fol. 221) Alpi- 

nianus ; Nycodemus ; Ioseph; Stephanus ; (fol. 221%) Phil- 

ippus; Prochorus; Nycanor; Tymon; (fol. 222) Per- 

mena; Nycolaus; (fol. 222%) Apollinaris; Syrus; Cle- 

mens ; Eucharius ; Valerius ; Maternus ; Sixtus ; Mansuetus ; 

Menius ; Savinianus; Potencianus; Altinius; (fol. 223) 
Priscus ; Nason; Aristion; Aristarchus ; Epafras; Archip- 

pus ; Andronicus ; Iulia seu Iulius secundum quosdam libros ; 

(fol. 223%) Erastus ; Crispus ; Gayus ; Ruphus ; Epafroditus ; 

Alexander et Rufus ; (fol. 224) Amaon ; Ihesus ; Restitutus ; 

Onesimus ; Quartus; Agabus; Lucius; Manahen; Linus ; 

Anacletus ; Marcus ; Tichicus ; Titus ; Thimotheus. 

40. (Fol. 225v-226") Legenda S. Claudii ep. et conf. = 
BHL. 1846. 

Inc. Claudius ex nebili Salinensium principum — Des. 
Festum autem eius celebratur VIII. idus junii (Cf. Act. SS., 

Tun. t. I, p. 651, annot. m). 

Sequitur Suffragium de S. Claudio. Inc. O desolatorum 

consolator — Des. et innumeris decoravit miraculis. Cum 
orationibus cet. 

41, (Fol. 227-227’) De invencione corporis S. Anthonii et 

eciam translacione eodem die. 
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Inc. Invencio corporis 5. Anthonii abbatis et ipsins ἢ 
lacio — Des. presente omni populo a demonibus liberatu 

42. (Fol. 227%) De translacione eius. Ἢ 
Inc. Tempore vero procedente filius sancti Guilelmj — Des 

die quo corpus inventum fuerat videlicet ydibus iunii. 

Dein de 5. Antonio pecorum patrono (sex lineae tantum). 
Sequitur Epitome Petri de Natalibus de S. Servacio. 

43. (Fol. 231-232) Sermo B. Ambrosii ep. in natali S. Agne- 
tis = BHL. 158. 

44, (Fol. 232-245’) Vita B. Remigii Remensis archiep. = 
BHL,. 7155-7157. 

Sequuntur Epitomae Petri de Natalibus de SS. Stephano 
presb., Symeone Stylita seniore, Cataldo, Gallo ab. (Des. 

qua corpus suum maceérare consueverat), Luca evang. (Des. 

ad processionem reverenter mandavil dejerri), Prosdocimo ep. 
Patavino, Menna mart., Menna erem., Columbano ab., Co- 

lumbano monacho Luxoviensi. 

45. (Fol. 252-271) Vita S. Augustini ep. Yponensis atque 
doctoris eximii edita a Possidonio Calamensi ep. = BHL. 
786. 

‘Cum titulis librorum a 5. Augustino editorum. 

Sequuntur oracioncs ad 5. Brunonem. 

CODEX 18.'4. 3 

Mentbraneus, fol. 149 (0™,265 x 0,185), ad quae accedunt liga- 
turae opercula interiora 4 membranea, 12 chartacea, lineis plenis 

saec. XII exaratus, decorus litteris pictis, quarum multae excisae 

sunt. 

Initio descripti sunt tres indices. 

Fuit Ecclesiae cathedralis Dunelmensis, Liber S. Cuthberti qui 

dicitur Paradis. (in parte aversa alterius operculi membranel) ; 

signatus 1*. 7’. T. (ibidem et fol. 1). 

Codex miscellaneus. 

4. (Fol. 1-52’) B. Heraclidis ep. de Vita sanctorum Patrum 
ad Lausum praepositum Palatii = BHL. 6532. 

Om. prooem. et epist. —- Des. Omnia tibi ἰδία dabo si me 

prius volueris adorare. ΄ 

2. (Fol. δ4-88ν) Hystoria persecutionis <Afri>canae pro- 
vinciae... scribente <Vic>tore ep. patriae Vitensis. 

. Ed. M.G., Auct. Ant., t. III, pars 1. 
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ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ UNIVERSITATIS EDINBURGENSIS 

CODEX 21 

Membraneus, fol. 164 (0™,110 x 0,075), lineis plenis 5866. XIII 

exaratus. 

1. (Fol. 1-118) De B. Virg. Maria libellus totus ex sanctis 
auctoribus excerptus. 

Inc. prol. Quoniam de gestis beatissime Virginis Dei geni- 

tricis admodum pauca in evangelica reperiuntur hystoria — 

Inc. Si Deum ore prophetico iubemur in sanctis suis laudare. 

2. (Fol. 119-164) Auctoritates quedam beatissimi B<er- 

nardi> ex<c>erptt e gloriosis dictis eiusdem et ex libris... 
Des. εἰ a facie tud defluxerunt montes. 

͵ 

CODEX 23 

Chartaceus, fol. 72 (0™,205 x 0,140), lineis plenis saec. XV exa- 

ratus. ᾿ ᾿ 

1. (Fol. 1-28) Revelatio nova itineris et passionis undecim 

milium virginum martyrum = BAHL. 8433. 
Des. ubi felices sponse dulcissimo sponso sui Patris unige- 

nito pia et perpeti regina benedictus in secula. Amen. 

2. (Fol. 28-40’) Legenda et Passio sanctarum virginum un- 

decim milium = BH L. 8428. 
Des. cupiamus, prestante Ὁ. N. I. C. qui cum Patre et 

Spiritu Sancto vivit et gloriatur Deus in secula seculorum. 
Amen. ‘ 

3. (Fol. 40%-42) De B. Katherina = BHL. 1667. 
Prol. tantum. Dein excerptum ex eadem Epitome: Ine. 

Nota hee virgo S. Katherina‘'ammirabilis apparet — Des. 

sepulchri preparacio que fuil in B. Clemente. Hec autem om- 

nia simul in B. Katherina fuerunt, sicut patet in eius legenda. 
(GRAESSE, p. 795-97). 

4. (Fol. 42-42%) Prologus in Vita B. Katherine virg. et 
mart. Christi -- BHL. 1663. 

Prol. tantum. 

5. (Fol. 42v-47) De ortu S. Catherine virg, 
Inc, Erat quidam rex Costus nomine in Cypro insula «τα 
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Des. ef Christo victima immolatur, qui est benedictus in secula 
seculorum. 

6. (Fol. 47-72%) Legenda B, Katherine = BHL, 1663. 
Om. prol. qui supra positus erat, num. 4 — Des. mutil. 

paulo ante finem ef clades ef aurorum (sic) universa | 

INDEX SANCTORUM 

Amalberga v. 33%. 
Ambrosius ep. 36%. 
Antonius ab. 35%, 41, 36” . 

Augustinus ep. Hipp. 36%. 

Bruno fund. Ord. Carth. 36. 

Cataldus ep. 36. 

Catharina v. m. 373, 4, 5, 38°. 

Claudius ep. et ab. 35%, 

Columbanus ab. 36. 

Columbanus mon. 36. 

Cunegundis imperatrix 34”. 

Discipuli Christi 34%, 83.589, 

Eligius ep. 34%, 

Gallus ab. 36. . 
Gregorius p. Magnus 34%, 

Henricus II imperator 3371. 

Hilarion ab. 35%. 

Hucbertus ep. 327, 8, ®, 332°. 

Ioseph sponsus B.V.M. 34%. 

Lambertus ep. Traiectensis 

325, 8, - 

Lidwigis v. 33". 

Lucas ev. 36. 

Machutus ep, 3433, 

Malchus mon. 3538, 

Maria Deipara 32, 37,2 (Cod. 21). 

Martialis ep. Lemovicensis 33%. 

Martinus ep. 3479-34, 

Maternus ep. Coloniensis 33". 

Menpas m. 36. 
Mennas erem. 36. 

Odrada v. 33”. 

Patrum Vitae 36. 

Paulus erem. 3557. 

Prosdocimus ep. 36. 

Remaclus ep. Traiectensis 33%. 

Remigius ep. 36%. 
Saturninus ep. m. 33%. 

Servatius ep. Tungrensis 32 1-4, 

36. 
Stephanus presb. 36. 

Symeon Stylita senior 36. 

Theodardus ep. Traiectensis 33%. 

Ursula et soc. 37 1, 2? (Cod. 23). 

Verona v. 33%. + 
Vincentius Ferrerius 34% 2+ 

Waldedrudis abb. 33%, 



δ, CAELANT CUM AVE COLLOQUIUM 

Suavem venustamque narratiunculam de δ, Caelano (seu 
Mo-Chae) cum ave colloquente, quam Martyrologio illi Dun- 
gallensi suo stilo inseruit, ad ἃ. 23 iunii, Michael O’Clery, 
non ex ore vulgi desumptam fuisse sed ex aliquo scripto trans- 
sumptam, iam satis indicabant et nonnullae priscae voces,{et 
dictio identidem obsoleta, et praesertim tetrasticha duo subnexa, 

quorum alterum in aliis etiam codicibus legitur!, Nullus tamen, 
guantum scimus, liber superesse notus erat qui complecteretur 

prosam fabulam, Ideo, uli nos iucundo animo Edinburgi rep- 
perimus ante annum fere quod aliquamdiu quaesieramus, ita 
et legentibus speramus haud ingratum fore. 

Sed de codice illo Edinburgensi, seu potius codicis operculo, - 

pauca sunt praemittenda, quippe quod, ut lectu difficile, vix 
non omnino intactum reliquerit in suo Catalogo νυ. d. Donald 
Mackinnon *. Codicem gadelicum VI (Kilbride Collection, 
No.2) Bibliothecae publicae Scoticae gentis, olim Advocatorum, 

operit membrana litteris hibernicis scripta, quantum iudicare 
possumus, saec. XV, binis columnis, non mediecri cura et 

diligentia. Quae folium primum compleni (si quid discernere 
est in elementis tritis omnino et vix non erasis), reliquiae sunt 
gadelicae versionis Gestorum Caroli Magni, quae integra e 

Libro Lismoriensi vulgata sunt ante aliquot annos ἃ. Uti se 
nunc habet folium, non parum sane prodet arcanorum quae 

1 Book of Leinster, facs., Ὁ. 368 in marg, inf. ; LeborBrecc, facs., 

p. 90; quibus e codicibus typis mandavit utrumque tetrastichum 

Whitley StoxeEs, Félire, ed. 1, Ὁ. cvir; ed. 2, p. 158. 

2 A Descriptive Catalogue of Gaelic Manuscripts... in Scotland 

(Edinburgh, 1912), pp. 84, 110, 181. 

2 Gabhaltais Shearluis Mhdéir. The Conquests of Charlemagne 
Edited... by Douglas Hypr (London, 1917) = Jrish Texts Society, 

Vo). XIX, 
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sibi servat, ei quidem qui edita conferat et ipse jruatur luee 
larga, acie sublili, denique, quod caput est, summa _patientia. 

Des. pag. 3, col. 1, linea 18: do cuaidh Rolanndus cona 

sluagaibh (prius sluaigaibh) annsan Almain 7 co ser Serlus ὁ 
lamaibh nam<ad>. Conat iad sin Imtechta Serluis con- 
nuighi si (leg. so, sin?), 

Prozime sequitur insolens fabula de iuvene apud Dromenagh 
in puellam immutato ; de qua haud ita pridem erudite egit v. d. 
R. Flower}. Inc.: Araile oglach bui(?)a nabdaine Druim- 
enaigh fechf <n>ann. Trialltar leis flegh mor. Des. col. 
2, lin. 6: 7’ ‘si sin drochaird (drocar cod.) Druimennaigh. 
ΕἸΝΙΤ. 

Deinde legifur quam exscribimus de S. Caelano narratiun- 
cula ; eam excipit longiusculum carmen. Inc.: Deluain duinsa 
(leg. domsa?) do maigh mor (moir cod.) ; quod pergere videtur 

in pag. 4, adeo tritam ut vel paucos versus eruere neglexerimus, 
qui forsitan vel si nitidissime scripti fuissent, vix lectu digni 
forent, scilicet, nisi essent lingua hibernica. 

Unde tandem illud codicis fragmentum in Kilbridiensem 
bibliothecam devenerit, prorsus nescimus; nisi forte, ut in 

alio loco coniecimus, pars fuit libri quem penes se habebat 
Iohannes Colganus 3. 

Qui de 5. Caelano plura quaesierit (nescio an veriora), 
adeat quos citat auctores Iohannes Ο᾽ Hanlon in illa sua far- 
ragine de sanctis Hiberniae*, addatque recens opus H. C. 
Lawlor +. 

Exstitisse videntur saec. XVII ineunte Acta latina δ. Cae- 
lani, tam pridem, nisi fallimur, perdita, e quibus unam sen- 
tentiam profert Iacobus Usserius: «quem actorum ipsius 
descriptor Kelanum ef Coelanum nominat; atque ex abbaie 

Dunensem postea in Ultenia factum juisse episcopum signifi- 

1 Catalogue of Trish Manuscripts in the British Museum, t. 11, 
p. 542, 

2 Paul Grosszean, MS. A. 9 (Franciscan Convent, Dublin), i 

Eriu, t. X (1928), p. 161. 

8 Lives of the Irish Saints, t. VI, Ὁ. 769-79. 

4 The Monastery of Saint Mochaoi of Nendrum (Belfast, 1925). 
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cat» 1. Vita quam Bruzellis exstare putabat O° Hanlon " 
nonest nisi Vita S. Moctei ex codice Salmanticensi (BHL. 5976), 
quam perperam Mochei fuisse scripserat Bindon in elencho illo 

ex hibernicis codicibus Bruxellensibus oblato Regiae Academiae 

Hibernicae. Notatu tandem dignum est, haud absimilem nar- 
rationem haberi et de 5. Brendano Clonfertensi ὃ. 

Restat ut summas gratias agamus ἃ, v. Prof. Iohanni Fraser 
Oxoniensi, cuius amica manus mulia in schedis nostris cor- 

rexit, multa suppeditavit. 

Paulus Grosgean, S. I. 

Moce Nendroma. la hUlta luigh ina caill 7 ceathrur og- 

laich do ben<ad ca‘>elaigh do denam hecgailsi a Neendruim. 
Dorala iarum Moce a <enur*?> for leith 7 fidhbha ana laimh 
amail gach manach do denum na lubhra. Arlaim<ighes ‘> 

annside a grinne fidhaidh cona tuarghaibh fria <a>is. Dia- 
mbai ann go cual<a ὁπ. mor éddrocht forsan droigin 

ana farradh. « Dicra an obuir sin, a cleirig, » <ar an *>t en.— 
« Dlegur dim,» ol Moche «eglais De. Cia nomagallaim? » * 
ar Moche. -— « Fer muindtire duit 7 dod’ Tigerna sund » 

( .i. aingel De do nim). —« Focen duit, » ar Moche. --- « Cidh 
dia tichi? » ar Moche. — « Do t’agallaimh si od’ Tigerna 7 

do Τ᾽ oirféiedh guleig. » — « Is math lium, » ar Moche, Glesas 

iarum a et[hji <lia *> gulbuin. Tri J. bliadhan do Moce ag 
eisdecht fris, 7 a grinne fria <a>is ar Jar na caille, 7 nir crine 
cach an célach, 7 nirbudh sia leisin sin na enuair ὃ do lo. 
Ceilebras ant aingel do iar sin. Tic sium don cill cona fidhach, 

co facai an duirteach iarna denum isin cill ana ainm sim dia 
muinntir. Ba hingnadh lais <? celebr 4>ugad isin eglais. Ni 

ro innis co foil, 7 niro aithnigh nech dib <é?> co ro innis 

doibh a sgela, 7 co ro shlechtadh uile do, 7 co ndernaidh cre- 

: Britannicarum Ecclesiarum Antigquilates, cap. XVII, apud 

Wm. Reeves, Ecclesiastical Antiquities of Down, Connor and Dro- 

more (Dublin, 1847), p. 144. Cf. PLummen, Miscellanea hagiogra- 

phica hibernica, Catalogue, num, 221. 

2T. ¢c., p. 770, annot. 3. 

3 PLUMMER, 1. c., num. 85. : 
4 Litterds quae in codice legi non possunt coniectura supplet. 
δ᾽ naenuair cod. ᾿ 
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tair don fidach. Conadh uime sin ro fothaigh an cill[i] iarsin. 
Conadh he Ceolan Dighin (?) comainm an sgeil sin. 

Tri ha<d>bainn do M<o>ce an ceoil 

do can aingel a riuchf eoin 

ar lar caille a mbun croinn — 

1. bliadhan gach a<d>ba<i>nn 1. 

Collad can crinadh colla 

contuill Moca Ne<n>drome; 

luchf an<t> shamhaidh domboi an sai, 

ni taraid achf a seni. 

Mo-Chae de Naendruim in Ultonia processit in silvam suam 

cum quattuor iuvenibus ut frutices excideret ad ecclesiam in 

Naendruim faciendam. Contigit <ut iret>> Mo-Chae seorsum, 

manu falculam tenens sicut ceteri monachi ad opus patran- 

dum. Cum effecisset sarcinam, dorso tamen non subiisset, 

audivit avem magnam et splendidam in spineto prope se. 
« Assiduus iste labor, 0 clerice, » <ait>> avis. — « Fiat ame 

oportet, » ait Mo-Chae, « ecclesia Dei. Quis me alloquitur? » 

ait Mo-Chae. — « Vir ex eadem domo ac tu ipse es et de domo 

Domini tui adest, » (id est angelus Dei de caelo *). — « Gratus 

ades, » ait Mo-Chae. « Cur advenis?» ait Mo-Chae. — « Ut 

te alloguar Domini tui verbis, teque aliquandiu cantu delec- 
tem. » — « Res mihi placet », ait Mo-Chae. ΤΌΠΟ avis rostello 

pennas composuit. Ter quinquaginta annos * absumpsit 

1 Aliter omnino primum tetrastichum in codicibus supra nominatis, 

p. 39, annot. 1: 

Ro chachain do Mo-Choe cain 

int enan dona nemdaib 

tri hadbaind do barr in chraind --- 

céica bliadan cech adbaind. 
i. e. Pulcro Mo-Chae cecinit aucella e caelis tres modulos e summa 

arbore —- quinquaginta annorum spatium in quoque carmine. 

* Haec a librario quopiam videntur inserta. 

3. Haud scio an centum et quinquaginta annorum numerus deri-. 
vatus fuerit e ter quinquaginta psalmis, qui saepe a Sanctis Hibernis 
recitari solebant, et dictitabantur hibernice «na tri cOicait » i, 6 
« ter quinquagena ». 
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Mo-Chae in eo audjendo, sarcinae suae acclinatus, in media 

silva ; neque ceteris aridiores erant frutices, neque longius ei 
illud spatium visum est quam una hora diei. Post vale dixit 

ei avis. Venit (Mo-Chae) ad monasterium cum fruticibus suis, 
conspexitque oratorium iam a suis confectum in monasterio 
in suum ipsius honorem. Attonitus est, in ecclesia iam sacros 

ritus adhiberi (?). Per aliquod tempus verbum nullum fecit, 

nec quisquam eorum <eum> agnovit'. Tandem eis enarra- 
vit quid sibi accidisset. Genu flexerunt omnes coram eo, 

sacraque pignora de fruticibus <quos attulerat> fecerunt. 
Quapropter postea cellam (seu ecclesiam) aedificavit. Nomen- 

que huius narratiunculae est Ceolan Dighin (i. 6. Musicus 

largus). <Qua de re cecinit quidam :> 
« Tres modulos Mo-Chaeo musico cecinit angelus in specie 

avis, in silva, ad imam arborem — quinquaginta annorum 

spatium in quoque carmine. 

Somnum sine corruptione carnis dormivit Mo-Chae de 
Naendruim ; eorum qui congregationem constituerant cuius 

erat ille sapiens, non invenit nisi pronepotes. » 

1 Js est sensus quem sequentia postulare videntur; ideo coniec- 

tura inseruimus in textu pronomen 6, quod si omiseris, vertere opor- 

tebit : «nec quemquam eorum agnovit », 



“LA PASSION DE 5. JULIEN D’EMESE 

Au nombre des piéces les plus ‘utiles que renferme la pre- 

miére série des Monumenta hagiographica Georgica 1, dont 
M. C, Kekelidze a commencé la publication, il faut compter la 
Passion de S. Julien le médecin et de ses compagnons marty- 
risés ἃ Emése*. Ces martyrs n’étaient guére connus que par 

une bréve notice des synaxaires byzantins au 6 février*. La 
Passion grecque d’ott ceffe notice est tirée doit étre considérée 
comme perdite. Il n’est pas tout ἃ fait exact de dire que la litte- 

rature géorgienne en a seule conservé un équivaleni*. Une re- 

cension arabe de ce méme original est mentionnée par la BHO. § 

comme devant étre publiée dans les Analecta Bollandiana. Elle 
se trouve dans le manuscrit 625 de la bibliothéque Orientale 
de 0 Université Saint-Joseph ἃ Beyrouth, p. 65-81. Ce manu- 
scrif, qui ne remonte pas plus haut que le XVII° siécle, est un 
recucil hagiographique dont certaines piéces fouf au moins 

ont été fort librement remaniées ὃ. Le texte de la Passion de 
S. Julien s’y présente sous un aspect trés peu engageant. 
Avant de le livrer ἃ Vimpression, nous avions voeulu nous 

assurer qu’on pouvait le considérer comme recevable ἃ défaut 
de mieux. Des événements qu'il est superflu de rappeler sont 

venus interrompre cette recherche, qui a perdu son principal 

1 Monumenta hagiographica Georgica. Pars prima. Keimena, t. I, 

Tiflis, 1918 ; cf. Anal, Boll., τ. XLII, p. 379-83. 
2 Op. c., p. 118-24. 
8 Synax. Eccl. CP., p. 446-47. 

4 KEKELIDZE, op. ¢., Pp. XLII. 
5 N® 552. 
° L, CHEixuo, Catalogue raisonné des manuscrits de la Bibliothéque 

Orientale. V. Hagiologie, dans Mélanges de V Universilé Saint- 

Joseph, t. XI, 5 (1926), p. 280-81. La copie qui nous a servi a été 
faite ἃ Beyrouth vers 1890, pour feu le P. J. van Kasteren S. L,’ 
qui semble |’avoir collationnée lui-méme sur 16 manuscrit et amen- 
dée en quelques endroits. 
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intérét depuis la publication de la version géorgienne. C’esi le 
texte de M. Kekelidze qui μιδφι ἃ nouvel ordre tiendra lieu 
de la source grecque disparue. 

I 

Si ce document mérifait aucune créance, voici en résumé ce 
quwil nous apprendrait. Sous Numeérien éclate une persécution 
générale. L’édit est promulgué dans tout empire. Une fureur 

sanguinaire se déchaine sur toute la surface de la terre. A Emése 
la population terrifiée déserte en masse le culte du vrai Dieu 
et sacrifie aux idolés. Un chrétien pourtant demeure fidéle. 

Crest un medecin nommé Julien, trés habile en son art ef non 

moins entendu ἃ guérir les maladies de l!'dme. Au milieu de 

Vapostasie universelle, il continue de pratiquer ouvertement la 
religion du Christ. Trois confesseurs étaient en ce moment dans 
les prisons : Silvain, évéque d’ Emése, son archidiacre Luc et le 
lecteur Mocimus. Iis s’¢laient signalés a la haine des persécu- 

teurs par leurs efforts pour détourner le peuple d’adorer les faux 

dieux. On les avait arrétés et livrés au préfet de Tyr, un jour 
que celui-ci était de passage a Emése. Le préfet les emmena 
ad sa suite jusqu’a Tyr, oi ils furent soumis ἃ toutes sortes 

de tourments. Comme rien n’éfait parvenu ἃ ébranler leur con- 

stance, les trois prisonniers sont renvoyés a Emése, pour y étre 

livrés aux bétes dans lamphithédtre situé ἃ V Est de la ville. 

Julien, apprenani leur retour, court du devant d’eux, baise 

leurs. chaines ef leur prodigue ostensiblement les marques de 

sa vénération, ἃ dessein d’aitirer sur lui-méme la colére des 

paiens et de les forcer ἃ le joindre ἃ la troupe des mariyrs. 

Son espoir ne fut pas trompé. Aprés que Silvain et ses deux 
compagnons ont péri sous la dent des bétes sauvages, Julien 
a son tour est jelé en prison. Il y subit pendant onze mois une 
dure capitivilé, aggravée par les sollicitations quotidienngs des 

idoldtres, qui essatent de lamener ἃ résipiscence. De guerre 

lasse, ses persécuteurs se décident ἃ le faire périr. Le martyr 
est étroitement garrotté. On lui rase la téte, et douze longs clous 
de fer lui sont enfoncés dans le crdne et dans les pieds; puis 
les bourreaux s’éloignent le laissant pour mort sur le sol. 
Julien eut cependant encore la jorce de se trainer ἃ une caver- 
ne qui se trouvait non loin de la et qui servait d’atelier ἃ un 
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potier d’Emése. Il y fit une derniére priére et rendit 'dme. Sur 
ces entrefaites, le potier, venu ἃ son travail, comme d’ordinaire, 

trouve le corps du saint gisant dans la caverne. Etant chrétien 
lui-méme, il soupconne un piége des persécuteurs et s’enfuit ἢ 
tout effrayé. La nuif suivante, comme il cherchait en vain le 

sommeil, S. Julien lui apparait, le rassure et lui ordonne d’al- 
ler prendre son corps et de le transporter secrétement a l’église 
des chrétiens. Le potier part aussitéi pour la grotte, charge le 
cadavre sur ses épaules et se met en route. Dans les rues de la 
ville, il est rencontré par des paiens qui se rendaient ἃ une cére- 
monie nocturne en Uhonneur des idoles, Curieux de voir ce qu’il 
portait ainsi, les passants se mettent ἃ sa poursuite. Le potier 

alors s’avise d’une ruse. Il dresse le corps contre un mur, le 
recouvre de son manteau comme d@’un voile et se campe vis-d-vis 

en faisant mine de lui parler. Les paiens, dit le narrateur, se 
figurérent qu’il était en conversation avec une femme, et lui 

supposant une intention conforme ἃ leurs propres habitudes, 
ils renoncérent ἃ Vinguiéter. Notre homme replace son far- 
deau sur ses épaules et parvient sans encombre ἃ la porte de 
Péglise. Les fidéles, surpris dans leur réunion clandestine, 
le laissent frapper longtemps sans lui répondre, mais se déci- 
dent finalement ἃ lui ouvrir. Les restes de S. Julien furent 
déposés dans U'église. Son martyre avait eu lieu le 6 février. 
«ει de temps aprés» —c’est Uhagiographie qui compte 

de la sorte — la foi chrétienne ayant triomphé du paganisme, 
le tombeau du saint devint Vobjet de la vénération publique. 
La Providence voulut ensuite que, grdce ἃ un autre potier, la 
téte de S. Jean Baptiste fit donnée ἃ la ville d’ Emése. Pour lui 
faire place, sans doute, on jugea préférable de transporter les. 
reliques de S. Julien dans la caverne οἷ il avait rendu le dernier 
soupir. Cette translation eut lieu le 15 avril. L’évéque Paul, 
par qui elle fut célébrée, s’ était chargé aussi d’élever une basili- 

que au-dessus de la grotte. 

Telle est en substance [histoire racontée dans la Passion. 
Elle est entrecoupée de discours et de priéres, qui sont encore 
des discours et méme des harangues plus verbeuses qu’ origina- 
les. Malgré ces longueurs, le récit garde une certaine sobriété, 
dont le mérite revient peut-étre ἃ Uhagiographe, mais peut- 

x 

étre aussi ἃ un abréviateur, qui, en quelques endroits, semble 
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méme avoir un peu dépassé la mesure. A la fin de la piéce 

notamment, on a VTimpression que, sur les deux sépultures 
de S. Julien, sa translation et la construction de sa basilique, 
le rédacteur grec, qui écrivait manifestement ἃ Emése, a di en 

savoir et en dire plus long qu’il n’en reste dans la version géor- 
gienne. Sans doute le traducteur, que ces détails d’archéologie 
locale intéressaient médiocrement, aura jugé que ses compatriotes 
ne tenaient pas plus que lui a les connaitre. Les indications 

chronologiques lui ont paru plus inutiles encore: il n’en a rien 

laissé. 

Une premiére question serait de savoir ἃ quelle date remonte 

le texte primitif de la Passion. A moins que l’ original immediat 
de la version géorgienne ne soit déja ‘une recension trés altérée, 

on ne saurait se faire aucune illusion sur son ascendance. 

Seul un hagiographe de basse époque a pu se montrer aussi mal 
renseigné sur les circonstances qui ont accompagné et suivi 

Vinvention du chef de S. Jean Baptiste ἃ Emése, ou raconter 
ace propos une histoire aussi peu en harmonie avec la tradition 

locale. Rappelons briéverent quelle était ἃ Emése la vérité 
officielle au sujet de cette relique °. 

La téte du Précurseur, conservée, disail-on, au chdteau de 

Machéronte, avaii éié subreplicement enlevée par deux moines 

orientaux, ἃ qui le Précurseur lui-méme etait apparu pour leur 
donner les instructions opportunes en vue de ce pieux larcin. 

Tandis qu’ils regagnaient leur pays, ils furent rejoints par un 

potier d’ Emése, que la misére avait chassé de sa maison. Celui- 
ci ἃ son tour fut gratifi¢é d’une apparition de S. Jean Baptiste, 
qui lui suggéra de s’approprier le trésor, que ses deux compagnons 

de route croyaient pourtant tenir du Ciel. Le potier ne se fit 

pas répéter l’avertissement. Il s’empara de la relique ἃ la faveur 
de la nuit et rentra chez lui réconcilié avec la fortune, qui dés 
lors ne cessa plus de lui sourire. e 
A Emése, aprés des vicissitudes obscures, dont le détail est 

sans intérét pour le moment, le chef de S. Jean, malgré les mi- 

1 Du CanGE, Traité historique du Chef de 5. Jean Baptiste (Paris, 

1665), p. 23-41; cf. E. von Dosscuiitz, Christusbilder, dans Texte 

und Untersuchungen, N. F., t. Iii, 1899, pp. 160, 199 ; Ip., Das De- 

eretum Gelasianum, ibid., τ, XXXVIII, 4 (1912), p. 278-79. 
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racles qu’il opérait, finit par disparattre au fond d’une grotte, 
qui semble avoir servi de crypte ἃ un petit monastére, nommé 

to Σπήλαιον, en raison de celie groite probablement. Le Spe- 
laeon était alors confié ἃ la garde d'un prétre nommé Eustathe, 

dont la réputation était suspecte et contre lequel l’autorilé ci- 

vile dut prendre un arrété d’expulsion'. Avant de quitter la 
place, Eustathe essaya lui aussi de dérober la relique. Mais il 

parail que cetie fois le saint prit parti contre le larron. La ca- 
chette sacrée ne ful pas violée. Elle ne tarda pas a étre décou- 

verté par un archimandrite du nom de Marcel ?, dont le monas- 

tere étail contigu au Spelaeon et que I’ évéque d’ Emése, Uranius, 
avail mis en possession du sanctuaire vacant. Cette tnvention, 

dont le dit Marcel a laissé une longue relation (BHG. 845, 
BHL. 4297-4292), eut lieu le 24 février 452 3, 

En attendant qu'une basilique ait pu étre élevée ἃ S.. Jean 
Baptiste, l’insigne relique et le vase qui la contenait furent 
déposés par Uévéque Uranius dans ἴα sacristie de l’église: Ὁ 

δὲ ἐπίσκοπος σὺν τοῖς παραγενομένοις αὐτῷ πᾶσι λαβὼν τὴν 

ἁγίαν ὑδρίαν σὺν τῷ ἀποκειμένῳ θησαυρῷ ἀπέθετο ἐν τῷ διακο- 

γιμῷ τῆς ἁγιωτάτης ἐκκλησίας ἕως οὗ οἰκοδομηθῇ τὸ μαρτύ- 

οίον αὐτοῦ. La déposition définitive, φαΐ coincida sans 
doute avec la dédicace de la chapelle du Précurseur, eui lieu 

le 26 octobre 452: ᾿Εγένετο δὲ τὰ καταθέσια" τοῦ ἁγίου ITgo- 
δρόμου καὶ βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου ἐν τῷ αὐτοῦ ναῷ μηνὶ ὀκτωβρίῳ 

εἰκάδι ἕκτῃ τοῦ τρίτου καὶ ἑξηκοστοῦ καὶ ἑπτακοσιοστοῦ ἔτους 

ἰνδικτιῶνος ἕκτης ἐπὶ τῆς εὐσεβοῦς βασιλείας τῶν φιλοχρίστων 

ἡμῶν καὶ εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων (βασιλέων Οὐαλεντινιανοῦ τοῦ 

νέου καὶ Μαρκιανοῦ τῶν ἀειμνήστων “. 

1 BHG. 839 (Inventio prima), DUCANGE, ΟΡ. C., p.213-14 ; Acta SS., 

Tun. t. IV, p. 717-18. 
? Ii faudra rechercher si cet archimandrite Marcel est un simple 

homonyme du Marcel prétre et moine qui adressa au second concile 

d’Ephése uné supplique, of l’évéque Uranius est accusé ni plus ni 
moins d’avoir usurpé le siége d’Emése (P. Martin, Actes du brigan- | 
dage d Ephése, dans Revue des sciences ecclésiastiques, t. X, 1874, 

p. 398-402). La relation de ’abbé du Spelaeon parle de 1’ ὁσιώτατος 

ἐπίσκοπος Οὐράνιος (DUCANGE, op. cit., p. 216) sur un ton plus 

dévot. Mais Uranius et Marcel ont pu se raccommoder ; et il ne serait 
pas inouf que leur réconciliation se fat faite aux dépens de 
Vabbé Eustathe. 

3 DUCANGE, op. ¢., p. 29-34; Aci. SS., t. c, p. 722-24. 

4 BHG. 840; Ducanag, p. 214-15; Act. SS., t. c, p. 728. 
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Le texte ne dit pas expressément que la déposition eut lieu 

au Spelaeon et que la basilique destinée ἃ recevoir le chef de 
S. Jean Baptiste s’élevait dans l’enceinte du monastére de 

Yabbé Marcel. Mais on ne saurait douter raisonnablement 
que tel soit le sens le plus naturel des deux passages qu’on vient 
de lire. Cette interprétation est rendue certaine par le témoi- 
gnage formel de Théophane, dans sa chronographie, ἃ l'année 
6252 (de J.-C. 760): 

Τῷ δ᾽ αὐτῷ ἔτει μετετέθη ἡ κάρα τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ προ- 

δρόμου καὶ βαπτιστοῦ ἐκ τῆς μονῆς τοῦ Σπηλαίου εἰς τὸν ναὸν 

αὐτοῦ κατὰ τὴν ᾿Εμεσηνῶν πόλιν περιφανῇ ὄντα, καὶ ἡ κατάβα- 
σις ἐκτίσθη, ἔνθα μέχοι τῆς σήμερον ὑπὸ τῶν πιστῶν προσκυνοῦυ- 

μένη εὐωδίᾳ σωματιμῇ te καὶ πνευματικῇ τιμᾶται, βλύξζουσα 
πᾶσι τοῖς πίστει προστρέχουσι τὰ ἰάματα ". 

Cette grande église de Saint-Jean-Baptiste est devenue au- 
jourd’ hui la mosquée principale de Homs *, vaste édifice rectan- 
gulaire situé au centre de la ville. On y remarque encore des 
colonnes et d’ autres fragments antiques, oit des archéologues ont 

cru reconnaitre les resfes d'un ancien temple paien, qui se serait 

élevé sur le méme emplacement 5. Nous ignorons quelles raisons 

prouvent que ces fragments ne sont pas des matériaux rem- 

ployés. Mais quoi qu’il en soit, la transformation de ce temple 
ne peut étre de beaucoup anteérieure ἃ ladate indiquée par Théo- 
phane, car le chroniqueur entend bien certainement parler 

dune construction nouvelle. 
Le chef du Précurseur, découvert au Spelaeon en 452, y a 

donc séjourné pendant plus de 200 ans. C’est du moins ce que 
Von disait ἃ Emése. Nous n’avons pas ἃ rechercher ici dans quel- 
le mesure cette prétention était fondée ni comment elle s’accor- 
dait avec d’autres récits de (invention de la téte ou des tétes 

1 Ed. DE Boor, p. 481, 
2 Jaqit, se référant ἃ Wagqidi et ἃ d’autres quil ne nomme pas, 

affirme que dans la capitulation consentie aux gens a’Emése, en 

635, Abi ‘Obaida avait stipulé qu’un quart de l’église de Saint- 

Jean-Baptiste serait réservé aux musulmans pour leur servir de mos- 

quée (Mogam al-Bulddn, ed. WtistENFELD, t. II, p. 335). Cette 

disposition doit étre antidatée. : 

2 Max Van BERCHEM et Edm. Fatio, Voyage en Syrie, t. I, dans 

Mémoires de UInstitut Frangais d’archéologie orientale du Caire, 
1914, p. 165, 

Anal. Boll. XLVII. — 4. 
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de 5. Jean Baptiste, car il est malheureusement trop certain 
que le culie des reliques du Précurseur s est égaré sur 4 assez nom- 

breuses piéces de rechange. Encore moins importe-t-il d’ expliquer 

ce que pareille histoire avait de rassurant pour la piété chré- 
tienne. Mais vraie ou fausse, édifiante ou seandaleuse, elle 

était couverte par l’autorité de la tradition, et les bonnes gens 
d’Emése ne paraissent pas Uavoir jamais mise en doute avant 
Vépoque de Théophane. 
La Passion de S. Julien est donc en désaccord avec les sou- 

venirs locaux lorsqu’elle affirme que le saint, déposé dans 
une église de V'intérieur de la ville au lendemain de sa mort, 
sous Numeérien, fut, aprés Varrivée de la téte du Précurseur, 
transféré hors les murs, dans la grotte oit il avait achevé son 
martyre, comme sil avait di céder la place ἃ cette relique véné- 
rable entre toutes. C’est au contraire S. Jean Baptiste lui- 
méme qui eut d’abord ἃ Emése une grotte souterraine pour 
sanciuaire. 

Mais voici mieux. Cette caverne φαΐ aurait recu le dernier 

soupir de S, Julien ef qui abrita plus tard son tombeau est bien 
certainement le Spelaeon, oit la téte de δ. Jean Baptiste fut 

découverte par labbé Marcel, et une basilique de Saini-Julien 
s’y voyait au moment de Vinvention. 

Jusqu’a présent, le meilleur texte que nous ayons de la 

relation de Marcel est représenté par la version latine de Denys 
le Petit, qui remonte ἃ la premiére moitié du VI° siécle. Rappor- 
tant la vision qui laurait, assure-t-tl, décidé ἃ commencer ses 
recherches, le narrafeur s’exprime en ces termes: 

Vidi namque in visione noctis, et ecce ostia monasterii 

nostri aperta sunt, et in magno metu positus cucurri ut ea 
elauderem. Et rursus inspicio flumen ad ostia nostra pro- 
rumpere. Hoc autem cum vidissem, stupefactus cogitabam 
unde tanta aquarum esset immensitas. Dumque id mecum 
ipse pertracto, levans oculos meos vidi Marcellum presby- 

terum, qui erat secundus post Maxentium archimandritam, 
a meridiana parte fluminis venientem, et multarum turma- 

rum voces ab orientali plaga basilicae sancti Iuliani marty- 
ris audiebamus 1. 

1 DucANGE, op. ¢., p. 218-19; Acié. SS., t. c., p. 724-25. 
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Cette mention de la« basilique » de Saint-Julien a disparu du 
texte actuel! comme beaucoup d’ autres noms de lieux et de dé- 
tails topographiques conservés dans la version de Denys, mais 
Vauthenticité n’en paratt pas contestable, et il faut rejeter 
comme gratuite et absurde Uhypothése que le traducteur les 

aurait ajoutés de son cru ?. 
D’ott il ressort premiérement que la caverne de δ. Julien 

et le Spelaeon ne font qu'un. Et secondement que, loin d’ avoir 
élé bdlie pour remplacer le marfyrium que δ. Julien aurail 
cédé ἃ 5. Jean Baplisie dans une église urbaine, la basilique 

de Saint-Julien existait proche le Spelaeon, avant Vinvention 
de la téfe du Précurseur. Second désaccord, plus grave que le 

premier, de la Passion avec la tradition locale primitive. 
Que l’on prenne garde maintenant ἃ cette coincidence sus- 

pecte: dune part S. Julien trouvé mort par un potier, dans une 

groltte qui appartient ἃ celui-ci et qui plus tard sera enclavée 
dans la basilique du martyr et recouvrira son tombeau; d’au- 

tre part, la téte de 5. Jean Baptiste apportée ἃ Emése par un 
potier, cachée dans la maison de ce potier et reparaissant 
tout ἃ coup ἃ la lumiére dans une caverne prés de laquelle 

existe une « basilique» de Saint-Julien. Méme si lauteur 
de la Passion n’avait pas commis limprudence de rappeler 
le potier n° 2 ἃ propos du potier n° 1, ne serait-il pas assez 

évident qu'une contamination s'est produite entre les deux 
histoires*? L’évolution légendaire-a fait son ceuvre, ou bien 
un hagiographe inventif a fait la sienne. 

1 Les remanieurs responsables de ces coupures ont sans doute 

obéi ἃ cette aversion pour les noms propres et les détails concrets, 

qui est Yun des travers de la sophistique (cf. H.DELEHAYE, Les Pas- 

sions des martyrs et les genres littéraires, p. 208-210) ; ou bien, comme 

notre traducteur ibére, ils écrivaient pour un public 4 qui la topo- 

graphie et l’archéologie d’Emése ne disaient rien. On notera que 

de son cété la version de Denys omet les quelques lignes finales 
contenant la date de l’invention. 

2 Ainsi, et pour la méme raison sans doute, c’est la traduction 

latine d’Avitus de Braga qui nous a conservé beaucoup plus fidéle- 

ment que la tradition grecque la relation du prétre Lucien de Ka- 

phar Gamia sur l’invention des reliques de 5. Etienne (BHL. 7851- 
7852 ; cf. Anal. Boll., τ, XXVI, p. 104-106 ; t. XXVIII, p. 364-68). 

8 Comme les raccordements les plus imprévus peuvent se pro- 
duire de légende ἃ légende, rappelons que les littératures syriaque 
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On peut méme se risquer a deviner le mobile qui a mis ert 
branle imagination du faussaire. Quelle que soit la raison 
qui fit transférer la relique de S. Jean Baptiste ἃ Vintérieur 
de ἴα ville en 7601, cette translation fut nécessairement un 
désastre pour le Spelaeon. Il faut bien croire qu’il avait su 
résister ἃ la concurrence des autres sanctuaires oi on montrait 
aussi la téte du Précurseur, puisque, au dire de Theophane, 
celle d’Emése continuait d’attirer les foules dans la crypte 
de la nouvelle église. Mais ἃ partir de 760, le flot des pélerins 
dut se détourner de son ancienne route. Il est assez naturel — 
et bien humain — qu’au Spelaeon menacé de décadence, on 
ait songé ἃ ranimer le culfe du martyr, dont la chapelle avait 

sans doute été un peu mise en oubli par l’éclatante célébrité 
de la relique du Précurseur. L’hagiographe chargé de ce soin 
a-pu juger habile de ménager une sorte de lien entre la nouvelle 

légende et celle qui avait fait autrefois la renommée du monas- 
tere, Ainsi s’expliqueraient les caractéres suspects que nous 
avons notés dans la Passion, son apparition tardive, son désac- 
cord avec histoire officielle de ’ Invention de 5. Jean Baptiste 
a Emése et la maladroite fausseté de cet artifice tendant ἃ 
faire croire que S. Julien avait, une fois au moins et peut-étre 
deux, changé de sépulture avec le Précurseur. 

S’il a pris d’assez audacieuses libertés avec la vérité histo- 

rigue et avec la tradition régnante, le rédacteur de la Passion 
n’a pourtant pas inventé tout ce quwil raconte. Son récit a quel- 

ques points d’ attache avec la réalité. S. Silvain évéque d’ Emése, 

ὰ qui S. Julien se trouve associé, est un personnage de l'histoire 
vraie. On sait par Eusébe qu’il fut évéque pendant quarante 
ans et que, parvenu ἃ une extréme vieillesse, il mourut sous la 
dent des bétes, dans l’'amphithédtre d’ Emése *, comme la Pas- 
sion le rapporte, ἃ cette inexactitude prés que le martyre du 

vénérable évéque eut lieu sous Maximin et non pas sous Nu- 

et éthiopienne connaissent un Syméon diacre de Gedir, surnommé 

« Quqaia », troisidme potier, qui se serait illustré comme hymno- 
raphe. Cf. Seb. Eurnincer, Oriens Christianus, 2¢ sér., t. III, 
(1912), p. 221-35 ; A. BaumsTark, Geschichte der syrischen Litera- 
tur, p. 158-59. 

1 Voir ci-aprés, p. 66. 
9 Hist. eccl., VIII, 13; IX, 6. ScHWART2, pp. 772, 812. 
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mérien. Avec lui périrent deux compagnons, dont histoire 
n’a pas conservé les noms. Il est, a la rigueur, permis de conjec- 
turer que Uhagiographe les connatssait par ailleurs, et qu'il 
n’a pas inventé les personnages du diacre Luc et du lecteur 

Mocimos ᾿; mais rien n’autorise ἃ Uaffirmer. Dans le premier 
des deux endroits οὐ Eusébe parle de l’évéque Silvain, il fait 
aussi mémotre d'un martyr nommeé Zénobe, « le plus excellent 

des médecins », qui fut soumis au supplice des ongles de fer 
ef ne survécut pas ἃ ses blessures ?. Seraif-ce peut-étre cette 

mention, glissée dans une phrase d’un tour assez entortillé, 
qui aurait suggéré ἃ l'hagiographe V’idée de donner ἃ δ. Julien 
la qualité de médecin? La question ainsi posée de but en blanc — 
a lair dune hypothése extravagante; mais a la réflexion elle 

ne parattra pas si déraisonnable. 
Un martyr du nom de Julien a été célébre dans l’'antiquite. 

Bien quwil soit mort ἃ Anazarbe, son corps avait été transporté 

a Antioche, ot une basilique fut élevée sur son tombeau. Sa 
féte y était célébrée, et δ. Jean Chrysostome y prononga son 
paneégyrique *. D’assez nombreuses villes d’Orient et d’Occident 
eurent part ἃ ses reliques: on en a signalé ἃ Jérusalem,dans 
plusieurs localités de l Afrique proconsulaire, en Thrace, en 
Espagne. Céme, dans U Italie septentrionale, avait une église 
dédiée a S. Julien*. Théodoret le mentionne nommément 
parmi les martyrs qui étaient réputés présents dans le sanctu- 
aire qui possédait une parcelle de leurs ossements 5. D’ autre 
part aucun document digne de foi ne permet d’avancer qu’un 
S. Julien distinct du martyr d’ Anazarbe ait été honoré ἃ Emeése, 
avant une époque relativement récenie. L’ histoire générale ne 

1 Sur cenom de Mocimos, Cf. Anal. Boll., t. XLIV, p. 83-84. 
2 Hist. ecel, VIII, 13. 

3 BHG. 967. 
4 H. DELEHAYE, Les origines du culte des martyrs, pp. 112, 119 

et passim (voir Vindex onomastique au nom Iulianus Antioch.). 

Celles de ces dépositions qui se laissent dater vont du milieu du Δ 

siécle (Jérusalem) ἃ la fin du VI¢ (Henchir-Akhrib, dans la province 

de Constantine). Voir P. Moncraux, Enquéte sur l’épigraphie chré- 
fienne d’ Afrique, n° 279, dans Mémoires présentés ἃ lV Académie 

des Inscriptions ef Belles-Lettres, t. X11, 1, 1908, p. 245-48. 
5 Epist. 130 (ad Timotheum episcopum), P. G., τ. LXXXIII, 

p. 1348; cf. DELBHAYS, op. c.; Ὁ, 75, 
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‘connait pas ce second Julien; Vhistoire locale pas davantage, 
si l'on peut dire que l'ancienne Emése ait une histoire. Des 

pélerins gui sont venus y vénérer le Chef du Précurseur,pas un 

ne parait s’étre douté que, tout prés de cette relique insigne, un 

martyr du pays reposait dans sa basilique propre, au lieu méme 

de son supplice. Antonin de Plaisance mentionne, en homme 
qui les a vus, la téte de 5. Jean Baptiste et le vase de cristal 

ot elle était renfermée. Il n’omet pas de citer ὃ. Julien parmi 
les martyrs dont il a visité le tombeau ἃ son passage par An- 

tioche:. De son homonyme d’Emése, il ne dit pas un mot. 
Méme silence chez Zacharie le scolastique racontant le 
voyage que Sévére d’Antioche fit a Emése, presque ἃ la mé- 
me époque 5. Aprés Sévére, pendant de longs siécles, personne 
que nous sachions ne parle de notre S. Julien. Toutes les annon- 
ces martyrologiques qui le concernent dérivent de la Passion, 
qui, on la vu, porte les marques trop claires d'une élucubra- 
tion tardive. 

Devant un tel ensemble d@ indications concordantes, on ne peut 
se dérober ἃ la conclusion que S. Julien d’Emése est ou parait 

étre un double de S. Julien d’Anazarbe. Sa légende s’est formée 
grdce ἃ un de ces quiproquos semi-volontaires dont il existe 

tani d’exemples. La « basilique » de Saint-Julien qui se voyait 
en 452 au monastére de (abbé Marcel était l'un des nombreux 
sanctuaires élevés au jeune martyr cilicien et qui recurent une 
parcelle de ses reliques. La personnalité de son titulaire avait 
eu le temps de s’obscurcir pendant les deux siécles ott la téte de 
S. Jean Baptiste fit la gloire du Spelaeon. De son souvenir 

il ne restait pas beaucoup plus qu’un nom, quand on s’avisa 
de restaurer son culte. Les habitants du monastére, dépossédés 

de leur illustre patron, pureni se persuader ἃ peu prés de bon- 
ne fot que leur chapelle de Saint-Julien abritait un autre 
martyr qui leur appartenait en propre. 

Il faut rendre cette justice ἃ auteur de la Passion quwil 
n’a pas fatigué sa ruse a dissimuler son dessein. Valeur 
historique mise ἃ part, tout ce qu'il prétend connaitre de son 

héros, se réduit ἃ quelques faits, dont il s’¢vertue ἃ noyer le ré- 
cif dans un flux de longues phrases vides. Mais dés qu’il en 

1 Ed, P. Geyer, Itinera Hierosolymttana, pp. 180, 190. 

3 Patrologia Orientalis, t. II, p. 92. 
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arrive ἃ parler des restes mortels du martyr, son style et son ima- 
gination changent d’allure. Il sait ou il va et ne s’en cache 
guére. Il s’agit d’expliquer comment le Spelaeon se trouvait 
en possession du tombeau de S. Julien. Abrégée comme elle 

Pest probablement, cette affaire de reliques prend encore un 
tiers environ de toute la narration. En y insistant de la sorte, 
avec une nefteté de pensée et de langage qu’il n’avait pas pour 

louer le saint lui-méme, lauteur montre clairement qu’il 
songe moins ἃ édifier les Gmes pieuses φι ἃ légitimer un sanc- 
tuaire. Nous n’avons pas ἃ revenir sur artifice au prix duquel 
il a raccordé son récit ἃ la tradition locale d’Emése; mais 
on ne saurait omettre de noter ici que cette fraude trahit assez 
gauchement la préoccupation de justifier PT importance que la 
basilique de Saint-Julien au Spelaeon a prise tout ἃ coup, 
apres le départ de la relique du Précurseur. L’explication est 
en désaccord flagrant avec la légende officielle. A cette contra- 
diction s’ajoutent plusieurs invraisemblances de grosse taille. 
L’hagiographe a dissimulé tout cela dans une fiction, qui ne 

manque pas d’une certaine originalité piquante et méme un peu 

plus salée qu’il ne conviendrait aujourd’ hui pour U édification 
des oreilles pies, 

Sur la vie et la mort de son héros, Cauteur n’a pas fait 
grande dépense d’imagination. De méme qu’il a greffé son 
historique du tombeau de S. Julien sur [' Invention de la téte 

de δ. Jean-Baptiste, il s’est avisé de mettre ἃ profit le souvenir 
de l'évéque martyr Silvain d’Emése pour authentiquer les faits 

ef gestes de son prétendu compagnon. Ne cherchons pas ἃ sa- 

voir de quel droit. Silvain d’Emése ne nous est connu que par 

une mention d’Eusébe ott fon ne trouvera aucune place pour 

notre δ. Julien. 

On se demandera peut-étre si, ἃ défaut de 1 Histoire ecclésia- 
stique, qui n’en dit rien, un autre document disparu depuis 
n’aurait pas raconté ou prétendu que Silvain, Luc et Mocimos, 
emmenés d’Emése par le préfet de Tyr, ont été jugés dans cette 
derniére ville et de la renvoyés ἃ Emése, οἷ I'on sait qu’ils 
furent livrés aux bétes. Cette supposition n’est pas inadmis- 
sible en soi, mais elle n’est appuyée d’ aucune preuve. Dans 
le synaxaire grec, S. Silvain d’ Emése et ses compagnons sont 

mentionnés avec S. Julien et leur notice est résumée de la Pas- 



56 LA PASSION DE 5, JULIEN D’ EMESE 

sion de 5. Julien; ce qui parail indiquer tout au moins que 
le compilateur n’avait. pas connaissance d’une Passion pro- 
pre des SS. Silvain, Luc et Mocimos. 

Selon toute vraisemblance, le voyage des trois prisonniers 
a Tyr repose sur une combinaison de notre hagiographe. Sil- 
vain d’Emése est mentionné une premiére fois par Eusébe 
en compagnie de Tyrannion, évéque de Tyr, el, sans faute grave 

d’étourderie, on pourrait entendre que les deux martyrs ont, 
jusqu’a un certain moment, partagé les mémes épreuves. Dans 
le second passage oit il nomme Silvain et dans toute cette 
partie de son histoire, l’évéque de Césarée emploie constamment 
des termes qui, interpretés selon l'usage d’une autre époque, 
sembleraient se rapporter ἃ son diocése et au pays environnant: 

ἡμῶν φυγαί..., καθ’ ἡμῶν ἐπαναστάσεις, et analogues expressions, 
.quun lecteur peu attentif au contexte pouvait prendre pour 

des allusions ἃ des souvenirs locaux. Quelques lignes plus loin, 
Eusébe transcrit tout au long 0 édit de Maximin ", qu’il dit avoir 
copié sur une stéle d’airain conservée ἃ Tyr. Il n’en fallait pas 
davantage pour donner ἃ un rhéteur superficiel Vidée que Tyr 

avait été le centre principal de la grande persécution en Syro- 
Palestine. 

S’il faut en croire son biographe, S. Julien d’ Emése avant son 
exécution aurait été fenu en prison pendant onze mois * comme 
son prototype Julien d’Anazarbe, que le persécuteur, au dire 
de S. Jean Chrysostome, promena une année entiére ἃ travers 

toute la Cilicie*. Ses bourreaux le migent a mort en lui enfon- 
cant de longs clous de fer dans le crdne. Ce supplice ressemble 
fort a celui qui parait avoir été infligé ἃ S. Marin, dont le 
corps fut exhumé ἃ Gindaris en 525. Marin avail été trouvé 
ἔχων ἀπὸ τῆς κεφαλῆς κατὰ παντὸς τοῦ σώματος ἥλους σιδη- 

θοῦς. Son corps transporté ἃ Antioche fut déposé dans Il’ - 
glise de S. Julien d’Anazarbe: circonstance qui peut servir 
ἃ expliquer comment un trait bien caractérisé de son histoire 

reparait dans la légende d’un autre δι, Julien. Malalas*, par 

παι, Eccl. CP., p. 446-57. 

IX, 6; Scuwartz, p. 814-20. 
Chiffre ἃ rapprocher de la Passion arabe, ci-apreés, p. 60, 

P.G., t. L, Ὁ. 669. 
’ Ghronographia, 1. XVIII; Dinporg, p. 452, 

1 

2 

3 

4 
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qui s’est conservé le souvenir de linvention de S. Marin, écri- 

vait aux alentours de [année 575: pour la critique de notre 
Passion, cette date aussi est a retenir. 

En presence de tous ces indices uniformément défavorables 

et qui ne sont infirmés par aucun témoignage positif, il parait 
bien aventureux de supposer, sans preuve aucune, Uexistence 
dun document disparu ou Uhagiographe aurait pu lire que 

S. Julien était un médecin distingué. Toutes les présomptions 
autorisent ἃ soupconner qu’ici encore il dénature une réminis- 
cence littéraire. Nous avons insinué plus haut que l’auteur 
démarqué pourrait éfre Eusébe. Voici nos raisons. Le rédacteur 
de la Passion a fort probablement lu le premier des deux pas- 
sages de I’ Histoire ecclésiastique oi: il est dit que l’évéque Sil- 
vain fut livré aux bétes, en la ville d’Emése 1. Il a done non 
moins probablement remarqué les mots ἰατρῶν ἄριστος, qui, 

a deux lignes de ld, tirent le regard. Dans le texte d’ Eusébe, cette 
épithéle s applique ἃ Zénobe, prétre de Sidon, qui souffrit le 
martyre ἃ Antioche, avec Tyrannion évéque de Tyr, vers le méme 

temps que Silvain d’Emése. Toute cette énumeration, oit les 

mémes personnages sont nommés deux fois dans un ordre diffe- 
reni, est étrangement embrouillée. Il faut plus qu’un léger effort 
de réflexion pour comprendre que tous ces martyrs n’ appartien- 
nent pas dun méme groupe. Notre hagiographe y a été si bien 
pris, qu'il s’est figuré que δ. Silvain a été jugé ἃ Tyr, ot Ueé- 
véque de cette ville, Tyrannion, a du étre’ arrété. Du moment 

qwil s'avisait @introduire son S. Julien dans la compagnie 
de T’évéque d’Emése, il a pu également, mais de moins bonne 

foi, le faire succéder au personnage de Zénobe. La réputation mé- 
dicale du martyr d’Antioche nétailt pas plus difficile a dé- 

rober que les clous de S. Marin. 
Ce qui n’aura pas nui au succés de cette usurpation de qua- 

lité, c’est que l'art de guérir semble aussi avoir eu, comme le mé- 

tier des armes, son heure de vogue dans Uhagiographie orientale. 
Les médecins ne sont pas rares parmi les saints ef les martyrs 

de Cele-Syrie, de f Antiochéne et de la Cilicte, qui fut, on ne 
peut loublier, la patrie du δ. Julien original, δ. Luc ouvrirait 
la série, si son titre plus éclatant d’évangéliste n’avait relégué 

ἘΞ Voir ci-dessus, p. 55-56, 
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dans lombre son ancienne profession. Aprés lui on pourrait 

citer les SS. Cosme et Damien, S. Asia, double de 5. Pantéléé- 
mon le médecin de Nicomédie*, δ, Dioméde, natif de Tarse 3, 
S. Thalelaeus d’ Egée*, δ. Zénobe déja nommé, dont la per- 
sonnalité historique parait avoir donné naissance au thauma- 

turge légendaire du roman de Zenobius ef Zenobia +. Cette liste 
est probablement fort incomplete, et il vaudrait la peine de re- 
chercher les noms moins connus dont elle devrait s’allonger. La 

haute estime dont la science médicale jouissait chez les Arabes a 
cerfainement coniribué ἃ populariser le type du saint guéris- 
seur dans l’hagiographie des pays soumis ἃ leur domination. 

Il 

Ceci nous améne ἃ parler de la légende arabe de δ. Julien. 
Bien que la découverte de la version géorgienne lui ait enlevé 
le plus clair de son importance, elle garde cependant un certain 

intérét ἃ raison des détails topographiques dont elle est émaillée. 
Ces mentions locales n’étant guére séparables du récit, une 
courte analyse de la piéce est ici nécessaire. Nous nous efforce- 
rons d’y éviter les redites. 

La narration est introduite par un prologue sensiblement moins 
verbeux que celui de la Passion géorgienne. Peinture de la 

persécution de Vempereur Tifarios, νυ 7 ugly (Nume- 

rien), destruction des églises, etc. Julien, ou-selon la translitte- 

ration arabe de son nom, Elien (ὁ }}, var.: GLI) est un jeune 

chrétien de Homs (Emése) brillant de toutes les vertus et de toutes 

les perfections. Il exerce la médecine avec un art merveilleux, au 
grand profit des @mes encore plus que des corps, et distribue 
aux pauvres de larges auménes dérobées ἃ son pére. Celui-ci 

est un puissant personnage au nom indéchiffrable: οἰ... 

polls , ως. Hastaris, Fastaris, Hattaris... Idoldtre fa 

natique, Hastdris jouit d’un crédit sans limites auprés du 
dougs (δούξ), qualifié ici de wali, qui ne fait rien sans le 

* Cf. Anal. Boll.,t. XXXVIIL p. 408. 

® Act. SS., Aug. t. 111,0. 268. 3 BHG. 1707, 1708, 

4 ΒΠ6, 1884- 1885 ; cf. DELENAYE, op. cit., p. 196, 
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consulter. Il est averti par des délafeurs que son fils se livre ἃ 
une propagande sournoise contre Vidoldtrie, et que lui-méme, 
sil n’y met ordre, finira par se trouver gravement compromis. 
On lui dénonce aussi Pévéque Si<l>wan, le diacre Luc et 
P«anagnoste » M-k-s. Hastdris les fait appréhender, les proméne 

ignominieusement ἃ travers toute la ville, avant de les livrer. 

au δούξ, qui ordonne de les jeter en prison. Au bout de quarante 
jours, ils sont cités devant le tribunal: interrogatoire, discours 

des accusés, fureur du δούξ, scéne de violences, aprés la- 
quelle les confesseurs soni ramenés dans leur geéle. Le voyage 

a Tyr est passé sous silence. Julien averti de ces incidents, court- 

a la prison, baise les chaines des captifs et leur prodigue les 
marques les plus ostensibles de sa vénération et de sa pieuse en- 

vie. Son pére Hastdris, relancé par ses coreligionnaires, fait 

alors arréter son fils et Vexpédie au « wali », avec une lettre, 
ou tl dégage sa responsabilité et recommande au magistrat 
d’appliquer sans faiblesse les édits impériaux dans toute leur 
rigueur. Réponse écrife de ce digne amt, qui se récuse alléguant 
sa sympathie pour Julien, ef renvoie la cause au pére de Vin- 

culpé. Tout cet épisode et les odieuses péripéties qui en ferment 
le développement inévitable, semblent étre la mise en scéne 

trés grossiére et trés incohérente du texte de [ Evangile (Matth. 
10, 21; Mc. 13, 12), auquel il était fait allusion dans le prolo- 

gue de la Passion originale. 
Par la méme letire, le gouverneur informe Hastdris qu il 

lui livre [évéque Silvain et ses disciples. Le pére de Julien 
décharge élogquemment sa colére sur les séducteurs de son enfant, 
recoil leurs invectives οἱ leurs malédictions, puis finalement 
ordonne qu’ils soient emmenés ἃ Vorient de la ville et livrés 

aux lions de Vamphithédtre: all Go di pls oo ply 

weal BIST Cal ἐμαὶ ὁ». 
Les lions refusent de toucher aux martyrs. Pluie de feu, 

gréle formidable. Les assistants tombent la face contre terre ; les 

lions rentrent dans leur cage. Quatre mille hommes présents 
ἃ ce spectacle se déclarent chretiens. 

Julien s’échappe de sa prison, accourt au cirque el recommen- 

ce ses démonstrations de foi chrétienne et de vénération envers 
les martyrs. Sur ces entrefaites, le δούξ survient avec son armée. 

Il se saisit des confesseurs et de leurs nouveaux adhérents. On 
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les emméne tous sur la hauteur appelée Mo‘anbar, « [ Ambrée » 

ef on leur tranche la téfe. Leur martyre eut lieu le 10 mars: 

itch ὁ Syl Daily beer eal GAN ΣᾺ dl page sls 
«all oe oy οὐ re 3 εὐ lS 

On notera en passant que la version arabe ne s’accorde 

avec Eusébe ni sur le lieu du martyre ni sur le genre de supplice 
de l’évégue Silvain et de ses compagnons. 

Julien demeure seul chréfien survivant sur le thédtre de ce 
carnage. Un ange lui apparatt et lui promet la couronne du 
martyre. Ainsi encouragé il recommence de plus belle ἃ invec- 
tiver contre les paiens. Son pére averti accourt aussitét et les 

violences reprennent avec un redoublement de fureur. Le martyr 
est garrotté avec un licou de cheval, et les bourreaux le proménent- 
autour de la ville de Homs sans cesser de le batire. On parcourt 

ainsi la ville depuis la porte de Restan (Aréthuse), jusqu’au 

pont appelé le « Bleu », we! G4 59 Ke ὦ ge & Joos 

2} sox ὦ} 

Son persécuteur délibére de le faire décapiter sur le champ; 
puis il se ravise. Le martyr est détaché du « pont Bleu» et 

transporté sous la « Coupole de Plomb», dott la vue dominait 

le palais de son pére, appelé al-Hawa, « le Caprice»: ajo ἃ 

as} slo de Ip Sl ὦ -pelesl LF oA wy tyes 022} 3b5 oy 

Nous abrégeons la suite. La captivité de Julien se prolonge 
encore pendant onze mois ', au cours desquels visions, prodiges, 

tourments se succédent sans interruption. Le martyr y méle 
tant de bravades et se livre ἃ un prosélytisme si déchatné que, 

finalement ce sont les « archontes» de la ville qui doivent 

représenter ἃ Hastdris que sa longanimité envers son fils devient 
un danger public. Le tendre pére obéit au premier avertissement, 

1 Voir ci-dessus, p. 56. Ce chiffre de onze mois est conséquent au 
récit qui précéde, puisque le martyre de S. Silvain et de ses compa- 
gnons est dit avoir eu lieu le 10 mars et que celui de Julien est placé 
au 6 février. 
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et Julien est conduit ἃ la mort. Son supplice est raconté ἃ peu 
prés comme dans la Passion géorgienne. Date: 6 février. 

L’histoire des reliques est, quant ἃ la donnée générale, celle 
que nous connaissons deja. L’indispensable potier y reparait 
dans son réle imposé par la tradition. Mais tout ce récit, desti- 

πὲ aux pieuses gens de Homs et aux visiteurs du sanctuaire, 

est plus largement traité. Il contient notamment une longue 

digression sur Vorigine de Uéglise dite al-Arsaid, \\%,I 

ἡ ̓ Αρχαία, ott le corps de S. Julien fut d’abord transport et con- 

servé. Cette narration épisodique est curieuse ἃ titre de légende 
locale. En voici le résumé: 

Lorsque les apétres Pierre et Jean arrivérent ἃ Emése, ils 

rencontrérent hours de la ville, un homme occupé ἃ labourer. 

La conversation s’engage: « Salut, Chresimos ! » —« Salut, dis- 

ciples du Christ! » —« Qui vous a dit que nous sommes dis- 
ciples du Christ ? » —« Celui qui vous a appris que je suis 

Chresimos. » Les apétres emménent « Chresimos» @ Vintérteur 
de la ville, gravissent ensemble une butte de terre amoncelée 
ef prononcent sur lui la consécration épiscopale; puis ils 

continuent leur route vers Antioche. Le nouvel évéque descend 
du monticule, sur lequel Constantin éleva (plus tard) un temple 

grandiose plac JX creed oly gill Jol alt ὦν Jy 

Il se met ἃ précher ; mais pourchassé ἃ coups de pierres par 
les habitants, il doit se réfugier vers la maison dune femme. 

Celle-ci, qui souffrait d’un violent mal de téte*, sort ἃ sa ren- 
contre et lui voyant une croix de bois ἃ la main, elle lui demande 
ce qwil porte. Nouvelle constatation didentité: « Tu ne me re- 
connats pas? Je suis Chresimos, un des notables d’ Emése. Comme 

favais été atteint de pustules qui me dévoraient les joues et la 
langue, tu m’as envoyé vers le Dieu qui venait de se manifester 
en Palestine. Il m’a gueri et, sur son ordre, j’ai distribué toute 

ma fortune aux pauvres. Aujourd’hui je suis devenu évéque 
de cette ville.» Lafemme de son cété se trouve étre la mére 

de U'Hémorroisse. Elle accueille Chresimos chez elle et le 

1 Evidemment ‘elle en sera délivrée par Chresimos; mais le 
récit, dans sa forme actuelle, ne parle pas de cette guérison : preuve 

que la main d’un abréviateur y a passé. 
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décide par ses instances ἃ tracer dans son chdteau le plan d’une 
église. 11 la nomma «al-Arsaia, c’est-a-dire premiére église » ; 

elle fut dédiée aux Apétres et ἃ sainte Barbe. 45.}}} 

e! de oe LS Jl | Δ dale LS be nad 3 ee 

aby a3 all el jest 

La situation de l ArSdid est indiquée par des allusions qui 

ne sont pas claires pour nous mais qui permettront peut-étre de 

la localiser par déduction. Le potier était sur le chemin de cette 
église, quand il rencontra, non pas des paiens dévots qui se 
rendaient au temple, mais des veilleurs de nuit. Il leur donne 

le change par la ruse égrillarde que l’on sait, et qui était donc 

également appropriée dans les deux cas. Puis il reprend sa 
marche et se trouve bientéi « sous la coupole, οἷ les routes se 

séparent », La, son assurance U’abandonne, peut-étre parce qu'il 

lui fallait s’avancer en terrain découvert, ou ἃ cause d’une pen- 

le ἃ gravir. Mais il se ressaisit, trace le signe de la croix sur 

son ceur et, chargé de son fardeau, ilgagne prestement par 

le sentier de [Arsdid, Véglise sus-mentionnée, Les fréres lui 
ouvrent, et le corps du saint, accueilli en grand-honneur, est 

déposé sur un lit de parade, du cété Est de Vautel: ¢\ ΔΙ aley 

Jracdall i eu ὁ fob ὅθι lee Gad Θὲ LV o# ole 

BV at ltd GS bed SI LS LI ULI Go dl gly 

“re Ue οἷν Gt ᾧ aghes 25 Coa pill ab ILS 
De cette narration, il ressort que léglise de ( Arsdid devait 

étre située sur la pente ou en contre-bas du tell ou butte de terres 
rapportées, sur lequel s’éléve aujourd'hui la citadelle de Homs, 

au centre de la ville τ. On ἢ accédait par une ruelle montante 

ou par un raidillon. La syntave ambigué de notre auteur ne 

1 Van Bercuem et Fatio, Voyuge en Syrie, t. ¢., p. 16-65. Th. 

Uspenskij, sur une rapide inspection, conclut également que le plan 
de Ja grande mosquée n’est pas celui d’un édifice chrétien (Arkheo- 

logiteskie pamjatniki Sirii, dans Izvéstija russk. arkheologiteskavo 
Instituta v’ Konstantinopolé, t. VII, 1902, p. 140). Mais sait-on 

combien de fois l’église désaffectée a pu étre agrandie, transformée 
— et reconstruite ? 
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permet pas de décider si ce « sentier » portait le méme nom que 
‘Léglise, ou s’il est désigné ici par le vocable de l’édifice auquel 
il conduisait. 
Malgré le silence de la version géorgienne, il est vraisemblable 

que le théme de cette digression archéologique sur  Arsdid était 
au moins amorcé dans la Passion originale. Ce trait d’érudition 

est bien conforme ἃ ce que nous savons des procédés del’ auteur.En 
tout cas, il faut attendre de nouvelles preuves avant d’ accuser 
le rédacteur arabe d’avoir inventé de toutes piéces l’absurde 
histoire de cette église dédiée ἃ sainte Barbe et aux Apétres 
par la mére d’une miraculée de I’ Evangile τ. On percoit distine- 

tement un écho de cette méme croyance fabuleuse dans la Vie 
de S® Matrone de Constantinople, autre document fabriqué, qui 
plaide avec un art hypocrite pour la tradition d’ Emése, contre 
une seconde téte de S. Jean Baptiste, mise en honneur sous le 
couvert de S“ Matrone de Pergé?. Matrone (de Constanti- 
nople), qui habitait, dit-on, ἃ Emése quand la précieuse relique 
y fut retrouvée, apprend que Domitien, son mari qu'elle a quit- 

té, est sur le point de venir larracher ἃ son couvent. Aussilét 

elle s’enfuit ἃ Jérusalem, et afin de mieux cacher sa trace, elle 
veut faire croire qu’elle se rend ἃ Panéas, pour accomplir un 
νοι ὃ. Pourquoi précisément ἃ Panéas, de préférence ἃ tant 
d’autres lieux plus vénérés? 11 faudrait le demander au biogra- 
phe de Matrone. Mais puisque la sainte cherchait ἃ égarer son 
Domitien sur une fausse piste, elle aura di prendre soin de ne 
pas le mettre en meéfiance en prétextant un voyage dont Vidée 
méme aurait eu quelque chose d’insolile et presque de saugrenu. 
Ce pélerinage simulé ἃ Panéas semble donc indiquer qu’a Emése 
le souvenir de  Hémorroisse était gardé vivace par une tradi- 
tion rattachée ἃ un sanctuaire local. 

1 Un manuscrit arabe, acluellement 4 la bibliothéque de PUni- 
versité de Louvain, contient (fol. 81-89) la légende de Chresimos A 
Vétat séparé. L’incipit annonce une rédaction sensiblement diffé- 
rente de la nétre. M. A. Baumstark, qui a décrit soigneusement ce 

manuscrit, estime qu’il remonte au Χ ὁ siécle (Orientalische Manu- 

skripte, Katalog 500 de la librairie W. Hiersemann, 1922, n° 14, 
p. 10-12). 

_ 3. Cf. Act. SS., Nov. t. ITI, p. 786-90. La Vie de Ste Matrone (de 
Constantinople) remonterait approximativement au VI° siécle. 

3 Vie de Ste Matrone, ch. 14; 1. «a, Ὁ. 797. 
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Le rédacteur reprend le fil de son récit. Avénement de Constan- 
tin. Retour d’Emése a la foi chrétienne. Arrivée de la téte de 
S. Jean Baptiste. Nouvelles épreuves sous Julien PA postat. 

Triomphe de ἢ Eglise et déroute finale du paganisme sous Théo- 

dose. C’est ἃ ce moment que l’évéque Paul aurait fondé la basili- 
que de Saint-Jutien, que l’hagiographe et ses lecteurs avaient 
sous les yeux. Voici cette description qui peut servir ἃ compléter 
le récit trop écourté par le traducteur géorgien 1: 

ἰδ. awe) Sieh ply BLY! ὧ- δ! 55 ote οὖν 

ᾧ dil καὶ ἀρ ρο!» ὦ λα! χοῦν 3S Gay SUSI πὸ, 

οἱ» deat lide! ΑἹ ἐς Gar tite ὡς ὁ. lhl. ox 

AS Sle ge Vile Οἱ pol GL Gio A paul Lae et eB 

WI bije Thee eels Je ὦ Gd μὰν tole w Voy ἢ 
crit δ τὼ» τῶ LAT all> Jams ὍΣ» soadly pl fly gabb 

ΦΑΜΊ Us * Slttly ὦν oye Caldas aly tebe ΠῚ gall ΚΙ 

ὅλα οὐδ UM dey RSI ab Ea ES ὁ JC ob 
Or ᾧ ρῶν Obl Sly PS! Db Gaal ane Myles peg Iychey 

δὶ deel jel ΑἹ Gly alll GUI ςτὸ pols ale Jars ogbty pléy 
FM a gable Gal pI eb ὯΔ ad OF ote ἡ 

EI oy pals taal Gem ἀν bled ge pte Guth ᾧ thas 
| JVI 

3a ἃ δ, 5 ηἷι 

Post eum (Iulianum) surrexit Theodosius, vir praeclarae 
fidei : qui comburi iussit idola eorumque templa ; ecclesias 
aperuit ; crotalorum? pulsum et precatorias stationes (in- 
stituit), atque in universo regno suo christianorum reli- 

* Nous laissons au texte son incorrection, moins quelques mons- 

truosités qui embarrassent la lecture sans donner aucune indication 
utile ni sur la prononciation ni sur la syntaxe, 

* Simandres (σήμαντρα), 
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gionem extulit. Praeerat autem Emesenae civitati in 
diebus illis episcopus nomine Paulus. Qui cum de incluto illo 
sancto Juliano inaudiisset, aere suo praeclaram ecclesiam 

ei iussit aedificari, cuius fabricam ipse per se administravit. 

Itaque templum illi extruxit spatiosum, elegans, ornatum, 

perfectum decore, marmore, columnis et argento; intra 
quod ecclesiam fecit minorem, et in ista sepulcrum sancti; 
sub altari autem sacellum (ναός), cum gemino aditu ad 
dexteram et ad sinistram. Postquam igitur absoluta est 
aedificatio huius templi ad orientem urbis, (episcopus) con- 
vocavit presbyteros et gregem ad ecclesiam Barbarae. In 

‘precatione pernoctarunt elatumque sancti corpus inter lec- 

tiones et praeconia deposuerunt in urnam marmoream ; et 
supra illud lampades disposuit (episcopus), diu noctuque ar- 
dentes. Porro Deus— cuius nomen praecellat! —in illius cor-- 

pore virtutes ostendit quae a morbis universis sanitatem fun- 

dere solent, per manus praedicti episcopi. Facta sunt haec 
die decimo quinto aprilis anno septingentesimo quadragesimo 
quarto circuli (κύκλος) primi. 

Le « premier cycle » ne peut désigner ici que lére des Séleu- 
cides, qui pour les Syriens était en effet lére ancienne par rap- 
port a Vhegire (ou, si l'on veut, ἃ Τ᾿ γε chrétienne).Le martyrium 

de Saint-Julien aurait donc été dédié en 432 sous Théodose II, 
‘que notre auteur parati confondre avec Théodose le Grand; et 
Vévéque Paul, a qui il atiribue Vhonneur de [avoir construit 
et inauguré, serait Paul, deuxiéme du nom, qui se dépensa de si 
bon ceur ἃ réconcilier S. Cyrille et Jean d’Antioche aprés le 
concile d’ Ephése. Comme le rédacteur arabe parait placer la se- 
conde invention de la téte de S. Jean Baptiste avant le régne © 

de Vempereur Julien, il serait fort inutile de le chicaner sur 
sa chronologie. En réalité Uranius, qui occupait le siége 
d’Emése quand la téte du Précurseur fut découverte au Spe- 
laeon, est ἔπ des successeurs, le deuxiéme tout au moins }, de 

Pévéque Paul. 

1 Au synode d’Antioche, en 445, i’église d’Emése est représentée 

par l’évéque Pompejyanus (Actes insérés dans la XIVe séance du 

concile de Chalcédoine, Mansi, t. VII, pp. 325, 329; voir aussi 

P. Manrin, Actes du Brigandage d’Ephése, dans Revue des sciences 

.ecclésiastiques, t. X, 1874, p. 403-404). Uranios lui succéda en cette 
méme année 445 (TiLLEMONT, Mémoires, t. XV, p. 298-99). 

Anal. Boll. XLVII. — 5. 
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La Passion arabe se termine par un récit de miracle : guérison 

et conversion d’une jeune fille juive. En buvant de l'eau de 

F'Oronte, la malade avait avalé une petite écrevisse vivante, 
qui s’était installée ἃ demeure dans son appareil digestif. 
Le saint la guérit en la décidant, malgré de vives répugnances, 

a manger de la chair d’une béte sauvage, qui n'est pas spécifiée, 
apparemment un animal regardé comme impur par la loi 
mosaique. En reconnaissance de ce prodige, la jeune fille deve- 
nue chrétienne avec toute sa famille, donna de larges auménes 
pour Vembellissement de la chapelle de Saint-Julien 1. 

De la Passion arabe comme de la Passion géorgienne, il 
ressort clairement que la caverne oit le martyr aurait ren-. 
du Vdme était située hors de la ville. ΓΙ Invention de la téte 
de S. Jean Baptiste n’y contredit pas et semble plutét confir- 

-mer cette indication. Il est donc ἃ peu prés impossible que le 
- Spelaeon n’ait pas eu gravement ἃ souffrir, lorsque, en (année 
745-746, le khalife Marwdn II s’empara d’Emése apres un blo- 
cus de quatre mois et en détruisit complétement les remparts 3. 

Cet événement expliquerait assez bien pourquoi le sanctuaire 

de Saint-Jean-Bapliste fut, quelques années plus tard, trans- 
-féré ἃ Vintérieur de la ville. La basilique de Saint-Julien 
n’aurait certainement pas échappé au pillage et a ta dévastation, 

i, dés cette époque, elle etit été le somptueur édifice que l’on 

prétend. Et ceci, méme en lUabsence des raisons indiquées plus 
haut, suffirait ἃ prouver que les descriptions de Vhagiographe 

_ sont manifestement antidatées. 
En 1901, le regretté Th. 1. Uspenskij a vu ἃ Homs, dans une 

église de Saint-Julien dont il n’indique pas emplacement mais 
qu’il juge de trés basse époque, un sarcophage de marbre, con- 
tenant, dit-on, les reliques du saint*. Dans la méme église une 
icone de S. Julien porte Vinscription : 

_ ἢ Cette méme juive et son écrevisse figurent déjA dans les Mira- 
Gles des SS. Cosme et Damien. Les deux thaumaturges forcent la 

malade ἃ manger de la viande de pore, et, comme S. Julien, se con- 

tentent de sa bonne volonté. Voir L. DEUBNER, Kosmas und Da- 

mianus, p. 101-104 (Miracle II). 
4 Chronique de DENYS DE TELL-Mabré, quatriéme partie, éd. J.-B. 

Cuanor (Paris, 1895), p. 45; Chronique de MICHEL LE SYRIEN, 
1. XI, ch. 22 ; ed. Cuapor, p. 463; trad. t. II, p. 505. 

3 Arkheologiteskie pamjatniki Sirii, 1. c, p. 140-41. Le sarco- 
phage est représenté par un dessin au trait, fig. 32. 
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᾿Ετελειώθη ἣ παροῦσα εἰκὼν διὰ συνδρομῆς καὶ κόπου τοῦ 

παναγιωτάτου πατριάρχου ᾿Αντιοχίας κυρίου ᾿Ιωαπὴμ ἐν (Ered) 

fos μαΐῳ uf 
Le culte de 5. Julien d’Emése est apparu trop tard pour avoir 

pu se répandre bien loin au dela du coin perdu qui fut sa pa- 
trie d’origine. Homs étant toujours resté sous la domination 
musulmane 1, les latins de Terre-Sainte ont eu peu d’occasions 

d’en rapporter des observations hagiographiques. Chez les Grecs 
de Syro-Palestine eux-mémes, le thaumaturge d’Emése parait 
n’avoir joui que d’une célébrité locale. Dans les cas assez rares 
ot le doute serait possible, il faut renoncer ἃ décider sil s’agit 

de 5. Julien d’Anazarbe ou de son homonyme, qui ne sont du 

reste qu’un seul et méme S. Julien. 

Ill 

M. Kekelidze estime que la langue de la version géorgienne 
contient des archaismes qui sont de trés bonne heure sortis de 

Pusage *, Pour des raisons qu’il s'est abstenu de préciser, il croit 
ou inclined croire quelle serait ( ceuvre du méme traducteur 

gui a mis en géorgien la Passion d’ Agathange évéque de Damas?, 
Ces ressemblances de style lui paraissent d’autant plus signifi- 
catives que la Passion d’Agathange et celle de Julien appartien- 
draient toutes deux ἃ un recueil hagiographique pour le mois de 

février. Nous ne pouvons entrer ici dans la discussion de cette 
expertise, qui touche ἃ plusieurs questions fort épineuses et qui, 

de proche en proche, finirait par nous entrainer un peu loin. 
Il faut moins de précautions pour accorder ἃ M. Kekelidze 
que la version géorgienne représente un original grec de la 

classe des kimeni (κείμενον). 
Au sens propre et technique que ce terme a pris dans la litté- 

1 R, Dussaup, Topographie historique de la Syrie antique ef médié- 
vale (Paris, 1927), p. 104. Uspenskij a pourtant trouvé ἃ Homs 

une pierre portant un écusson fleurdelisé, de facture « latine », né- 

cessairement, mais qui a pu étre amenée d’ailleurs. 

2 Monumenta hagiographica georgica, Ὁ. XLII. 
® Martyr sous Alexandre Sévére. La Passion géorgienne d’Aga- 

thange a été publi¢ée par M. Kekelidze dans Khristianskij Vostok, 

t. IV (1915), p, 246-83. 
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rature géorgienne +, il signifie tout simplement que la Pas 
sion de S. Julien a échappé aux remanieurs et en particulier 
a Métaphraste. On en tombera aisément d’accord. Seulement il 

devient trop clair que ce mot de kimeni est en train de se faire 
par équivoque une fortune abusive, analogue a celle dont a joui 

ailleurs la dénomination d’Acta sincera. Pour étre antérieur 
au célébre Ménologe, notre texte n’en vault pas beaucoup mieux. 

L’hagiographie a connu ἃ toutes les époques de bien pauvres 
rhapsodes, qui n’ont rien laissé ἃ gdler ἃ la faconde du Logo- 

théte. 

Le texte géorgien est publié d@’aprés deux manuscrits, que 
M. Kekelidze désigne par les sigles B et C: . 

B est le précieux légendier d’Iviron (N° 57) dont il a été 

parlé ici ἃ maintes reprises ὃ: 
G est le manuscrit 95 de la ci-devant bibliothéque du Musée 

d’archéologie ecclésiastique ἃ Tiflis (parchemin, 658 feuillets, 
0” 48 x 0,35, écriture hiératique sur deux colonnes ; Χο siécle 

au plus tard *). 
Les deux exemplaires ne se séparent que sur des détails d’as- 

sez mince importance. Bien que Cappareil critique ne fasse pas 
mention dun troisiéme manuscrit, il arrive que tantét B, tantét 

C soient relégués en note et méme que B et C soient écartes 
tous les deux. Il doit y avoir dans la maniére dont le texte a été 
constitué quelque chose qui nous échappe. En de telles conditions 

le plus str était de suivre généralement la lecon adoptée par I’é- 
diteur, sauf a indiquer en note, dans la mesure oit il nous était 

possible de les répartir entre B et C, les variantes susceptibles ὁ 

d étre traduites.Les singularités orthographiques, les synonymes, 
les mots déplacés, etc. ont naturellement été traités comme quan- 
négligeables, P.P. 

1 Cf. Anal. Boll., t. XXXII, p. 324. 
* Notamment, t. XXXI, p. 5-10. La présence d’une piéce comme 

ja Passion de S, Julien dans le manuscrit d’Iviron est une nouvelle 

présomiption qu’il représente un recueil compilé en Syro-Palestine. 

3 Th. Ὁ, Zorpania, Opisanie rukopisej Tiflisskavo Tserkevnavo 

Muzeja Kartalino-Kakhetinskavo dukhovenstva, t. 1 (Tiflis, 1903), 
p. 96-114, 
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Mense februario, (die) VI. Passio sancti Iuliani Eme- 
‘seni martyris. 

1. Regnante impio daemonum servo Numeriano impuro et 

flagitioso, in omnibus urbibus ac pagis et in universa terra eius 
imperii, iniquum hoc eius edictum promulgari contigit '!, ut 

quicumque insistentes reperirentur in incorruptam fidem chris- 

tianitatis plurimis cum verberibus adducerentur ad templum 
idolorum, ut daemonibus sacrificarent ; qui autem non oboedi- 

rent acerba et iniqua ? nece interimerentur. Cum autem evul- 
gatum esset decretum hoc detestabile et internecivi furoris 
plenum, confusio et inenarrabilis maestitia in omni terra 
exorta est; quoniam bonitatis inimicus diabolus mentes 
hominum ad serviendum idolis converterat studioseque nite- 

batur ut omnes ab obsequio Dei creatoris *, misericordis ho- 

minumque amantis praepediret. Et convenienter flagitiosis 

viis suis‘, concitavit patres in filios suos dilectos, ut eos 
occiderent, filios in matres 5, itidemque fratrem in fratrem (1) ; 

et ex omnibus partibus dolos et offendicula instruxit ut cir- 

cumvenirentur omnes hominum gentes. Atque sicut in pri- 
ma origine Adam patrem nostrum esca pellexerat et gloria 

angelica δ nudaverat, ita etiam tunc per satellites suos multi- 

plici crudelitate perimebat 7 eos quia flagitioso eius obsequio 
abstinerent ; unde sperabat se sibi subditurum esse omnes eos 
qui ad fidem Domini nostri [esu Christi Dei veristrenue af- 

fecti essent.Itidem conitebatur improbus iste draco ut a vita 
aeterna illos separaret ; atque in eos* furorem incendebat 

satellitum suorum, qui idolis sacrificabant. Et fumus sacrifi- 

ciorum eorum ad caelum usque ascendebat ; aera quoque ipsa 

foedabantur et universa terra hac spurcitia inquinabatur. 

Tunc civitatis > Emesenae incolae Deum servatorem deserue- 
runt et ab eo desciverunt, qui ad liberandum genus humanum 
se ipsum tradidit, carnem assumpsit, crucis supplicium per- 
tulit et se per tres dies sepultum iri et resurrecturum nuntia- 

1. — 10m. B. — ? indecora C. —?2 om. B. —4om. B. — ὅ in patres 

suos B. — 5 natura angelica (dyyeddtn5) C. — 7 vulnerabat C.— 
8 ((η eos) om. C. — 9 terrae C. 

(1) Cf. Matth, 10, 21; Me. 13, 12; Le, 21, 16; et supra, p. 59. 
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vit, Atque gestierunt servire et obsequi adversario jlius 
bonitatis inimico. 

2. Hoc tempore sanctus Iulianus, vir Deo serviens Deumque ° 

timens, in civitate illa Emesena excelluit, sicut rosa inter 

spinas, decorus facie aspectuque nitidus, e proceribus civi- 

tatis peritusque medicus: quippe qui non modo tempera- 

tione medicamentorum morbos ! hominum curabat sed iu- 
giter * precationem ad Deum faciebat et effusa supplicatione 
gratiam acceperat ad curandam omnem ὃ hominum infirmi- 

tatem insanabilem ; instar sanctorum Apostolorum fide et 
caritate in Christum Deum nostrum‘ daemones eiciebat, 

atque in civitate sua sanare gestiebat non modo temporalem 
illam corporum infirmitatem sed etiam sempiternam, ita ut 

animae a diaboli fraude liberarentur. Et gratia caelitus accep-~ 
ta factus est animarum portus ὅ. Hic igitur fortis strenuusque 
martyr spem suam omnem in Deo universorum® domino nostro 

Iesu Christo posuerat, quem diu noctuque sine intermissione 

audacter coram omnibus precabatur, nihilique ducebat om- 
nem gloriam et commoditatem fugacis 7 huius mundi. Prae- 
terea studiose cupiebat ut ad certamen perveniret sanctorum 
martyrum, qui servatori nostro lIesu Christo testimonium 
perhibuerant, atque illa aetate praecones fuerant sanctae 
Trinitatis et rectae fidei confessores: sanctus Silvanus epi- 
scopus urbis.* Emesae, Lucas archidiaconus et Mocimus lec- 

tor, magister et antecessor pietatis. Qui ardenti studio fidei 
in Dominum nostrum Iesum Christum praediti cum vidissent 
depravationem illam furoremque idololatriae, qui hoc tempore 
civitatem eorum invaserat, sabinde fortiter inimico illi per- 
duellique diabolo et cunctis satellitibus eius se opposuerunt 
atque omnibus hominibus suaserunt ut idola muta et inutilia 

deserentes adorationem et obsequium exhiberent uni Deo 
_vivo, creatori caeli et terrae, cum Filio eius unico, ac Spiritui 

Sancto. Salutarem hanc doctrinam praedicarunt sancti mar- 

tyres " in tota urbe. . 
3. Verum bonitatis inimicus diabolus, ut vidit sanctos illos 

2. — ! morbum C, — 20m. Β. --- 5 omnium B. — * (Deum nostr.) 

servatorem B. — ὃ (navium) hospitium B. — ὃ om. C, —? gorrupti- 
bjlis C, ~— * terrae C. — 9 om. GC, 
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tam audacter praedicare et hanc doctrinam in 5 omnes homi- 
nes spargere, continuo invidia repletus est qua semper movetur 
in sanctos et Dei famulos. Itaque mentem invasit familia- 

rium satellitum suorum eosque concitavit adversus sanctos 

istos. Illi igitur strenuos athletas fortesque veritatis defen- 

sores comprehenderunt et praefecto urbis Tyri — is quippe 
ad urbem Emesam tune venerat negotii cuiusdam causa — 

illos tradiderunt, quos ille interrogaret ac multiplici cruciatu 
interimeret. Cum igitur sancti veluti malefactores in manus 

improbi ? iudicis istius traditi fuissent, continuo iussit eos 
duplici’ catena (1) constringi eosque ad urbem Tyrum secum 

adduxit, et dixit: « Ibi torquebuntur multiplici cruciatu, 

quem merentur fraudatores et deorum ineffabilium contemp- 
tores.» Ut autem Emesa Tyrum advenerunt athletae veri- 
tatis, eos urgere impii coeperunt, ut desciscentes a Deo vivo 

flagitiosa idola colerent. Verum illic etiam sincera confessione 
Iesum Christum Deum nostrum confessi sunt. Itaque multi- 
plici cruciatu gravibusque plagis temptati, clamabant dicen- 

tes : « Deus in adiutorium nostrum ‘intende ; Domine ad adiu- 

vandum nos festina. Pudore afficiantur et ignominia omnes 

qui quaerunt animam servorum tuorum (2). » Haec eos di- 
centes, post multos * cruciatus toleratos, cum ab eorum fide 

divellere non posset praefectus diaboli servus, decrevit sub- 
inde ut retro ad urbem Emesam deducerentur atque ibidem 

feris traderentur devorandi. Itaque postquam illinc retracti 

Emesam deducti sunt, continuo in stadium agonale ducti 
fuerunt, in theatrum (3) ferarum, quod est extra urbem, 

ad orientem versus 7. 
4. Porro sanctus martyr Iulianus erat in urbe Emesa. Ut 

cognovit adventum sanctorum martyrum, festinavit ad eos 
excipiendos, peramanter salutavit cum caritate sancti- 

tatis propter Christi amorem, et audacter osculabatur (viros) 
admirabiles eorumque vincula. Sic apertissime demonstrabat 

3. —! (sanctos-praedicare) sanctorum illorum audaciam et prae- 

dicationem B. — ? super B. — 3 impii B. — 4 meum Β. — δ me B. 

— 8 multiformes Β. — 7 om. B. 

(1) Cf. Act, 21, 33 (et 12, 6). 
(2) Psalm. 69, 2:-. Ὁ 
(3) tiatronsa B ; fiantronsa C, 
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ostendebatque omnibus se quoque Christi servum esse, Nempe 
gratia Dei urgebatur ut (ipse) fortem martyrem se praestaret, | 

quippe qui ab iis (dem)sanctis libros divinos et fidei firmitatem’ 
Christi Dei nostri doctus fuisset. Itaque ab iis corroboratus et 
illuminatus athletam se ostendit impudentibus idolorum cul- 
toribus (1). Isti autem ut viderunt eum tam audacter confiten- 
tem nomen ὁ Christi Dei nostri, ilico quasi ferae sanguinem 
sitientes et gregi terribiles in eum irruerunt ; agnum Christi 

rapuerunt filii diaboli et manibus suis eum tenentes vocife- 
rabantur his verbis : « Nisi hunc occidemus, a deorum cultu 

removebit omnes incolas urbis; doctus quippe et peritus 

est in veneficiis Nazarenorum, et eius arte venefica plurimi 

seducentur. » Porro sancti martyres congruenter decreto quod 

in eos editum erat ab iniquo illo tyranno ? in theatrum (2) 
ferarum abducti sunt feris devorandi. Tunc sancti ad pre- 

candum Deum genua flexerunt et dixerunt : « Domine Deus 

omnium creator et effector, aspectabilium et non aspectabi- 
lium, qui convertisti mare in aridum, qui multiplicasti fon- 

tes in solitudine (3), et per Moysen confessorem tuum edu- 

xisti populum tuum in mari Rubro: nunc quoque clementer 

providentiam adhibe populo huic et a superstitione idolo- 

rum mentes eorum averte. Eia, Domine ?, qui per filium 

tuum Iesum Christum dignos nos fecisti qui in hereditate 
tua caelesti consortes fieremus angelorum, tute, Domine 

hominum amans, libera gregem tuum ab ore draconis. Eia. 
pastor qui solus genuinus es, qui animam tuam pro ovibus 

tuis tradidisti (4), ut fugares raptores lupos, (et) illis aedi- 
ficares ovile feris inaccessum ‘, quae est sancta ecclesia tua, 

et in eo armaturam invictam munivisti, crucem sanctam 
tuam, qua hostes vincere dedisti populo tuo, iis qui te fi- 

denter secuti sunt: nunc adeo, Deus noster®, hominum 

4, — 1 (confitentem nomen) confessorem B, — 5 principe C.— 
3 om. C. —* impervium Β. — ὅ meus B. 

(1) Resoluta compage 35Q60969600-3bi6b4GM, Veri similius in- 

tellegitur : cum audacia se athletam praebuit (idolorum cultoribus). 

(2) Hic et infra: teatronsa B; tiantronsa C, 
(3) Psalm, 65, 6; 106, 33, 35, 
(4) €f. Joh. 10, 11, 
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amans, de caelo sancto tuo in hanc civitatem demitte scien- 

tiam divinitatis tuae, ut illius incolae ab idolorum cultu 
avertantur et cognoscant te, Deum, liberatorem omnium, 

et ubi frequentabatur peccatum, fac in vicem gratia tua 
augeatur (1). Quoniam te decet gloria in saecula saeculorum. 

Amen.» Et absoluta precatione, descenderunt in stadium 

victoriae, in theatrum ferarum et martyrium compleverunt 

propter Dominum nostrum lesum Christum atque in manus 
Creatoris sui animas tradiderunt. 

5. Porro iniquitatis satellites, post obitum sanctorum 

martyrum, sanctum Iulianum, sine misericordia caedentes, 
traduxerunt coram iudice veluti ovem coram tonsore (2). 
[lle autem oculos suos ad caelum attollens dixit : « Domine 

Deus sanctorum martyrum Silvani, Lucae et Mocimi, me 

quoque suscipe servum tuum, illis me annumera dignumque 

fac qui martyrii coronam accipiam. Tu, qui solus es Deus 

verus, Domine Iesu Christe Deus meus, digna me eorum con- 

sortio in caelis, qui nomini sancto tuo testimonium perhi- 

buerunt : quoniam tu Deus es unicus et liberator verus. Dii 

autem qui nec caelum nec terram fecerunt, ii peribunt. Si- 

mulacra gentium aurea et argentea, opera manuum huma- 

narum (3). » Cum haec ille diceret, eum manu et pede liga- 
runt, in carcerem duxerunt, ut aerumna et angustia a Chris- 

ti Dei fide ad cultum idolorum revocaretur. [lle autem gau- 

dens suscepit haec tormenta et captivitatem propter nomen 

Christi Dei nostri. Verum impii cultores idolorum cottidie 

ad eum ventitabant eumque urgebant ut idolis sacrifica- 

ret, quandoque blandis promissionibus quandoque saeva 
minitando. Mansit igitur in carcere inter multas aerumnas 

et angustias mensibus undecim. Neque eius modi afflictioni- 

bus, minis, blanditiis eum potuerunt dimovere a fide Christi 

Dei nostri; sed magis magisque in singulos dies virtute et 

fortitudine crescens, illis resistebat sicut strenuus eques ma~ 

gni regis. Exinde coetus iste impiorum, cum fidem eius 

δ. — 1impius B. 

(1) Cf. Rom. 5, 20. 
(2) Cf. 15. 58,7. ὃ. 
(3) Psalm, 113, 4; 184, 15, 
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cernerent 2 immotam, convenerunt cum duce eorum diabolé 

quiet ipse habitabat in pectoribus eorum, atque deliberarunt 

quomodo quibusve suppliciis Christi servum interficerent. 
Tune dixerunt alter ad alterum : « Si festinanter eum occide- 
mus, non percipiet tormentorum acerbitates. Agitedum, 
excogitemus illi crudele supplicium lentamque necem. » 

Attulerunt igitur duodecim clavos longissimos. Et ligaverunt 
. sanctum quasi arietem insignem, immolationi destinatam 
victimam Domini. Postquam autem eius manus pedesque 
valide constrinxissent,crines capitis eius novacula abraserunt ; 

clavos in sancto eius capite impegerunt usque ad fauces eilus ; 
alios infixerunt in sanctos eius pedes. Neque intellegere po- 
terant hostes infestissimi, diaboli filii, a se fieri ut pulchrior 

et splendidior esset corona eius martyrli atque copiam ei dari 
fortiter decurrendi viam caelestem et confidenter prodeundi 
coram Creatore suo. Sanctus * vero Christi martyr clamabat 
dicens : « Deus, laudem meam ne tacueris, quia os peccatoris 

et os dolosi super me apertum est. Circumdederunt me 
canes multi et coetus improborum obsedit me. Tu autem, 
Domine, ne removeas misericordiam tuam a me. Domine, ad 

adiuvandum me festina, et auxiliare mihi in tempore isto, ut 

videant qui oderunt te et pudore afficiantur (1). Tu, Domine 
Tesu Christe, Deus meus, qui sanguine tuo incorrupto mun- 

dum a victoria inimici expiasti, hanc etiam civitatem expia 
ab effusione’ sanguinis innocentium servorum tuorum. » 

Sic precabatur sanctus Christi martyr. Milites autem illi, 

veluti ferae sanguinem sitientes, postquam sanctum marty- 

rem clavis confixerunt, reliquerunt eum humi iacentem, 
quasi cadaver, extra urbem et abierunt. Verum decorus ille 

victoria strenuusque martyr fortiter toleravit dolorem crude- 
lium illorum suppliciorum *; Dominum suum precatus est, 
et sic Christi virtute inde assurgens pervenit ad speluncam 
quandam a qua prope aberat, atque coram Deo caput suum 
inclinavit dicens : « Gratias tibi ago, Domine Deus meus, qui 

dignum me habuisti qui pro nomine sancto tuo martyrii 

2 cerneret B. — *o0m.C. — ὁ (toleravit - suppliciorum) pertulit 

crudele illud supplicium B. 

(1) Psalm, 108, 2 ; 21, 17, 20; 69, 2 ; 85, 17, 
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coronam dcciperem». Et cum haec dixisset, in manus Crea- 

toris sui suum spiritum tradidit in spelunca illa, et ibidem 

in pace obdormivit 5. Dominus autem eum composuit in spe. 
6. Porro sancti martyris Iuliani corpus iacebat in spelunca 

illa. Cum autem pertineret haec spelunca ad figulum quendam, 

is more suo ad speluncam veniens ut artificio suo vacaret, 

sancti corpus repperit humi iacens. Quod cum vidisset, ti- 

more correptus ac pavore, illud reliquit et conterritus abiit 
domum suam. Mirabundus itaque angebatur cura inexpli- 
cabili, et in animo secum deliberabat, dicens : Nonne potius 

decebat illius sancti corpus in ista spelunca sepelire? Vere- 
batur autem ne forte qui clavis confixerant caput sancti, 
insidiose corpus eius in speluncam deposuissent, ut sibi strue- 
rent insidias. Hac igitur de causa sollicitudine angebatur 

inenarrabili, adeoque noctem traduxit insomnem. Tunc se 

ostendit ei sanctus martyr, aspectum gerens medici, solatus 

est eum, et dixit: « Recedant a te cura et maestitia: ego 
nempe sum Iulianus Christi martyr, qui in speluncam illam 
tuam adivi, neque alius quispiam me illuec intulit. Verum 

surge confestim, vade meque inde sublatum defer in sanc- 

tam ecclesiam, ubi congregati sunt servi Christi. » Quippe 
hoc tempore ab impiis idololatris numero imminuti erant 

Christi fideles, et clam serviebant Christo Deo. Tune figulus 
sancti visum mandatumque fidenter excepit, et ilico noctu 
consurgens abiit ad speluncam, pronus in faciem cecidit 
super sanctum torpus Deumque precatus est ut sibi auxilia- 

retur viresque adderet ad auferendum corpus servi Christi. 
Tune divino numine roboratus sancti corpus in umeros suos 

imposuit. Vixdum in mediam urbem pervenerat, conspexerunt 
eum filii diaboli, qui nocte illa lucem anteverterant ad colen- 

da idola sua flagitiosa, et eum insectari coeperunt ut cer- 
nerent quid homo secum haberet. Figulus autem provi- 

dente Deo et auxiliante sancto martyre, fallaciam excogi- 

tavit huius modi: nempe corpus sanctum ad parietem 

quendam applicavit, stola sua contexit, et ante illud consti- 

tit, ita ut hominibus illis impuris videretur mulieri cuidam 
insidiari. Qui cum eum viderent in angulo stantem ante sanc~ 

tum corpus, reapse existimarunt figulum apimo meditarj 

δ (et ibjidem - obdormivit) om. C, 
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flagitiosi quiddam facinusque impurum : quippe congruentia: 

cogitabant operibus suis adulteris' et impudicis. Itaque ab 

eo recesserunt. Figulus autem ut eos discedentes vidit, iterum 
virtuteet fide Christi confirmatus, sacrum martyris corpus 
sustulit et ad ecclesiam asportavit. Diu pulsanti aegre (tan- 
dem) christiani ianuam aperuerunt, qui intus latebant prop- 
ter metum infidelium. Acceperunt ? corpus martyris Christi, 
atque deposuerunt in sancta ecclesia. Completum est mar- 

tyrium sancti martyris Christi et herois Christi Iuliani mense 
februario die sexto. Depositum autem fuit sanctum eius cor- 

pus ab illo figulo in ecclesia superius memorata. 
7. Post modicum vero tempus Christus Deus noster illumi- 

nator universi? et liberator ? omniumque servator luce divi- 
nitatis suae mentes hominum illustravit purgavitque a super- 
stitione idololatriae et misericordia clementiaque sua eos in 
scientia veritatis aedificavit. Atque in urbe Emesa servari 

voluit thesaurum hunce vere inaestimabilem. Cum autem 

rursus insequenti tempore, per alium figulum ei placuisset illis 

tradere ex Herodiana urbe caput Praecursoris, baptistae, pro- 

phetae, apostoli, martyris, liberatoris a peccatis, fluctibus 

iactatorum portus, viatorum comitis, muri et inconcussae 
munitionis urbium et pagorum, adveniente capite sancti ad 
urbem Emesenorum, vindicati sunt huius incolae a servitute 

. diaboli et ab idolorum cultu ; numero aucti sunt in ea Christi 
fideles, et Dei notitia civitas completa est. Deinde vero 58- 

crum corpus sancti martyris Iuliani ex ecclesia in qua depo- 
situm fuerat extulerunt et detulerunt* ad speluncam ubi 

animam Domino tradiderat, et in ea illud composuerunt. 
Ex infirmis autem quotquot fidenter (illud) adierunt, iis 

ubertim fundebat morborum omnium curationem catervas- 
que daemonum eiciebat. Et supra hance speluncam cum nu- 

mine Dei ecclesiam venustissimam aedificavit beatus Paulus 

episcopus urbis Emesae omnique apparatu eam instruxit. 

Translatus est autem sanctus invictusque martyr Christi 
Julianus a Paulo episcopo Emeseno, mense aprili, die decimo 

quinto, ad laudem Patris et Filii et Spiritus sancti, nune et 

semper et in saecula saeculorum. Amen. 

6. — 1 malignis (maligno) C. — ? abstulerunt B. 

7. — 1 fortium C. — 3 (et liberator) om. B. — ὃ (et detulerunt) 
om. C, 
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L’important ouvrage ot sont consignés les résultats des 
recherches archéologiques poursuivies durant de longues 

années dans l’antique Salone τ aura une suite. Une des consé- 

quences du grand bouleversement amené par la guerre avait 

été de suspendre des travaux si bien engagés. L’intervention 
d’un groupe de savants Danois, subventionnés par la fonda- 
tion Rask-Cirsted, a permis de les reprendre. MM. J. Brén- 

sted, E. Dyggve et Fr. Weilbach se sont partagé la besogne, 
et le beau volume qu’ils viennent de publier ? est un premier 

fruit des laborieuses campagnes qui continuent et consacrent 
les grandes initiatives de Mgr Bulié. 

Le tome I des Recherches est l’ceuvre de MM. Bronsted et 
Dyggve. Celui-cis’est occupé spécialement de la topographie et 

du plan général de Salone, et c’est ἃ ses connaissances techni- 

ques que nous devons les relevés minutieux des moindres 

vestiges d’antiquités retrouvés au cours des fouilles, les 
plans détaillés et les restitutions que les éditeurs ont eu la 

bonne pensée de multiplier. Ses reproductions de mosaiques 

sont remarquables. 1] s’est astreint ἃ les dessiner cube par cu- 

be : effort de précision qui paraitra plus admirable qu’imitable, 
mais qui est 4 recommander lorsqu’il s’agit d’inscriptions. 

Il est tel cas ot: la photographie, excellente d’ailleurs, nous 

laisse dans l’incertitude et doit étre suppléée par le dessin. 
_ La part dévolue 4 M. Bronsted est la description de la 
hasilique de Kapljué, ἃ laquelle il a donné le nom de « Basili- 
que des Cing Martyrs ». Mgr Buli¢, dés 1911, avait reconnu 

cet édifice et le cimetiére attenant, situés au nord de |’an- 

cienne Salone, 4 distance 4 peu prés égale — un bon demi- 

1 Forschungen in Salona, Wien, 1917, 1926, 2 vol. in-fol. Voir 

Anal. Boll., t. XLIV, p. 400. 
2 Recherches ἃ Salone, t. 1. Copenhague, J. H. Schultz, 1928, 

in-fol., 196 pp., illustré. ᾿ 
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kilométre ~— des basiliques de Manastirine et de Marusinac. 
Le déblaiement, ἃ peine commencé-avant la guerre, a été 
achevé par la mission danoise. Toutes les trouvailles sont 
enregistrées dans les Recherches avec le plus grand soin, et 
des renvois aux plans merveilleusement clairs de'M. Dyggve 
permettent de repérer sans effort la place primitive des moin- 
dres objets. Ne pouvant faire valoir par le menu Jes mérites 

de cette publication riche en matériaux de tout genre, et 
d’un luxe de bon aloi, nous resterons dans notre réle en nous 

attachant aux questions d’hagiographie qui y sont touchées, 

La clarté exige que nous ayons sous les yeux les noms des 

martyrs de Salone. La liste la plus utile pour notre étude est 
celle que fournit la célébre mosaique de la chapelle de Saint- 

Venant au Latran : 

1. VENANTIVS 6. Domnio 

2. ANASTASIVS 7, Mavravs 

3. ASTERIVS 8. SEPTIMIVS 

4, TELIvs 9, ANTIOCHIANVS 

δ, PAVLINIANVS 10. GAIANVS 

Maurus (n. 7) n’appartient pas ἃ la Dalmatie, mais 4 1᾽15- 
trie; Venantius (n. 1) ne doit pas nous occuper cette fois 1. 

Dans le martyrologe hiéronymien on reléve,au 11 avril, 

S. Domnio et des compagnons ; au 18 avril, 5. Septimius ; 
au 26 aoit, 5. Anastase. Les noms 3 ἃ 10 de la liste sont men- 

tionnés dans des inscriptions connues depuis quelques an- 
nées *. Les derniéres fouilles en ont amené au jour deux nou- 

1 Les derniéres fouilles n’ont fourni aucun élément nouveau per- 

mettant de reviser la question de S. Venantius, que Mgr Fr. Buli¢ 

avait reprise, en 1926, dans un article Sv. Venancije prvi biskup 

Solinski i Mutenik Duvanjski (Vjesnik hrv. arheol. drustva ἃ Zag- 

rebu, N.S.,t. XV, p. 55-71). Une partie de cet article est consacrée 
ἃ la notice de Tamayo, qui a essayé d’accaparer pour }’Espagne 

le saint dalmate, auquel il a donné le titre d’episcopus Toletanus. 
Le martyrologe de Tamayo Salazar est une compilation dont les 

savants devrajent s’interdire la lecture.Elle ne peut servir qu’a les 

égarer et A leur faire perdre un temps précieux. 

2 Voir nos articles Saints d’Istrie et de Dalmatie, dans Anal. 

Boll, t. XVIII, p. 369-411 ; L’hagiographie de Salone d’apres les 
derniéres découvertes, ibid., t. XXIII, p. 5-18, Ce dernier travail a 

été réimprimé dans les Jahreshefte des ésterreichischen archdologi- 
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velles. Un panneau du pavement en mosaique (désigné : 
tapis n. 5) a conservé le fragment que voici: 

octlavo (kal) 
.-€r}vM VOT 

VM FECIT AD MA 
RTIREM ASTERIVM 

Le sens est parfaitement clair. Cette partie de la mosaique 
a été donnée par un bienfaiteur, en exécution d’un voeu a 

S. Asterius. 
Un autre panneau (tapis n. 16), moins bien conservé, ne 

laisse reconnaitre que les lettres suivantes : 

DIE IOVES X 
TIO MERCV 

MARTVREM AN|fiochianum 

C’est sans doute, de l’avis de M. Brénsted, une seconde 
inscription votive placée par un certain Mercurius en |’hon- 

neur du martyr Antiochianus. On pourrait éprouver quelque 
hésitation sur le nom de ce martyr. Ne faut-il pas lire plutét 

aNn(astasium)? Le savant archéologue nous tranquillise 4 ce 
sujet. Un des blocs de la mosaique qu’il a pu voir en place 

décide en faveur d’Antiochianus.« Du T conjecturé il restait 

in situ la premiere pierre de la barre transversale. Cette pierre 
était si rapprochée de l’N précédent, que ’hypothése d’un A 

est extrémement difficile 1. » Et l’on fait valoir encore que le 

martyr Anastase avait sa basilique 4 Marusinac. Nous n’in- 

sisterons pas sur l’interprétation de l’ inscription fragmentaire. 
On serait naturellement tenté de lire : die ioves X [...deposi] 
tio Mercu[ri ad} marturem An{[tiochianum]. Les raisons don- 

nées par M. Brénsted pour écarter la formule funéraire ne 

nous ont guére convaincu ?. Mais ce détail n’a pas d’impor- 

tance ici; c’est lenom du saint qui nous intéresse. La lecture 
de ce nom dépend d’un cube de mosaique que M. Brénsted 
séul a pu situer. Nous le croyons sur parole, mais nous devons 

constater que, dans la reproduction méticuleuse de la mosai- 

schen Institutes, t. X (1907), p.77-100, avec des clichés obligeam- 
ment prétés par Mgr Buli¢. - 

1 Recherches, p. 126, note 2. 

2 Recherches, Ὁ. 129-130. 
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que par M. Dyggve, ce cube ne figure pas. Si nous croyous. 
devoir appuyer sur ce détail, c’est que les déductions de 

M. Brénsted sont intimement liées au nom qu’il propose de 
rétablir dans l’inscription de Mercurius. 

Nous admettrons donc que Ja basilique de Kapljué abri- 
tait les reliques des deux martyrs désignés par les inscrip- 

tions: Asferius et Antiochianus. Comment Jl’auteur a-t-il 

été amené 4 la désigner sous le vocable des Cinq Martyrs? 
Ces cing martyrs sont Antiochianus, Gaianus, Telius, Pau- 

linianus, Asterius, Ils sont nommés ensemble sur une ins- 
cription trouvée ἃ Manastirine 1, ot leurs corps furent trans- 
portés aprés l’abandon de la basilique de Kapljué. Ds sont 
représentés sur la mosaique romaine, Asterius en habits sa- 

cerdotaux, les quatre autres en costume militaire. De plus, 

les milites 111] de Salone sont cités dans le martyrologe 
hiéronymien, le 11 avril. ls ont été martyrisés ensemble, 

donc enterrés ensemble, et du fait qu’un des soldats reposait 

dans la basilique, i] faut conclure ἃ la présence des autres. 

Telles sont, je crois, Jes raisons qui ont amené M. Brénsted 

ἃ mettre le sanctuaire qu’il a si bien exploré, sous le patronage 

d’Asterius et des quatre soldats de la mosaique. 
Oublions provisoirement V’inscription qui vient d’étre citée, 

pour concentrer notre attention sur les autres indices. Aucun 

texte historique, aucune légende méme ne nous apprend quoi 
que ce soit ni sur Asterius ni sur les quatre martyrs qu’on veut 

lui donner pour compagnons. Qu’il y ait eu pourtant une tra- 

dition qui rattachait ces derniers 4 l’armée, c’est ce qui pa- 

rait, au premier regard, solidement établi par l’accord du 

martyrologe hiéronymien avec la mosaique. Nous avouons 

n’avoir pas hésité sur ce point, jusqu’au moment ol un exa~ 

men plus attentif des deux documents nous a fait changer 
d’opinion. 

Reprenons le texte du martyrologe, tel que nous le lisons, 
au 11 avril, dans les trois manuscrits principaux. Nous 
négligeons les derniéres annonces de ce jour. Elle n’ont pour 

nous, cette fois, aucune importance. 

111 id. april. 
E. in Mauritania Salanis Maximi Hilari Concessi 

1 Forschungen in Salona, t. IJ, Inschriften, n. 285. 
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cum aliis sanctis ef Domnini episcopi Salona Dal- 
matiae Dominionis episcopi et milit’ trium Dalmati. 

B. in Mauritania natale Salonis Mazimi Hilari Con- 
cessi cum ceteris sanctis et Domnini episcopi Salona 
Dalmacie Dominionis episcopi et miliar’ VIII 
Dalmaii... 

W. in Salona Dalmaciae Domionis episcopi VIII et 
milia VIII... 

Dés la premiére ligne se manifestent les traces du désordre 

qui régne dans le document. On s’apercoit que la notice de 

δ. Domnio est répétée deux fois, et une premiére fois elle a 
été coupée en trois troncons, qui ont formé trois noms de 
saints : Salon ou Salonis, Domninus placés l'un et l’autre sous 

la rubrique Maurétanie, puis a la fin Dalmatus. La seconde 

Mention se Ht couramment et a été transcrite par tout le 

monde, depuis De Rossi }: 

Salona Dalmatiae Domnionis episcopi et mili- 
tum 111] 

Si cette lecture est exacte, il y a lieu de remarquer que les 
quatre soldats seraient des compagnons de S. Domnio et 

non pas de 5. Asterius. Mais il faut peser les trois mots ef 

militum 1111. La tradition manuscrite est peu ferme. D’une 

part, des milites, de autre, des miliaria. Le cas est fréquent, 
et généralement embarrassant. C’est la mosaique du Latran 
qui a tranché en faveur de miliftum. N’y voit-on pas, dans le 

voisinage de S. Domnio, quatre martyrs revétus de l’unifor- 

me? D’ailleurs, la lecture est plausible, ]’abréviation mil. 

pouvant, sans effort, étre résolue des deux maniéres. 

La retouche du chiffre, également suggérée par la mosai- 

que, est plus difficile 4 accepter. La lecon VIII est une 

- variante de III ou réciproquement et non de 111]. Adopter 
cette derniére, c’est donner au texte un assez vigoureux « coup 
de pouce». Nous nous y résignerions peut-étre par cette 

considération que dans les manuscrits de l’hiéronymien les 
chiffres sont particuliérement maltraités. Encore faudrait-il 

1 Musaici cristiani delle chiese di Roma,Abside dell’ oratorio di 

San Venanzio, fol. 5. 

Anal. Boll. XLVIT, — 6. 
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étre guidé par une bonne raison, et nous pensons, au contrai- 
re, qu’il y a de bonnes raisons pour maintenir la lecon 11], 
et, ce qui surprendra davantage, miliario IIT. 

C’est une particularité assez souvent constatée pour étre 
supposée connue que, dans le chaos actuel de la compilation, 
les rubriques topographiques sont fréquemment allées s’éga- 
rer dans des contextes auxquels elles sont absolument étran- 
géres, soit le méme jour, soit la veille ou ἃ quelques jours de 
distance. C’est certainement ici le cas. Le 12 avril, lendemain 

de la féte de S. Domnio, nous lisons: via Aurelia miliario 
fertio. Les deux derniers mots mil. III se sont détachés de 
cette rubrique pour prendre place, indiment, au 11 avril, 

a cété de δ. Domnio. Qu’il ne puisse étre question d’inter- 
préter la syllabe mil. par milifes, cela ressort du fait que la 
notice de S. Domnio provient du martyrologe oriental, repré- 

senté pour nous par l’abrégé syriaque : ἐν Σαλώνῃ Δομνίων 
ὁ ἐπίσκοπος. Dans ce document des expressions comme et 

militum 1111 ne se rencontrent pas. Sauf lorsqu’il s’agit de 
membres de la hiérarchie: évéques, prétres ou diacres, il 

ajoute, le cas échéant ef aliorum (tof) mariyrum sans quali- 

ficatif. Les « quatre soldats » du 11 avril n’étaient donc pas 
mentionnés dans la source et sunt issus d’une fausse lectu- 
re ; la formule qui en est le point de départ n’est qu’une in- 
terpolation. 

La tradition qui représente comme des soldats les saints 
Antiochianus, Gaianus, Telius et Paulinianus ne trouve donc 

aucun appui dans le martyrologe hi¢ronymien, et n’a d’autre 

témoin qu’un document iconographique. Oserions-nous ajou- 
ter que ce témoignage ne nous parait pas décisif ? 

Pour faire comprendre notre point de vue, nous rappelle- 
rons que l’ensemble des documents hagiographiques concer- 
nant les martyrs en général, permet de grouper ceux-ci en 

trois catégories. Quelques-uns, et ils sont en petit nombre, 
sont connus par une Passion, dont la valeur historique est 

ἃ déterminer d’aprés les régles de la critique. Le cas le plus 
fréquent est celui des saints dont on ignore tout, sauf le nom 

et la qualité de martyr. Une classe intermédiaire est celle des 
martyrs appartenant 4 la hiérarchie. Dans les diptyques, une 
place ἃ part était réservée aux membres du clergé, tandis 
qu'il n’était tenu nul compte de la profession ou de la dignité 
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des simples fidéles. Les mentions episcopi, presbyteri, diaconi 

dans les calendriers et les martyrologes correspondent ἃ 

cet usage et la plupart du temps elles méritent considération. 

Dans la mosaique du Latran' nous retrouvons, distinguées 

par le costume, ces trois catégories. Les dignitaires ecclésias- 

tiques Venantius, Domnio et Maurus, sont reconnaissables 

aux ornements épiscopaux ; le prétre Asterius porte la chasu- 
ble et tient un livre; le diacre Septimius, revétu de la dal- 

matique blanche, tient un livre également. A cété d’eux bril- 
lent, sous la chlamyde blanche, ornée du segment carré, 

insigne de la milice palatine, les saints Antiochianus, Gaianus, 

Telius et Paulinianus, avec leur couronne dans les mains. 

Enfin, drapé dans un manteau d’or, S. Anastase, tenant éga- 

lement sa couronne. 
S. Anastase est le seul martyr de Dalmatie sur lequel nous 

possédions un récit antique, lequel a laissé sa trace dans le 
martyrologe hiéronymien. Hic fullo fuit, lisons-nous dans les 
exemplaires de la seconde édition, ce qui répond exactement 

ala Passion ?. Sur la mosaique, Anastase est tonsuré. De Rossi, 

avec sa sagacité ordinaire, a relevé ce détail suspect. « Les 
vétements portés par 5. Anastase excluent l’idée qu’il ait 
fait partie du haut clergé. La mosaique, actuellement, le fait 

paraftre pourtant avec la tonsure. I] en était de méme long- 

temps avant les derniéres restaurations, car le dessin de Ciac- 

conio la lui attribue également. Si la mosaique est intacte 
dans cette partie, il faudra donc supposer que δ. Anastase, 

le foulon, avait regu un des grades mineurs *.» La défiance 

de Villustre archéologue était bien justifiée. I] a été constaté 
depuis que cette tonsure est une retouche, faite lors de la 
restauration de la mosaique sous Clément X, et l’on a un 

dessin sur lequel le saint est pourvu d’une abondante cheve- 
lure ‘. Ce doute éclairci, on comprend fort bien Vidée de I’ar- 

1 Elle a été souvent reproduite, pas toujours d’une facon satis- 

faisante. I] faut recourir ἃ DE Rossi, Musaici, 1. c. Mgr WILPERT, 

dans son grand ouvrage, Die rémischen Mosaiken und Malereien, 

Pour des raisons que nous n’avons pas ἃ discuter, n’en a reproduit 

qu’une partie, soit quatre figures. 

2 BAL. 414. Cf. Anal. Boll., t. XVI, p. 488-500. 
2 Musaici, ὃ. Venanzio, fol. δν, 

4 WILPERT, Die rémischen Mosaiken und Malereien, t. II, p. 739. 
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tiste. Il savait que le martyr était un artisan, et ne pouvait 
par conséquent lui préter un costume de fantaisie, N’ayant 
pas d’ailleurs la ressource des caractéristiques individuelles, 
peu en usage 4 cette époque, il a da se contenter de lui donner 
simplement un vétement laique, mais rehaussé de l’éclat de 

Vor. 
Nous nous sommes arrétés un peu longuement A cette re- 

présentation pour bien marquer la différence qui sépare le 

cas de S. Anastase du groupe des quatre. Faut-il penser que 

le mosaiste qui leur a donné Vhabit militaire s’est inspiré 
également d’un récit actuellement perdu? Nous ne le croyons 
pas. Au contraire, ce costume indique qu’on ignorait leur his- 
toire. L’usage avait prévalu, ἃ Pépoque byzantine, d’habiller 

les martyrs dont le nom seul était connu, d’un vétement de 

gloire qui, pour les hommes, était le majestueux uniforme 

d’officier palatin. L’iconographie se trouve ainsi d’accord 
avec les hagiographes qui aimaient 4 transformer en saints 
militaires les martyrs qu’il convenait de glorifier par le récit 
de beaux exploits 1. Cette mode qui explique la prépondérance 

de l’élément militaire dans l|’hagiographie byzantine nous 

interdit de prendre 4 la lettre l’indication de l’artiste. 

La parure donnée aux quatre martyrs signifie uniquement 

qu’ils n’étaient pas dans les ordres et qu’on ignorait leur 

condition. Elle n’établit entre eux aucun autre lien. 
Il nous reste 4 dire un mot de ] inscription : 

ANTI]IOCHIANV[S 
GAIAJNVS TELIv[s 
PAVLINIA|NVS ASTE[RIVS. 

« De provenance incertaine », a-t-on répété assez longtemps *. 
Mgr Bulié a bien voulu nous faire savoir qu’ plusieurs repri- 

ses il a interrogé ἃ ce sujet M. Glavini¢, avant lui directeur des 
fouilles de Salone ; il tient de lui que ce marbre a été trouvé 

dans le transept de la basilique des martyrs de Manastirine. 
Pour M. Brénsted, Antiochianus et les quatre autres ont été 

* Voir nos Légendes grecques des saints militaires (Paris, 1909), 
p. 117-19. 

2 Voir encore Eacrr, dans Forschungen in Salona, t. II, inscrip- 

tions, n. 285: « Fundort unbekannt. » 
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transportés de Kapljué ἃ Manastirine.« I] semble bien qu’a un 

certain moment du VIe siécle, la communauté de Kapljué 

ait cédé devant les difficultés, sans doute surtout économi- 

ques, qu’elle éprouvait 4 maintenir son église, et qu’elle soit 
allée se placer sous la protection de lorganisation plus forte 

de Manastirine... Elle a renoncé ἃ sa vieille église et ἃ son 

cimetiére, abandonné Kapljué et transporté les restes vénérés 

des cing martyrs et avec eux le culte lui-méme, ἃ la basilique 
de Manastirine. Ce qui autorise cette hypothése, c’est la dé- 

couverte de la dalle 4 inscription [n. 285] portant les noms de 
nos cing martyrs ; elle servait de couvercle ἃ un reliquaire 

collectif ; or si sa relation avec Manastirine est exacte, — 

et il n’y a pas lieu d’en douter — cela ne peut signifier autre 
chose qu’une translation réguliére du culte, qu’un déména- 

gement. Voila donc pourquoi le tombeau ἃ crypte et la sépul- 

ture G de Kapljué étaient si complétement vides quand on les 

ouvrit en 1911 et 19221! Les saints ossements avaient été dés 
l’ancien temps recueillis avec soin et déposés ἃ Manastirine 

dans un réceptacle commun ayant pour couvercle la dalle 
᾿ὰ inscription mentionnée 1.» 

Avant d’accepter ces conclusions, il conviendrait d’étre 
fixé sur la destination de ce fragment d’inscription trouvé 
avec d’autres restes ἃ une place vaguement désignée. Est-il 

bien certain qu’elle servait de « couvercle 4 un reliquaire 
collectif »? N’était-elle pas simplement destinée ἃ rappeler 

aux visiteurs de Manastirine la mémoire d’autres martyrs 
dont s’enorgueillissait ]’église de Salone, et dont les corps re- 
posaient ailleurs? L’hypothése des translations est, la plu- 
part du temps, plus spécieuse que solide. Dans le cas présent, 

nous n’avons la preuve que d’une seule translation : celle de 
nos martyrs 4 Rome sous le pape Jean IV (640-642), et elle 

suffit, je pense, ἃ expliquer qu’au cours du XX€ siécle des 
tombeaux aient été trouveés vides. 

Il faudrait bien dire un mot de cette sépulture G, dont M. 
Brénsted vient de nous parler. Ce serait celle des quatre sol- 
dats. Ceux qui comme nous demanderaient la preuve qu’avec 
Asterius et Antiochianus, d’autres martyrs ont reposé ἃ Ka- 
pljué feront naturellement des réserves. Mais alors méme qu’on 

1 Recherches, p. 183-84. 
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serait d’accord avec l’auteur sur ce point, il y aurait lieu de 
discuter certaines raisons qui lui ont désigné le tombeau G 
de préférence ἃ d’autres*. Surla grande dalle qui couvrait 

cette sépulture, on remarque une cavité rectangulaire et qua- 

tre cercles ou anneaux taillés en relief. M. Brénsted y voit une 

indication relative aux repas funéraires qui furent quelque 

temps enusage, et il met en regard de la dalle deux monuments, 
l’un paien, la table funéraire d’Ammaedara (Tunisie), l’autre 
l’inscription de Tixter *, — qui n’est pas une table mais une 
stéle. Sur celle-ci on voit le monogramme du Christ entouré 
d’un anneau en relief, dans lequel un arthéologue a eu la bi- 
zarre idée de reconnaitre une assiette. M. Brénsted lui em- 
botte le pas. « Sur notre dalle aussi les anneaux doivent évi- 

demment s’interpréter comme des assiettes, mais destinées 

ici au repas réel, c’est-a-dire ἃ la portion du repas qui re~ 
venait au défunt ; la cavité recevait sa boisson. » Les « assiet- 

tes » étant au nombre de quatre, chacune d’elles était réser- 
vée ἃ un des martyrs.— Alors, pourquoi une seule cavité pour 

le liquide? 
Il serait difficile de souscrire 4 ces explications. L’abus des 

repas aux fétes des martyrs a duré quelque temps, mais n’a 
laissé aucune trace dans les monuments figurés. Et s’il est 
vrai que les fidéles mangeaient et buvaient dans le voisinage 

des tombeaux. au jour anniversaire du martyr et qu’ils réser- 
vaient aux pauvres quelques provisions, il n’est jamais fait 

mention d’une part destinée aux martyrs. Une pratique 
aussi nettement paienne n’aurait jamais bénéficié de la tolé- 
rance qui a permis de maintenir quelque temps les repas ἃ 

prétexte religieux. L’hypothése des « assiettes » parafit donc 
bien mal convenir 4 un monument chrétien. Du reste est-il bien 

sir que le tombeau G soit autre chose qu’une sépulture 
paienne?. 

Les savants auteurs des Recherches nous renseignent sur 

une autre découverte faite ἃ Salone dés 1911, et qui révéle 

existence d’un oratoire installé dans un des cunei de l’am- 

phithéatre *. On y a relevé 165. restes d’une peinture, malheu- 

1 Recherches, Ὁ. 138. 

2 Recherches, Ὁ. 140. 

5 Recherches, pp. 24, 26, 178, 
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reusement trés endommagée?, et quelques lettres d’une 

inscription qui a été lue [as]1[E]R1v[s]. L’idée est venue, na- 

turellement, que l’emplacement de ce petit sanctuaire conte- 

nait une indication sur le lieu du supplice de S. Asterius. 
Pareille conclusion ne s’impose pas. M. Egger a rappelé, ἃ ce 

propos, l’oratoire que S. Clément de Metz aurait bati in ca- 
vernis amphitheatri ?, et luicméme a fait connaitre dans l’am- 

phithéatre de Carnuntum l’existence d’un baptistére, monu- 

ment important pour Vhistoire des origines chrétiennes du 

pays *. Les lieux de spectacle abandonnés étaient utilisés ἃ 
bien des usages, mais on ne voit pas que systématiquement 

on ait consacré, par des oratoires dans les amphithéatres, le 

souvenir des martyrs. M. Marucchi, interrogé ἃ ce sujet, avait 
déja, en 1914, exprimé pareil avis +. 

Puisque l’occasion s’est offerte de revenir sur la question 
des martyrs de Salone, on nous permettra d’ajouter que nous 
avons cessé de retenir pour la Dalmatie le martyr Hermogéne, 
indiqué dans le martyrologe hiéronymien, le 18 avril: Salo- 

nas civitate Septimi diaconi Victorici et alibi Hermogenis 5. 
Ce qui nous avait décidé ἃ ne pas _tenir compte de l’alibi, si 
souvent inséré 4 contre-temps dans le texte du martyrologe, 
c’est la formule de l’abrégé syriaque 4 la méme date: ἐν 
Σαλώνῃ Σεπτίμιος καὶ “Houoyévync. Hermogéne y est placé sous 

la méme rubrique topographique que Septimius. Depuis lors, 
nous avoris constaté dans l’abrégé syriaque bien des négli-_ 

gences et des lacunes qui n’apparaissent pas ἃ premiére vue ; 
notamment l’omission des indices topographiques qui de- 

vraient étre représentés par alibi. C’est le cas cette fois. 

Si Septimius appartient sans conteste ἃ Salone, Hermogéne 
y est absolument inconnu. I] y a quelque probabilité que ce 

martyr doit étre rattaché ἃ Méliténe. 
' Par le fait il faut renoncer définitivement ἃ l’espoir de re- 

trouver ἃ Salone l’origine d’une piéce hagiographique fa- 

1 Bullettino di archeologia Dalmata, t.X X XVII (1914), αν. XII. 

2 M.G., Scr. t. II, p. 261. 
3 Der rémische Limes in Oesterreich, Heft XVI, p. 106-107, 

4 Bullettino, t. c., p..22, n. 1. 

δ Anal. Boll, t. XVIII, p. 349, 
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buleuse: Μαρτύριον τῶν ἁγίων μαρτύρων Μηνᾶ, “Ἑρμογένουξ καὶ Εὐγράφου. 5. Ménas était honoré 4 Salone; un chor- 
évéque Eugraphus y avait son tombeau. La rencontre de 

ces deux noms, sur un méme terrain, est toute fortuite, et 
cesse d’étre intéressante du moment qu’Hermogéene est retiré 
de la combinaison. 

Η, Ὁ. 

t Anal. Boll., t. XVIII, p. 407; t. XXIII,-p. 15, 
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D’APRES UN OUVRAGE RECENT 

M. Levison vient de faire paraitre dans les Bonner Jahr- 

biicher ' et, ἃ part, en volume *, une étude qui a pour titre :. 
Das Werden der Ursula-Legende. Fruit de longues et patien-. 
tes recherches, cette publication résume et poursuit heureu- 

sement l’effort critique déployé depuis le siécle de Baronius 
autour d’un probléme ἃ tout le moins étrange et dont l’exi- 

stence méme provoque encore aujourd’hui la surprise. A cause 

de ses attaches, difficilement contestables, avec les origines 
lointaines du christianisme en pays rhénan, la légende des 

Onze mille Vierges présente un τόρ] intérét pour Vhistorien 

de l’Eglise ; c’est dire que l’examen de ses sources et de son 

évolution dépasse largement le point de vue particulier des 

belies-lettres, du folk-lore ou de lV’art. M. Levison l’a étudiée 
en dehors de toute controverse. Son ouvrage, solidement 

documenté, remplacera désormais, pour une grande part, 

Vabondante littérature éparse οὐ, sur un ton parfois fort 

Apre, on discutait périodiquement, ἃ Cologne et ailleurs, la 
valeur des fameux textes légendaires ou !’antiquité de la 

dédicace de Clematius. De Crombach 4 Ilgen les débats sur 

le martyre de Ste Ursule n’ont pas toujours été marqués par. 

l’esprit de mesure |! 
Nous croyons donc utile de consacrer ici quelques pages aux 

principaux résultats obtenus par le professeur de Bonn; un- 

simple compte rendu les eit malaisément résumés ὃ. 

1 T. 132 (1927), p. 1-164. 

2 Wilhelm Levison. Das Werden der Ursula-Legende. Koln, 
Albert Ahn, 1928, in-4°, 164 pp. Méme pagination que le mémoire. 

Ce volume est dédié ἃ M. Bruno Krusch ἃ l’occasion de ses 70 ans. 

® Pour ne pas encombrer ces pages, nous nous bornerons aux réfé- 
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Sur la donnée essentielle du probléme 4 résoudre, Ie livre 
de M. Levison débute par une déclaration nette et précise : 
« Das alteste Denkmal und den festen Kern der Ursula-Legende 

bildet die Inschrift des Clematius +. » 

Si ancien éditeur des Scripfores rerum merovingicarum, 
qui analysa tant de textes d’aloi douteux, s’est décidé pour 
l’authenticité entiére de l’inscription clématienne et pour l’his- 
toricité du martyre d’un groupe de vierges 4 Cologne, ce 
ne pouvait étre qu’aprés mire réflexion. Dans le commentaire 
épigraphique et philologique du document il ne se dérobe en 
effet ἃ aucune des objections, de fond et de forme, présentées 

par Riese, Ficker, Ilgen, von Domaszewski et récemment 
encore par Stiickelberg 3. Le détail minutieux de cette exégése 
lui a paru justifier pleinement l’opinion favorable exprimée 
autrefois par Ritschl, De Rossi, Le Blant, Kraus, Traube, Klin- 

kenberg, Morin, Kaufmann, et défendue aujourd’hui par 

Neuss, Grossi Gondi, Lehmann, Délger * etc. A défaut d’un 

rences bibliographiques strictement indispensables ; il n’entre d’ail- 

leurs nullement dans notre dessein de rappeler ici, surtout pour les 

points accessoires, tous les systémes qui ont été proposés. Cf. Anal. 

Boll. X, 476; XVI, 97; XXII, 110; XXX, 362. A mentionner en 

outre, comme un des essais les plus intelligents qui aient été tentés 

pour mettre de l’ordre dans ces questions, l’article 5. Ursula and 
Eleven Thousand Virgins, dans S. Barine-Gouip et J. FIsHEr, 

The Lives of the British Saints, t. IV (1913), p. 312-47 ; étude de 

M. Levison lui est redevable sur plus d’un point. 

ΣΡ, 3. On trouvera, p. 1, un assez bon fac-similé de l’inscription ; 

le texte, p. 4, corrige légerement, ligne 11, la transcription de Zan- 

gemeister-von Domaszewski dans C.I.L., XIII, n° 1313*. 

2 Die Clematianische Inschrift eine Fdlschung, dans Basler Zeit- 

schrift fiir Geschichte und Altertumskunde, t. XX (1922), p. 368-71. 

Le regretté savant suisse, dans ces courtes pages, limitait ses objec- 

tions 4 la paléographie du monument de Cologne; il réservait ex- 

pressément Vauthenticité du texte lui-méme. Dans la méme revue 
de Bale (t. XXVI, 1927, p. 250-52), M. Paul Lenmann: Die Cle- 
matianische Inschrift eine Fdlschung? a répondu aux objections 

de M. Stiickelberg. Cette réponse a paruen méme temps que le mé- 

moire de M. Levison et indépendamment de lui. 
* Les références ἃ ces noms et ἃ d’autres dans LeEvison, Pp. 3 

et suiv. Nous n’ajouterons ἃ la bibliographie de ’auteur qu’un 56] 

travail, moins ἃ cause de sa qualité que de son caractére encyclo- 
pédique ; c’est Varticle Sf, Ursula’ and her Companions dang 
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exposé complet des arguments, qui ne saurait trouver place 
ici, nous fixerons l|’attention du lecteur sur deux aspects du 

probléme. 
1. Méme si on n’accepte pas la haute antiquité de la 

pierre qui orne actuellement le chceur de Sainte-Ursule, il 

reste ἃ apprécier la valeur du texte qu’on y lit, et qu’on re- 

trouve, en tout ou en partie, dans les documents dés la pre- 

miére moitié du X® siécle τ, A cette époque l’inscription se 
lisait certainement sur les murs de la basilique, comme il 
résulte des paroles prononcées 4 Cologne par un prédicateur 
anonyme dont nous avons conservé le Sermo in natali SS. Vir- 

ginum *, Seul, en effet, esprit de systéme a pu faire dévier 
de son sens naturel la phrase bien connue qui, soulignée 

d’un geste, introduit dans le Sermo les premiéres lignes de 

Vinscription : Cuius monumenta lapidibus istis (ou istic) ser- 

vaniur incisa ...; DIVINIS FLAMMEIS VISIONIBUS cef, (c. 6). 
Une autre transcription, intégrale cette fois, de la dédi- 
cace de Clematius se trouve au chapitre 17 de la premiére 
Passio Ursulae, composée entre 969 et 976 *. Dans le courant 

du méme siécle, sinon plus tét, le texte épigraphique avait déja 

été utilisé par le rédacteur d’un office des saintes martyres ; 

on en décéle aisément des fragments parmi les antiennes de 
Laudes ‘. Notons que dans les trois anciens documents que 
nous venons de-rappeler, le texte a été cité d’une maniére indé- 
pendante ; or, telles divergences qu’on y rencontre ne peuvent 

raisonnablement s’expliquer que par une lecture directe de 
Vinscription elle-méme. Celle-ci porte CLEMATIVS: V:- C: 

J. O’HANLON. The Lives of the Irish Saints, t. X, fasc. 106, p. 391-448. 

La publication de ce volume ayant été interrompue, la suite de 

Varticle n’a jamais paru. 
1 Les éditeurs du Corpus, sans faire cette distinction, ont rangé 

linscription parmi les Spuria en la datant du ΧΆ siécle. Riese, 

qui jugeait le texte partiellement authentique, fixait au IX® siécle 

Vexécution lapidaire; Stiickelberg, au XII°¢. Quant ἃ Ilgen, il 

croyait le monument fabriqué en plein XVII¢ siécle pour servir les 

idées du P. Crombach. Ce sont 14 de notables divergences. 
2 BAL. 8426. 
3 -BHL, 8427. Nous n’ignorons pas qu’il existe sur la date des opi+ 

nions divergentes ; voir ci-dessous, p. 101. 

6 Cf, Act, SS., Oct. t, IX, p. 285 ; Levison, p. 46, 
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Avec le rédacteur des antiennes il faut transcrire évidemment : 
Clematius, vir clarissimus, Ne nous étonnons pas trop que 
lauteur du Sermo in nafali ait cru devoir lire : vir consutaris. 
Mais le premier biographe a été plus embarrassé ; de V- C- 

ila fait UC, que, pour trouver un sens, il a corrigé ensuite en 
huc. On ne pourrait, sans parti pris, soutenir un rapport 
inverse de dépendance. Par quel hasard peu vraisemblable 

un faussaire aurait-il gravé dans la pierre précisément cette 
abréviation V- C- qui, seule, justifie les divergences des docu- 

ments du X® siécle et tout particuliérement le πὰς de la 
plus ancienne Passion? 

Assurément, cette argumentation, qui fait conclure ἃ la 
présence de l’inscription clématienne ἃ Cologne, disons ἃ 
Sainte-Ursule, dés les temps carolingiens, ne dispense pas d'un 
examen détaillé des caractéres d’authenticité, que le texte pré- 

sente par ailleurs. Nous avons dit qu’on les trouvera dans le 
livre de M. Levison '. Elle corrobore cependant les résultats 

favorables de cette enquéte, car il serait bien extraordinaire 
— et personne ne l’a jamais soutenu — qu’aux temps bar- 
bares il se fat trouvé un clerc assez érudit, un ouvrier assez 
habile, pour concevoir et graver une inscription que tels 
épigraphistes entendus suspectent aujourd’hui 4 raison de 
son exécution presque trop parfaite *. 

2. Mais il est une autre preuve d’authenticité, d’un ordre 
plus général, et qui convainc davantage encore lorsqu’on a . 

pris connaissance du dossier tout entier. Dans l’évolution de 
la légende ursulienne l’inscription de Clematius n’a précisé- 

ment sa place marquée, elle ne peut se comprendre, que si on 
la fixe aux origines. Ce fait est singuliérement mis en lumiére 
par l’étude de M. Levison, et il a frappé les critiques, par exem- 

ΤΡ 7-21, Successivement l’auteur étudie l'état actuel de la 

Pierre; la forme des lettres (le R dans éartari) et des. ligatures 

(OR dans corpus) ; l’orthographe (exsibitus, maiiestatis); le nom 
grec de Clematius et les exemples qu’on en trouve ; des paralléles 

nombreux pour chacune des expressions caractéristiques ; enfin le 

sens des passages obscurs. 

3 Stiickelberg nous donne ainsi le motif principal de ses dou- 
tes : « Der Grund liegt zundchst in der Schénheit der Inschrift : es 
fehlen alle kleinen Barbarismen... » (art. cit., p. 369). 
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ple M. Achelis, ainsi qu’on peut s’en rendre compte en li- 
sant son analyse de |’ Ursula-Legende 1, On n’attend pas toute- 

fois que nous développions ici la preuve par le menu; c’est 
louvrage presque entier de M. Levison qu'il nous faudrait 

traduire. 

Sans entrer dans plus de détails,venons-en au premier résul- 
tat, de beaucoup le plus important.Entre les années 350 et 450 

environ, oN ne saurait préciser davantage, Clematius, per- 

sonnage de rang sénatorial, restaura par-suite d’un voeu une 

basilique élevée ἃ Cologne sur la sépulture de quelques vier- 

ges qui avaient versé leur sang pour le Christ. Par une inscrip- 
tion dédicatoire Clematius adjure les fidéles de ne point in- 
humer 14 d’autres corps, mais de réserver l’édifice aux Sain- 

tes Vierges. On ne peut guére songer, dés lors, qu’a un groupe 

trés restreint de martyres ; l’oratoire, selon toute apparence, 

était de dimensions modestes et les sépultures, des tombes 

individuelles. 
L’inscription doit-elle faire conclure 4 la présence de véri- 

tables corps saints, du moins au temps de Clematius, et ala 

réalité du martyre de ces Vierges ἃ Cologne? Aprés Riese, 

un critique, quoique favorable ἃ linscription, l’a contesté, 

en arguant du théme’ si fréquent, et qu’il croit retrouver 

ici, des inventions de reliques causées par des visions céles- 
tes 2, M.Levison, se fondant sur le texte lapidaire lui-méme, ne 

partage pas ces défiances. Clematius n’éléve pas, lui le premier, 
une basilique destinée 4 garder les corps de martyres mira- 
culeusement retrouvées ; il restaure seulement celle qui exis- 

tait*. Or ceci suppose un culte antérieurement rendu aux 

1 Dans Zeitschrift fiir Kirchengeschichte, N. Ἐς, t. X (1928), p. 

108-109. 
2 Cf. Goswin FRENKEN, Wunder und Taten der Heiligen (Miin- 

chen, 1925), p. 202-205. Riese demeure dans la logique de son sys- 

téme lorsqu’il rejette, avec la seconde partie de lVinscription, ]’his- 

toricité d’un martyre de vierges chrétiennes; voir Die Inschrijt 

des Clematius und die Kélnischen Martyrien, dans Bonner Jahr- 

biicher, t. 118 (1909), p. 240. 
3 L’existence d’une chapelle sépulcrale semble admise par M. 

Frenken ; voir son article Die Patrocinien der Kélner Kirchen und 

ihr Alter, p. 32 (dans le 6.-7. Jahrbuch des Kélnischen Geschichts- 

vereins, 1925). ᾿ 
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Saintes Vierges 1a, dit le texte clématien, ou celles-ci enduré- 
rent le supplice: ubi sanctae virgines pro nomine Christi 
sanguinem suum fuderunt. ; 

A quelle date faire remonter ce martyre? Il n’est pas pos- 
sible aujourd’hui de répondre 4 cette question avec quelque 
chance d’atteindre la certitude, et sans doute ne le pourra- 
t-on jamais. Dans la légende qui vit le jour au Xe siécle, 
les Huns furent rendus responsables. Bien ἃ tort, comme on 

sait. La seconde Passion * répéte la premiére et semble méme 
désigner Attila. On imputa ensuite le massacre, d’aprés les 
prétendues révélations d’Elisabeth de Schoenau, ἃ des per- 
sécuteurs du temps de Maximin (235-238). Quant ἃ l’auteur 
du Sermo, suivi sur ce point par certains critiques modernes, 
il avait songé ἃ l’époque de Dioclétien 3, Mais il parait bien 
qu’en Gaule et dans toute la région gouvernée par Constance 
(293-306), la persécution n’alla pas alors jusqu’a des peines 
capitales. Ajoutons que |’étude chronologique des antiquités 
chrétiennes de Rhénanie est loin d’étre fixée *; des fouilles 
récentes, ἃ Cologne (Saint-Séverin) ὁ et 4 Bonn (Miinsterkir- 
che) °, le montrent ἃ l’évidence. Pour les Vierges martyres 

1 La plus répandue, qu’on désigne par son « incipit »: Regnante 

Domino (BHL, 8428), c. 14-15. Crombach, sans une ombre de rai- 

son, y vit l’ceuyre de S. Cunibert, évéque de Cologne ([ vers 660), 

ce qui ne contribua pas peu ἃ fausser chez lui la perspective histo- 

rique. 5. Cunibert n’a pas davantage découvert le tombeau de Ste 

Ursule. Cf. LEvison, p. 37. 

2 Ch. 10. 
® Le mémoire récent de M. H. Frrepricu, Die Anfdnge des Chris- 

tentums und die ersten Kirchengriindungen inrémischen Niederlas- 
sungen im Gebiet des Nieder- und Mittelrheins und der Mosel, dans 
Bonner Jahrbiicher, t. 131 (1926), p. 10-113, est un travail méri- 

toire, mais trop souvent de seconde main et par la méme d’une 

valeur inégale. M. Friedrich traite des martyres de Cologne p. 32 

et suiv. ; il penche plutét vers lVopinion de Riese. Nous lui préférons, 

comme guide, le petit ouvrage, plus méthodique et plus sir, de 

W. Neuss, Die Anfdnge des Christentums im Rheinlande, Bonn, 

1923 (= Rheinische Neujahrsbldtter, 11). 

4 Voir F. FremEersporr, Aufdeckung einer Grabkammer bei St. 
Severin in Kéln, dans Bonner Jahrbiicher, t. 130 (1925), p. 262-83 ; 

et Weilere Ausgrabungen unter dem Kreuzgang von St. Severin in 

KGéIn, du méme, ibid., t. 131 (1926), p. 290-324. 
* En 1928, dans la crypte des SS. Cassius et Florentius. M. H. 
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tout document précis fait malheureusement défaut. Leur exi- 

stence, attestée par l’inscription de Clematius, n’a pas laissé 
d’autre témoin. Avant qu’on entende 4 nouveau parler d’elles, 
il s’écoulera plusieurs siécles. Alors, de leur tombe longtemps 
négligée une légende prendra l’essor dont la fortune merveil- 
leuse risque bientét d’éclipser jusqu’au dernier reflet de l’his- 
toire. 

il nous reste 4 étudier la naissance de cette extraordinaire 
renommée posthume. Remarquons tout d’abord qu’elle n’a 

pu éclore, telle qu’on la connaft, qu’aprés un silence fort 
long ot l’obscurité et peut-étre des ruines enveloppérent la 
tradition primitive. Grégoire de Tours? qui n’ignore pas, 

ἃ Cologne, les Sancfos aureos (probablement Saint-Géréon) 
ni, 4 Birten-Xanten, le martyrium de Mallosus, ne nous parle 
pas dela basilique des Saintes Vierges. Au VIIe siécle, la 
recension occidentale du Martyrologe hiéronymien ne men- 
tionne pas non plus celles-ci au nombre des martyrs rhénans. 

Quel est, ἃ Vaube du IX® siécle, ]’état des documents? 

Comment s’accrédita linvraisemblable opinion qui porte ἃ 
11000 le nombre des vierges immolées 4 Cologne? Quand 

apparait 4 leur téte la légendaire princesse Ursule? 

M. Levison, tout en s’efforcant d’élucider ces questions, 

fait observer, aprés enquéte, que, pour le chiffre et les noms, 

des traditions différentes durent, 4 cette époque, exister 

et se transmettre parallélement ; l’écho s’en retrouve, sans 

trop de peine, surtout dans les documents liturgiques. Nous 

donnons ici un choix d’exemples tirés des manuscrits les 

plus anciens. ᾿ ᾿ 
1. Clematius n’avait désigné aucune des martyres par son 

nom propre. L’église qu’il restaura, le monastére et Ie chapitre 
qu’a partir du [X® siécle on y trouve établis, s’appelérent 
généralement ecclesia sanctarum Virginum, ad sanctas Vir- 
gines, monasierium beatarum Virginum ; on parle de 1’ abbatissa 

de sanctis Virginibus, d’un canonicus sanctarum Virginum. 
Pour recueillir des références, il suffit de consulter les réper- 

Lehner, qui dirige ces fouilles, a déja fait connaitre par la voie de 

la presse l’importance dé leurs résultats actuels. 

1 In glor. mart. 61-62. 
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toires de Lacomblet, Ennen et Eckertz ou Knipping τ. Méme 

choix d’exemples dans les calendriers. Citons : Cologne, Cathé- 

drale, cod. 45, entre les années 946 et 962 : Hilarionis monachi 

et sanctarum virginum ; Wurzbourg, Mp. Theol. Fol. 50, an- 
ciennement Cathédrale 86, du [X® siécle : Eodem die sancta- 
rum Virginum; Paris, 12052, provenant de Saint-Vaast 
d’Arras, X¢ siécle : Colonia passio sanclarum virginum. Ete. ? 

2. A cété de ces mentions indéterminées apparaissent, dés 

le début du [X® siécle, quelques noms propres ; leur nombre 
toutefois varie encore. Dans des litanies de Corvey, entre 827 

et 840 (Berlin, theol. lat. f. 452): Sancta Saula. Usuard, a 
Saint-Germain des Prés, écrit en 875 : Civitate Colonia passio 

sanctarum virginum Marthae et Saulae cum aliis pluribus. 
Le sacramentaire d’Essen du X® siécle, conservé dans le 

manuscrit D3 de Diisseldorf: Saule εἰ Marthe. Cinq noms 
sont invoqués a la méme époque dans des litanies de Cologne 

(Cathédrale, 88): Martha, Saula, Paula, Brittola, Ursula. 
Un peu plus tét, dans le ms. 106 du méme fonds, on lisait 
déja huit noms : Brittola, Martha, Saula, Sambatia, Satur- 

nina, Gregoria, Pinnosa, Palladia. On notera en passant qu’ ici 

Ursula faisait encore défaut. Enfin, dans les litanies du ms. 
45, composé ἃ Cologne entre 946 et 962, on atteint la onzaine : 
Martha, Saula, Brictola, Gregoria, Saturnina, Sabatia, Pin- 

nosa, Ursola, Sentia, Palladia, Saturia, Cette liste est répé- 

tée, avec de légéres variantes, par un sacramentaire d’Essen 

(ms. Diisseldorf D 2}, du dernier quart du Χ 5 siécle : δ, Hilario 
nis ef sanctarum XI virginum Ursulae, Senciae, Gregoriae- 

Pinnosae, Marthae, Saulae, Britulae, Saturninae, Rabaciae, 
Saturiae, Palladiae?. La consécration du chiffre XI et la, 
place donnée ἃ Ursula sont 4 remarquer. 

1 Ainsi que la thése de dectorat de M. J. Ziinporr: Zusammen- 
setzung und Verfassung des Koélner St. Ursulastiftes nebst Untersu- 

chung der stdndischen Verhdltnisse, Bonn, 1911. Nous y lisons que 

« sanctarum milium», «sanctarum virginum» conduisirent ἃ la 
forme populaire allemande « Seyrvelien», ou encore « tzo sunter 

Vyligen », « Sinter Vilien » ; on rencontre méme « Sent Revilien », La 
dénomination actuelle « St. Ursula » ne se propagea qu’ ἃ partir du 

-XVII® siécle. 
2 LEVISON, p. 28. 

® Voir dans Levtson, p. 29-30, d’autres listes ; p. 31, l'auteur si- 
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3. On pourrait croire que le nombre extraordinaire des 
11000 ne s’introduisit que plus tard. I] n’en est rien. Déja en 
848, le texte du martyrologe poétique de Wandelbert, sans 
préciser, il est vrai, le chiffre fabuleux, implique incontesta- 

blement que son auteur le connaissait et l’admettait : 

Tunc numerosa simul Rheni per litora fulgent 
Christo virgineis erecta trophea maniplis 

Agrippinae urbi, quarum furor impius olim 
Minia mactavil ductricibus inclifa sanctis 1. 

Il ne sert de rien de mettre ces milia sur le compte de la 
muse épique; deux calendriers du IX¢® siécle portent, eux 

aussi, le mot, qu’ils n’ont certes pas emprunté ἃ Wandelhert. 
Dans un manuscrit de l Ambrosienne (M. 12 Sup.) provenant, 
semble-t-il, d’Herford, on lit ἃ la date du 21 octobre : Sancti 
Hilarionis confessoris sanctarumque virginum XI milia in 
Colonia civitate. Vers 874, un sacramentaire d’Essen (Dissel- 

dorf, Ὁ 1) annonce le méme jour : Sancéi Hilarionis sanctarum- 

que virginum XI milium. A partir de 1a, les exemples abon- 

dent, dans les chartes comme dans les manuscrits liturgiques. 
On trouvera chez M. Levison une trés ample documentation 3, 

C’est en accumulant et en datant avec méthode ces données 
sires, que le savant critique, en quéte d’une raison des faits, 

s’avisa de les expliquer d’une maniére nouvelle. Aucune 
_ des solutions proposées jusqu’a ce jour ne lui semble,en effet, 

résister ἃ un examen sérieux, pas méme celle qu’on emprun- 

terait Aun groupe de 12000 martyrs qui auraient souffert 

a Nicomédie précisénient le 21 octobre*. Voici donc ]’ex- 
plication qu’adopte, du moins provisoirement, M. Levison.: 

gnale la curieuse adaptation qu’Aa Essen un liturgiste fit subir au 
Propre de la messe de Ste Agnés, sous cette rubrique : Natalis sane- 

tarum XI virginum (f. 41-41% du cod. D 3 de Diisseldorf). La main 
qui écrivit les surcharges dans le sacramentaire est encore du X® 
siécle. , 

1 Vers 671 et suiv. Leur auteur, ne l’oublions pas, fit un long 
séjour ἃ Cologne. ᾿ ᾿ 

3 Ῥ, 88-35. 
2 D’aprés Ia lecon des manuscrits W et C du martyrologe πϊότο- 

nymien. Act. SS., Nov.t. 11, 1, p. [134]. 

Anal. Boll. XLVII. — 7, 
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Dans les manuscrits ott apparait d’abord, avant méme que [ἃ 

légende se forme, le nombre si surprenant des Onze mille, 
on observe une double fagon d’exprimer celui-ci. Le plus sou- 

vent nous lisons: XJ milia; mais fréquemment aussi: X7. 

On n’ignore pas qu’au-dessus des chiffres les Romains tra- 
caient une barre tantét pour les désigner comme tels, tantét 

pour les élever au millier correspondant '. Or, nous l’avons 
rappelé, il y a dans la renaissance du culte des martyres de 
Cologne, une période de flottement ou, ἃ cété de quelques noms 

propres on trouve cette mention : ΧΙ, cum XI. Ainsi, par 

exemple, dans le calendrier du manuscrit 64 in-fol. d’Erfurt 

(Xe siécle): Natalis sanctarum Marthae et Saulae cum XI. 
Parallélement, dans des documents officiels : telle la charte 
d’Hermann I, datée de 922: monasterium ... erectum ad lauda- 

tionem Dei et sanctae Mariae ac ipsarum XI virginum. Est-il 

téméraire de supposer que le chiffre qui désigne 4 une certaine 
époque un groupe de onze, comme celui dont on a lu plus haut 

les noms, fut transcrit parfois ΧΙ et, de la, conduisit aux 

XI milia, dans l’annonce du 21 octobre? La conjecture, qui 

semble pécher par exces de simplicité, exige évidemment, 

si on veut la mettre d’accord avec la psychologie la plus 
élémentaire, qu’une interruption assez prolongée du culte 

des saintes martyres ait effacé, aux temps barbares, les tra- 
ces de leur identité véritable. Qu’on relise le Sermo in natali, 

si suggestif par les hésitations et les tatonnements qu’il décé- 
le 3, presque au berceau de la légende, et on reconnaitra qu il 

ne faut pas récuser ἃ la légére V’explication qui nous est 

proposée. 

Le Sermo, dont nous venons de reparler, ne mentionne pas 

encore, ἃ la téte des cohortes virginales, la princesse Ursule 
dont le nom allait devenir si glorieux. Pour le panégyriste 
anonyme du X€® siécle, c’est Pinnosa qui occupe ce poste 

1 M. Levison donne des exemples de l’un et l’autre usage. Voir 

aussi, pour les temps médiévaux, STEFFENS, Lateinische Paldo- 

graphie, 2¢ éd., p.xxxv, ot le danger de l’amphibologie a été signalé. 

3 Lire le ch. 5, ot I’on rencontre des expressions telles que : cre- 

dibile etiam et, aut verum, aut verisimillimum non negatur; ou en- 

core: factum est ut earumdem sanctarum virginum memoria... ab 

ipso pectore religiosi dudum populi laberetur. 
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d’honneur. Cherchant alors le pays d’origine des « sanctarum 

Coloniensium virginum agmina », le méme auteur, quia des 

lettres, assure que ces Amazones d’un nouveau genre, vin- 

rent non pas d’Orient, comme la dédicace de Clematius pour- 

rait, ajoute-t-il, nous le faire croire ’, mais d’Angleterre. Et 
il puise 4 propos dans Béde pour dessiner un cadre aux évé- 

nements. Au chapitre 9 il semble méme insinuer qu’en Angle- 
terre on est d’accord la-dessus avec les Rhénans. Pour veéri- 
fier les dires du prédicateur sur ce dernier point, le seul con- 

trélable, M. Levison a cherché de ce cété et nous livre, du moins 

comme un indice ἃ examiner, la donnée suivante. Dans des 
litanies d’Exeter (Londres, Harleian. 863, f. 108-111"), du 
XIe siécle, on lit parmi les invocations particuliérement nom- 
breuses: sancta Basilissa, sancta Martha, sancta Philippa, 

sancta Sativola, sancta Tova, sancta Welvela, sancta Pinnosa, 

omnes sanctae virgines, orate pro nobis *. Les trois saintes qui 
dans cette série précédent immédiatement Pinnosa sont 
honorées dans le Cambridgeshire (Tova), dans le Devonshire 

et la Cornouaille (les deux autres). Faut-il conclure de la pla- 
ce occupée par Pinnosa dans les litanies, qu’une des martyres 
de Cologne a joui d’un culte dans la région d’Exeter? S’agit- 
ik peut-étre d’une personne distincte? I] ne faut pas oublier 
non plus que le manuscrit en question fut exécuté sous 1’in- 
fluence de Léofric, évéque de Crediton (1046-1050) puis 

4 Ch. 7: Propter hoc vero quod ex Orientis partibus per crebros 

dicitur visionum terrores exhibitus [Clematius], sanctas virgines ex 

Oriente similiter argumentantur adductas... A Cologne on inter- 
prétait donc en sens divers le texte de l’inscription. Le rédacteur 

des antiennes que nous avons mentionnées ci-dessus (p. 91) avait 
tranché, pour sa part, en faveur de l’Orient: Quae divino nutu a 

partibus Orientis exhibitae pro Christi nomine hie fudere cruorem, 

quia numquam in persecutione potuerunt ab eius divelli confessione 

(cité par Levison, p. 46; d’aprés Act. SS., Oct. t. IX, p. 284, ot” 

Vintérét de ce passage a été justement souligné). 

2 En appendice dans E. 5. Dewicx, The Leofric Collectar, t. I, 

London, 1908 (= Henry Bradshaw Society, t. XLV), col. 442 et, en 
fac-similé, pl. xvi. Dans les Addenda au livre de GASQUET et 

Bisuop, The Bosworth Psalter (London, 1908), nous lisons (p. 162) 

que Sativola et, « perhaps», les trois noms suivants désignent 

assez clairement le diocése d’Exeter comme lieu d’origine de ces 

litanies, 
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d’Exeter (1050-1072), aprés le transfert du siége ; or l’éduca- 
tion de ce prélat s’était faite en Lotharingie et le Collectaire 
connu sous son nom se ressent de ces attaches continentales. 

On sait aussi que Pinnosa fut longtemps patronne du monas- 
tére d’Essen. Bref, sur ce point, l’opinion de M. Levison est 
encore assez flottante. 

Et Ursule? Voici comment ce nom, nettement romain, a 

pu s’introduire d’abord dans la liste puis dans la légende 
des martyres de Cologne. En l’année 1893 Klinkenberg dé- 
couvrit dans ]’église Sainte-Ursule, prés du troisiéme pilier de 
la nef latérale de droite, une inscription ancienne fort grossié- 
rement exécutée. Chacun peut la voir aujourd’hui dans la 
« Goldene Kammer », ot elle est conservée '. On y lit: 

In hoe TVM]VLO INNOCIS VIRGO IACET 
NO|MINE VRSVLA VIXIT 
AJNNIBVS OCTO 

MJENSIBVS DVOBVS 
D]IENS QVATTOR 

Il est permis de croire que cette inscription a pu jouer a 
pareil endroit un certain réle dans le développement des 
traditions populaires. La lecture en est assez difficile et les 
deux mots Ursula, virgo y retenaient sans doute le regard 

plus que les indications, d’ailleurs mutilées, exprimant l’dge 
de la jeune morte: huit ans, deux mois, quatre jours. Un 
clerc aura commencé par accueillir Ursula dans le petit groupe 
de noms déja constitué des martyres de son église ; et la pré- 

sence méme de |’épitaphe qui avait donné lieu ἃ cette intru- 
sion, aura de plus en plus mis en vedette et le nom et le réle 
de 1’ « innocis virgo ». 

Dans la premiére biographie, οὐ Ursule apparait comme guide 

et comme chef de ]’expédition des Onze mille, les rapports avec 

Vhistoire proprement dite semblent bien se rompre de plus 
en plus. Fuit tempore pervetusto,.. Ainsi débutent les beaux 

1 J. Kuinxensena, dans Bonner Jahrbiicher, t. 108, p. 158; C.I.L., 
XIII, 2, 2, n. 8485. Le nom, surtout sous la forme masculine Ur- 
sulus, n’est pas rare; cf. F. X. Kraus, Die christlichen Inschriften 
der Rheinlande, t. II, p. 346. 
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contes. Nous pourrions donc terminer ici cet exposé, οὐ nous 

nous proposions surtout de mettre en lumiére quelle garantie 
apporte au culte des sanctae virgines inscription cléma- 
tienne. Toutefois, puisque M. Levison a joint ἃ son ouvrage 
une édition critique de la Passio I, nous nous en voudrions 
de ne pas signaler les résultats qu’il a obtenus en étudiant le 

prologue de ce texte. 

Non sans. une réelle probabilité le critique de Bonn, qui se 

retrouve ici sur son terrain le plus familier, est parvenu 4 

désigner avec précision l’auteur du récit. Ce clerc, dans sa 

préface ἃ l’archevéque Gero de Cologne (969-976), se cachait 
sous l’initiale H. A supposer que par humilité il voulait demeu- 

rer inconnu de la postérité, quelques lignes de sa main |’au- 
ront bien mal servi. Dans un recueil manuscrit de Boulogne- 
sur-Mer (n. 102), un Cassiodore provenant de Saint-Bertin, 

le scribe a copié sur le dernier feuillet le texte d’une série d’épi- 

taphes qui toutes ont trait 4 la région de Cologne +. Ceci ne 
doit pas nous étonner beaucoup, car on sait qu’au Xé® siécle 

les relations entre Saint-Bertin et la cité rhénane furent .fré- 

quentes 3. La curiosité de M. Levison a été surtout éveillée 

par la coincidence des trois faits suivants qu’il rattache 
a un de ces petits poémes funéraires, |’ Epifaphium Hatha- 

wige abbatissae. 1° On reléve diverses concordances de 

style entre la Passio Ursulae et les épitaphes, surtout celle 
de labbesse Hedwige, ot on lit, ν. 8 : candida lacteoli coetus 

antisfes. Comparez, au ch. 8 de la Passion: lacteoli coetus 

candida antistes ; 2° Hedwige est l’abbesse, connue par ailleurs, 
qui gouverna longtemps le monastére d’Essen, ἃ partir du 
milieu du Xé siécle ; 3° le moine qui copia le Cassiodore et 

ajouta sur le feuillet resté libre les épitaphes rhénanes, tra- 
vaillait vers l’an 1000 sous l’abbatiat d’Odbert, et s’apelle 

d’un nom qui commence précisément par H: Herricus... ὃ 
M. Levison ne propose pas comme certaine, mais seulement 

comme plausible, la concllsion qui se dégage de ces prémisses. 

1 M. Levison en reproduit le texte, ἢ. 79-82. 
2 Voir les preuves, p. 85. Il suffit de songer ἃ Folcuin (f 990). 
5 Comme il ressort du poéme qui se lit au f. 1Y du manuscrit de 

Boulogne ; reproduit par Levison, p. 88, 
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-H., Yauteur de la Passio, qui écrivait ἃ Cologne entre 969 et 

976, pourrait bien avoir fixé plus tard son séjour dans la 
grande abbaye flamande, et s’appeller Herric. En effet ; mal- 
heureusement, il faut l’avouer, nous n’y gagnons pas bean- 

coup plus qu’un nom. 
On s’est montré en général fort défiant ἃ ]’égard des indi- 

cations que, dans sa dédicace ἃ l’archevéque Gero, le premier 

biographe a données sur les sources de son ceuvre et sur le 
temps οἱ il écrit. Ilgen τ et d’autres ont cru y relever des ana- 

chronismes si flagrants qu’ils n’ont pas hésité — une fois de 
plus — 4 voir dans la piéce un faux caractérisé. M. Levison 
-reconnait que le prologue présente certaines obscurités ; mais, 

pour le fond, il est assez porté ἃ faire confiance ἃ l’auteur et ἃ 
-le disculper de toute fraude 3. 

Le plus clair de son récit, assure l’auteur de la Passio, il 
le tient des moniales du couvent des Saintes-Vierges 4 Cologne. 
Ces religieuses, en le priant de mettre par écrit les pérégrina- 

tions et les souffrances de leurs patromnes, lui ont dit qu’elles- 
mémes en avaient recueilli histoire de la bouche d’un certain 
comte Hoolf. Ce dignitaire, qui s’était autrefois rendu en An- 
gleterre comme envoyé impérial pour y chercher la princesse 

Edith, fiancée ἃ Otton Ie", avait rencontré la-bas larchevéque 

Dunstan de Cantorbéry, qui avait fort charmé en lui con- 

‘tant les aventures des martyres rhénanes. C’est donc, en 

définitive, de 5. Dunstan que se recommande notre hagiogra-~ 

phe. Il y a 1a, certes, de quoi s’étonner. Regardons pourtant 
.la chose de plus prés. Avec raison on a objecté que la date de 
Ja mission spéciale d’Hoolf touchant le mariage d’Otton 
précéde, et d’assez loin, l’élévation de Dunstan au siége 
métropolitain de Cantorbéry. Mais Ja bévue pourrait s’ex- 
pliquer, 4 cause de la transmission orale des faits, par une 

confusion avec quelque autre rencontre du délégué impérial 

1 Westdeutsche Zeitschrift, t. XXX (1911), p. 165. 

2 Tl est aussi d’avis que les chapitres 18 et 19 pourraient avoir 
été composés un peu plus tard que la Passion proprement dite. Ces 

chapitres relatent, comme on sait, la curieuse histoire de Ste Cor- 

dula, telle qu’elle fut révélée par Helmtrude, une recluse de Neuen- 

Heerse (Herisia) au diocése de Paderborn. Cf. Act, SS., Maiit. VII, 
p. 441, . 
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᾿ οὗ de l'homme d’Eglise ; l’occasion, M. Levison nous le montre, 
‘a pu s’en présenter. Un indice important, qui n’avait pas été 

remarqué jusquwici, doit incliner au moins a la réflexion. 
S. Dunstan, ainsi qu’on peut l’établir par une série de témoi- 

gnages liturgiques certains ', a recu la consécration épiscopale 
non pas un dimanche, comme c’est la coutume traditionnelle, 

mais un jour de son choix qui tomba un mercredi, le 21 octobre 

957. Le 21 octobre: c’est précisément la date ot l’on célébre 
la féte des Vierges de Cologne ! Est-ce la une pure coincidence ? 
Il serait imprudent de l’affirmer aussitét ; on peut aussi re- 

connaitre dans ce choix de Dunstan le signe d’une dévotion 

particuliére. Qu’on se rappelle, ajoute M. Levison, certains 
aspects du caractére de l’archevéque, son goat prononcé pour 

les visions et les merveilles surnaturelles ἢ, qu’on relise la 

Passion du roi-martyr S. Edmond *, si remplie d’épisodes 

aventureux et dont l’auteur, Abbon de Fleury, se réclame 

également de Dunstan; il n’apparaitra plus comme invrai- 

semblable que le prélat se soit intéressé aux saintes colonai- 
ses, venues, pensait-on, d’Angleterre, ni méme qu’il ait agré- 

menté de quelques traits nouveaux la tradition qui s’était 
établie sur les bords du Rhin. Attendons que des indices con- 

cordants viennent ajouter du poids ἃ la thése. 

Faute d’avoir connu le prologue de la Passion Fuif tem- 
pore pervetusto, le P. De Buck avait préféré a celle-ci le texte 
Regnante Domino qu’a tort il estimait plus ancien *. La Pas- 
sio I a été publiée pour la premiére fois ici méme* en 1884, 

d’aprés deux manuscrits de Bruxelles : Bibl. Royale, 831-34, 
originaire du couvent dominicain de Marienthal, Luxembourg 

(XIV¢ siécle), et 8917, copie d’un ancien manuscrit de Saint- 

Vit 4 Gladbach,qu’on retrouve dans les Collectanea des anciens 

1 LEVISON, p. 68. 

2 Lire sa Vie (BHL. 2342), surtout au c. 29 et suiv. 

3 BHL. 2392. Dans le prologue, adressé ἃ Dunstan, Abbon lui 

rappelle qu’il a recueilli de sa bouche les détails de cette histoire ; 
quibus nemo crederet, ajoute-t-il, nisi eas tuae assertionis trrejraga- 

bilis auctoritas roborasset (ed. ARNOLD, p. 4), 

4 Act. SS., Oct. t. UX, pp, 79, 93. 

5 T. III, p. 5-20, , 
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bollandistes. Outre ces deux textes (=1a et 2b) M. Levison 
a connu les témoins suivants: Tréves, Ville 1376, de Saint- 

Mathias, en 1510 (= 10); Munich 642, XIe siécle (— 2a) ; 

Chalons-sur-Marne 57, écrit vers 1100 (== 2c"); Paris, bibl. 
Nat. nouv. acq. lat. 2289, de Remiremont, en 1425 (= 2c?). 
Si la collation de ces manuscrits n’a pas apporté au texte des 
changements bien notables, du moins possédons-nous 4 pré- 

sent une édition mieux garantie et pourvue de notes excel- 

lentes *. . 

Le style obscur et ampoulé de la Passio I empécha que ce 
récit ne joult par la suite d’une bien grande diffusion; 1] 

fut tét supplanté par la Passion Regnante Domino dont on 

sait l’extraordinaire succes. M. Levison n’a pas réédité cette 
piéce dont il n’énumére pas moins d’une centaine de manus- 
crits connus?. I] publie seulement un prologue, demeuré 

inédit, qu’un anonyme de Cologne y ajouta d’enthousiasme, 

au ΧΙ ou au XIIIe siécle*. On lit ce morceau dans le 

seul manuscrit de Munich, lat. 1620, du XIII¢ siécle, prove- 

nant d’Aldersbach ; c’est un éloge, en prose et en vers, de la 

ville de Cologne. 

Nous quittons ici M. Levison, dont l’ouvrage se poursuit 
par l'étude de la singuliére fortune, archéologique et litté- 

raire, de la légende des Onze mille Vierges. Ni 1’Historia 
regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, ni les trop fa-~ 
meuses exhumations de l’ager Ursulanus, qui commencérent 

en 1106, ni les fituli de Thierry de Deutz, qui suivirent, 

ni les « visions » d’Elisabeth de Schoenau, πὶ les étranges 
et parfois burlesques récits que Papebroch refusait déja 
d’attribuer au B. Herman-Joseph, ne réconcilieront en aucun 

point la légende célébre avec |’histoire. On est porté 4 donner 
raison ἃ Μ. Levison, lorsque, dans les fantaisies rien moins 

qu’édifiantes de l’énigmatique auteur qui prétendit « complé- 

ΤΡ, 142-57. La division en chapitres est identique ἃ celle de la 
premiére édition, pour les nn. 1 ἃ 9 et 17 ἃ 19; elle en différe pour 
les nn. 10 a 16, M. Levison ayant réuni 10 et 11 en un seul (= 10) 
et partagé en deux 16 (= 15 et 16). 

2 Ῥ 91 suiv. 

* P. 157-60, 
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ter » Elisabeth, il croit reconnaftre un des plus curieux échan- 
tillons de la littérature de parodie +. 

Au cours de notre analyse de |’ Ursula-Legende il nous est 
arrivé plusieurs fois de consulter les documents et les notes 

que nos plus anciens devanciers avaient réunis sur ces matié- 
res 7. On nous permettra, avant de finir, d’en tirer quelque 

renseignement touchant un point particulier que nous avons 

seulement effleuré plus haut: linscription de Clematius, 
d’oti part aujourd’hui notre recherche, se voyait-elle au ΧΥ 116 

siécle dans le chceur de l’église Sainte-Ursule? N’avait-elle 
pas disparu, ἃ cette époque, des murs de |’édifice ? 

On a remarqué en effet que les écrivains de ce temps — Su- 
rius, Fleie, Aubert Miraeus, Egide Gelenius, Crombach —. ne 

citent jamais la dédicace directement d’aprés un monument 
épigraphique ; ils ’empruntent a des manuscrits ou se copient 

entre eux *. Le fait n’exclut d’ailleurs pas que tel de ces au- 

teurs, Crombach par exemple‘, ait nettement reconnu dans 

le document un ancien texte lapidaire. Mais était-ce bien dif- 

ficile, surtout aprés lecture du Sermo in natali? Le probléme 
posé pourrait donc étre regardé comme résolu. Ainsi que 
plusieurs inscriptions antiques, dont Vhistorien d’Ursule pos- 

sédait le texte et dont les originaux ont été retrouvés récem- 

ment 5, la pierre de Clematius — elle est, comme chacun sait, 

de dimensions assez modestes * — a pu s’étre égarée au cours 

ΣΡ, 132, 

2 Les Collectanea du 21 octobre se trouvent surtout réunis — 

mais bien confusément sériés —- dans les manuscrits 8917 et 18875-80 

de la bibliothéque Royale de Bruxelles. 
3 Les références chez LEvison, Ὁ. 24. Un exemplaire de l’opus- 

cule peu connu de Mrragus, De SS. Virginibus Coloniensibus dis- 

quisitio (Antverpiae, apud Gislenum Ianssenium, MDCVIII) se 

se trouve relié avec les Collectanea du 21 octobre dans le ms. 8917 

(f. 19-22). 
4 Cf. LEvrson, p. 24, note 6 ; ILgEnN dans Wesideutsche Zeitschrift, 

t. XXX, p. 2138. 

5 Par exemple C.1.L., XIII, 2, 2, n. 8355, retrouvée en 1900 ; 

en outre : 8269, 8310, 8339. Cf. LEvison, p. 13, note 1. 

* Lire la description dans Εἰ, X, Kraus, t. I, p. 143 (n. 294). Hau- 
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des Ages ou avoir été longtemps masquée par quelque motif 

architectural. Toutefois, puisque Igen a fait peser la suspi- 

cion sur Herman Crombach, le dernier en date des écrivains 

nommés ci-dessus, et lui attribue le monument qui arne au- 

jourd’hui Sainte-Ursule *, il nous faut poursuivre un instant 

notre enquéte. 
L’invraisemblance d’un pareil délit, d’ailleurs fort diffi- 

cile 4 commettre, saute aux yeux de quiconque a lu sans parti 

pris les Vindiciae Ursulanae, ot l’ingénuité, non la rouerie, 
le dispute au zéle. C’est ἃ ruiner de facon décisive l’absurde 
accusation que conduit la lecture de nos anciens dossiers. 

Lorsque, vers l’année 1685, Papebroch s’occupa de réunir 

les Paralipomena de son Essai sur la chronologie des papes, 
‘il rencontra sous sa plume le nom de S. Cyriaque 2, le plus 
fabuleux, si l’on peut dire, des compagnons de Ste Ursule. 
Tout en rayant résolument Cyriaque de‘la liste pontificale, 

Vhagiographe d’Anvers se ressouvint, ἃ cette occasion, d’une 

visite qu’il avait faite, prés d’un quart de siécle auparavant, 

teur: 0,51; largeur: 0™,71; épaisseur: 0™,10. Indications com- 

plémentaires sur |’état actuel et sur un déplacement de la pierre 

peu aprés 1886, dans LEvison, Ὁ. 7. 

1 Westdeutsche Zeitschrift, t. XXX, p. 223. W. Neuss, op. cit., 

p. 36, imprime par erreur que Ilgen aurait désigné Jean Gelenius 

comme responsable de la fraude. Igen, en 1908, avait accusé un 

autre jésuite allemand du XVII¢ siécle, le P. Gamans, d’avoir ré- 

pandu une Vila Arnoldi archiepiscopi Moguntini fabriquée par un 

audacieux faussaire. Amand G’sell a démontré depuis la parfaite 

authenticité de cette Vie (BHL.687) ; cf. Anal. Boll, t.XL, p. 430-32. 

2 Act. SS,, Propylaeum Maii, p. 38-41 (des Paralipomena). Cf. 

plus haut, dans le Conatus chronico-historicus, la Dissertatio V, 

p. *28-*32 : « An inter SS. Pontianum et Anterum locus esse possit 

Cyriaco Ursulano, deque argumenti negativi in eiusmodi quaestio- 

nibus efficacia.» Papebroch s’y montre sévére 4 l’égard des démons- 

trations de Crombach: « ut verear, conclut-il, ne quam tuendam 

suscepit causam difficiliorem longe reddiderit » (p. *31).Ce jugement 

trouva de l’écho parmi les érudits de Cologne, comme le prouve une 

intéressante lettre du P. Cuperus, adressée de Cologne a son maitre, 
le 31 aofit 1696 (ms. 8917, f. 159). Cf. Act. SS., Oct. τ. IX, p. 78. La 

rigueur ἃ Vendroit des arguments n’empécha d’ailleurs nullement 
Papebroch de se montrer équitable envers les personnes : « Non est 
tamen culpandus Hermanni Crombachii, viri optimi et mihi, quoad 
vixerit, amicissimi, zelus (p. *31). » 
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ἃ Yager Ursulanus de Cologne et ἃ la basilique des Saintes 
Vierges. Méme il nous cite le nom de l’obligeant confrére 
qui l’avait guidé au cours de cette promenade: « Narravit 
nobis Crombachius...; vidimus autem ipsi deinde ossa 1 », 
A qui écrirait une Histoire du sens critique, la rencontre de 
ces deux hommes, ἃ pareil endroit, pourra paraitre piquante. 
Elle eut lieu en 1660, le 30 juillet, dans le courant de la mati- 

née. Arrivés ἃ Cologne depuis l’avant-veille au soir en com- 

pagnie de leur maitre Bollandus, qui ne devait pas les suivre 
plus loin sur le chemin de I’Italie, Henschenius et Papebroch 

y séjournérent jusqu’au 5 aoit. La grande cité rhénane, qu’il- 

lustrent tant de monuments du passé chrétien, était, on le 
comprend, une des principales étapes de leur long Iter ro- 
manum 3, 

Nous avons eu la curiosité de rechercher dans le journal, 

fort soigneusement tenu, des voyageurs, la page qui corres- 

pond ἃ l’épisode que nous venons d’évoquer *. Elle est des- 

criptive et circonstanciée ἃ souhait. Si le récit de la visite a 
Sainte-Ursule ne laisse guére transparaitre les soucis critiques 
dont Papebroch ferait part un jour aux lecteurs du Propylée 
de Mai, on y surprend par contre — et c’est ce que nous re- 

cherchons en ce moment — des échos nombreux d’une conver- 
sation ot la voix de Crombach se fit surtout entendre. Ne 
trouvait-il pas enfin, plus de douze ans aprés la publication 
de son Ursula, l'occasion d’entretenir Bollandus des traditions 

chéres 4 sa pi¢té? Nous voyons donc le petit groupe des hagio- 

1 Paralipomena, p. 39. 
2 Voir H. DELEHAYE. A fravers trois siécles. L’Giuvre des Bol- 

landistes (1615-1915), Bruxelles, 1920, p. 64 et suiv. 

3 Une copie de ce Diarium de Papebroch, provenant de la bi7 

bliothéque de Vévéque d’Anvers Frangois-Corneille de Nélis et 
acquise en 1808 par Ch. Van Hulthem, se trouve actuellement a la 

bibliothéque Royale de Bruxelles (ms. 17671-72, £. 121-271). Le 

Diaire y est précédé (f. 2-117) par la copie des lettres qu’ Hensche- 

nius adressa, d’étape en étape, 4 Bollandus (aofit 1660 ἃ décembre 

1662). Cette correspondance a été heureusement conservée, en ori- 
ginal, dans le ms. 7761 de la méme bibliothéque. II est ἃ regretter 

qu’on ait perdu la trace de l’autographe du Diaire, car le copiste 

a iréquemment estropié, ou méme laissé en blanc, les noms de lieux 

et de personnes, 
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graphes faire sous la conduite du P, Crombach 116 tour entier 
de l’antique édifice, visiter le chceur? et les nefs, admirer 
l'ensemble et les détails, les peintures et les statues, les tom- 

beaux, les innombrables reliques, nous les voyons pénétrer 

dans la « Camera aurea», y examiner de prés les moindres 
curiosités, jusqu’a une urne en marbre qu’on leur dit étre 
venue de.Cana ; nulle part, 4 aucun moment, on ne les trouve 

arrétés par leur guide devant la fameuse inscription Cléma- 
tienne ὅς. Et le méme Crombach qui, a en croire Igen, l’aurait 
fait graver et encastrer dans les murs de la basilique, n’en fera 
pas davantage état, neuf ans plus tard, lorsque, toujours infa- 
tigable, il publiera encore un Auctarium sive Liber duodecimus 

δ, Ursulae vindicatae *. Pour étre négatifs, ce sont 14 néanmoins 
de vrais témoignages. 

Tl en est un autre. A Bollandus Crombach rappela sans 
doute aussi les nombreuses lettres échangées autrefois entre 

leurs deux maitres respectifs, Héribert Rosweyde et Philippe 

Bebius, puis leur propre correspondance au sujet du martyre 

de Ste Ursule. De ce commerce épistolaire les Collectanea des 

anciens bollandistes ont gardé des fragments notables ὅ, 

1 « Ductore P, Crombach ». 

2 « Pulchra quoque est fabricae forma, praeSertim chori, quem 

historia D. Ursulae praeclaris picturis expressa et sanctarum prae- 

cipuarum statuis distincta circumit. Chori parieles ad hominis al- 
titudinem impleti sunt sacris ossibus, cuius τοί indicium sunt ferrei 

inaurati ad certa intervalla dispositi, per quae videre licet ipsa ossa 

istic circumlata... » (f. 124%). 
8. La relation se poursuit par une visite ἃ lager Ursulanus ; c’est 

ἃ cette occasion que Crombach fit voir ἃ Papebroch les ossements 

récemment mis au jour dont’ il est parlé dans le Propylée de Mai, 

p. 39. 

4 L’auteur y fait pourtant une rapide allusion au texte lapidaire, 

dans ]’« epistola dedicatoria » adressée ἃ larchevéque Maximilien- 
Henri. Ce petit ouvrage, qu’on cite rarement, parut ἃ Cologne, 

« ex officina Birckmannica ». Les approbations sont datées de 1668 ; 

la dédicace, du 7 avril 1669. 

5 Mss. cités ci-dessus, et en outre dans le ms. 8935 les ff.94 et 
105. Le P. De Buck en a tiré parti, pour éclairer la genése des Vin- 

diciae Ursulanae , dans Act. SS., Oct. τὺ TX, p, 74 et suiv. La pre- 
miére lettre de-Bebius ἃ Rosweyde (ms. 8917, f. 140) est datée du 

27 mai 1616 ; l’auteur y dit ses objections contre l’opuscule d’Her- 
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D’autres lettres, également conservées, avaient pour destina- 
taires lérudit luxembourgeois Alexandre Wiltheim 1 et le 

P. Melchior Inchofer ὁ, qui résidait ἃ Rome. Dans ces messa- 
ges il s’agit surtout d’Elisabeth de Schoenau et de ses révé- 
lations, de S. Cyriaque, des SS. Pannoniens de la suite d’Ur- 

sule, de Ste Cunera, de S. Cunibert. Nous n’y voyons ja- 
mais les préoccupations de Bebius ou de Crombach se 

porter vers lépigraphie ancienne, ni vers le personnage de 
Clematius *. . 

Celui-ci, au reste, n’occupe certainement pas dans les Vin- 
diciae le rang qui aurait dt lui revenir. L’erreur de Bebius 

et de son éléve consista précisément 4 trop s’attacher, en mau- 

vais apologistes, au document compact que garantissait 4 leurs 

man Fleie, chanoine de Saint-Cunibert. A diverses reprises il inter- 

roge son correspondant sur les visions d’Elisabeth de Schoenau et 

sur les épitaphes de Deutz: « Aveo rationes audire propter quas 

Ra Va vel de revelationibus, vel de chartis illis ex monasterio Tui- 

tiensi per me missis, primus quod sciam diffidere videatur » (lettre 

du 14 juillet 1617, ibid. f. 139). 

1 Dans le manuscrit 66 de la bibl. des Bollandistes ; lettre n. 12, 

du 28 avril 1646. 

2 Dans le manuscrit 8306-17 de la bibl. Royale de Bruxelles, 

ἔ, 102-103 ; lettres du 10 novembre 1640 et du 23 février 1641. 

3 A supposer méme que Crombach ett fait exécuter une réplique 
de l’anciew monument, il n’aurait pas gardé le silence la-dessus, 

croyons-nous. Mais il se serait certainement abstenu de faire mettre 

au creux des caractéres de l’inscription des traces de couleur rouge, 

pour faire croire ἃ un original antique. Crombach mourut ἃ Cologne 

en 1680. Voir son éloge dans HartzHEIM, Bibliotheca Coloniensis, 

p. 133. Qu’eit pensé le digne homme, s’il lui avait été donné de 

lire parmi les piéces du dossier réuni par les Bollandistes (ms. 8917, 

f. 186), une lettre de Papebroch adressée le 29 octobre 1686 ἃ un 

de ses correspondants de Cologne, le brigittin Paul Keuth, prieur 

de Sion. Cette missive, rapide et seche comme une lettre d’affaires, 

contient une série de quatre questions, dont voici les deux premié- 
res : « 1° An consueverint naves a Colonia Augustam usque provehi 

et quot diebus viam istam emetiri possint si nusquam retardentur ; 

2° quam magnae sint eiusmodi naves et quot Vectorum cum suis 

impedimentis capaces praeter nauticam turbam.,.» Les bréves ré- 

ponses de Keuth, écrites, suivant le désir méme de Papebroch, au 

verso du feuillet, indiquent assez que le prieur de Sion — il parle de 

douane et de passeports — n’a pas deviné le véritable objet du ques- 

tionnaire. Papebroch, quand la lettre lui fut revenue, l’apostilla en 

ces termes: «Pro 5. Ursula. Rhenus quousque navigabilis. » 
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yeux l’autorité prétendue d’un nom, vrai ou apocryphe: EFli- 

sabeth de Schoenau, Herman de Steinfeld, S. Cunibert. Ils 
n’ont pas su distinguer parmi le fatras des inventions sans 
valeur le seul texte qui, tout en écartant leurs regards 

d’Ursule et de son cortége illusoire, eit pu-les diriger vers 
Il’humble troupe anonyme des sanctae virgines et le passé 

véritable. - Μ, Ε. 



BULLETIN 
DES PUBLICATIONS HAGIOGRAPHIQUES 
Les ouvrages marqués d’un astérisque ont été envoyés ἃ la rédaction. 

1. —* K. Kiinst,e. Ikonographie der christlichen Kunst. Erster 
Band. Freiburg i. Br., Herder, 1928, in-8°, xrx-670 pp., 388 gravures. 

Pour des raisons d’ordre pratique, le second volume du grand 

ouvrage de M. Kiinstle a paru avant le premier, sous le titre de 

Ikonographie der Heiligen, et nous avons dit que ce volume en fait 

oublier bien d’autres traitant le méme sujet (Anal. Boll., XLIV, 

386). Désormais ]’ouvrage est complet, et avec la méme streté 

d’information, la méme richesse d’illustration, ’auteur étudie suc- 

cessivement ce qu’il appelle les « didaktische Hilfsmotive », tels que 

la symbolique des bestiaires, le catéchisme illustré, la danse des 

morts, et les « Offenbarungstatsachen », comprenant l’iconographie 

de Dieu, des bons et des mauvais anges, les sujets tirés de ]’Ancien 

Testament, et avec plus d’ampleur, ceux du Nouveau Testament : 

V’enfance du Christ, sa vie publique, la passion,les mystéres glorieux, 

la mort et la glorification de la Vierge, notamment les miracles de 

Notre-Dame, et pour finir, les images isolées de Notre-Seigneur et 

de la Sainte Vierge. I] n’est rien, on le voit, dans le domaine de ]’art 
figuré, qui échappe aux investigations de M. K., et il nous fournit 

le moyen de connaftre état de la recherche sur un sujet donné, et 

de la pousser plus loin, le cas échéant, qu’il s’agisse de la significa- 

tion d’un type iconographique, de son origine ou de ses développe- 
ments. Car c’est 1a tout le programme d’une discipline qui naguére 

encore semblait n’étre qu’un passe-temps d’amateur. Le corps de 

Vouvrage est précédé d’une longue introduction, ot sont établis les 

principes de la science iconographique. M. K. expose exactement les 

opinions de ses devanciers, qu'il soumet ἃ une critique sévére, ce 

qui ne l’empéche pas de rendre justice 4 ceux qui, sans étre notable- 

ment en avance sur leur temps, ont rendu de véritables services. 

C’est ainsi qu’il ne dissimule pas les mérites des PP. Cahier et Mar- 
tin, bien qu’en beaucoup de points, leurs travaux soient dépassés 

aujourd’hui. D’autre part, il ne montre aucune indulgence pour les 

historiens de l’art qui construisent des systémes sur des hypothéses 
impossibles ἃ vérifier, et prétendent reconnaitre des influences 

venues de tel centre qui ne nous a laissé aucun monument chrétien 
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ou peu s’en faut. M. K. insiste beaucoup sur le caractére symbolique 
de l’art chrétien, et énonce A ce sujet plusieurs idées excellentes. 

C’est ainsi qu’il combat avec raison les raffinements de certains 

critiques qui oublient la destination des cuvres d’art religieux et la 

mission dévolue aux artistes d’instruire le peuple. On a imaginé des 

interprétations qui supposeraient soit une science au-dessus du 

vulgaire soit je ne sais quelle disciplina arcani, dont il n’y a nulle 

trace dans Vhistoire. Les figures symboliques ou les scénes choisies 

de maniére 4 traduire une idée mystique étaient comprises aisé- 

ment, et n’exigeaient d’autre initiation que celle du commun des 

fidéles. M. K. n’a pu encore prendre position dans la question ré- . 

cemment soulevée au sujet de la symbolique des peintures des cata- 

combes (voir Anal. Boll, XLVI, 171-73). On la simplifie beaucoup 
“trop en voulant retrouver partout lidée de délivrance et de salut 
inspirée par le milieu. Elle s’exprime clairement dans des scénes 

comme celle des trois enfants dans la fournaise ou de Noé sortant 

de Varche. Mais il est des archéologues qui veulent ἃ toute force 

rattacher au méme cycle l’adoration des mages, le baptéme du 

Christ, la multiplication des pains et autres sujets assez importants 

par eux-mémes pour ne pas servir d’enveloppe ἃ une doctrine. On a 

peut-étre exagéré aussi l’influence des priéres de la « commendatio 

animae » sur la formation des cycles nettement funéraires. Il y a 

parenté réelle. Mais en ces matiéres les textes et les monuments 

agissent par actions réciproques et les parts d’influence sont mal- 

aisées A déterminer. M. K. termine son exposé des principes par une 
synthése des « vraies sources » de l’iconographie chrétienne. (p. 111- 
116), Je crains qu’il n’ait cédé ici au désir trés naturel de construire 
un systéme fortement équilibré et d’introduire, dans un dévelop- 
pement trés complexe, une logique qui n’est pas dans la nature 

des choses. ΄ 

Puisque l’occasion s’en présente, nous recommanderons, si pas 

précisément aux savants, du moins ἃ un public plus large, un tout 

petit livre — mais combien agréable ἃ feuilleter et ἃ lire —* Images 

populaires des saints par Charles Baussan (Paris, Art catholique). 

Les saints dans la vie du peuple, les images des saints patrons des 

villes, des pays, des métiers, sont les sujets traités élégamment et 
sans renfort d’érudition par un auteur qui connait bien les vieilles 

images et comprend le sentiment profond qu’elles expriment souvent 

sous des formes charmantes. 

Nous ne promettons aucune jouissance esthétique ἃ ceux qui li- 

raient un article publié par nous dans le Correspondant du 25 novem- 

bre 1928 sur Les caractéristiques des saints dans l’art. La question 

des rapports entre les thémes littéraires et les motifs iconographi- 
ques y est effleurée, avec trois exemples ἃ I’appui: les saints 

Céphalophores, St¢ Cécile et 5. Christophe dans la légende et dans 

Vimage. H. Ὁ. 
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2. — * Karl Hevussi. Kompendium der Kirchengeschichte. Sechste, 

neubearbeitete Auflage. Tiibingen, Mohr, 1928, in-8°, xxx11-482 pp. 

Le précis d’histoire ecclésiastique de M. K. Heussi est, on le 

sait, un des manuels destinés aux milieux protestants, dont il 

adopte les points de vue et refléte les idées. La 1τ6 édition avait 

commencé 4 paraitre en 1907. L’ouvrage a constamment été tenu 

ἃ jour et amélioré, sans subir de changements profonds, qui ne 

s’imposaient d’ailleurs pas. C’est encore le cas pour la nouvelle 

édition qui suit de six années la précédente. Un des mérites qu’il 
faut reconnaitre ἃ ]’auteur est de ne pas se montrer trop accueillant 

pour les hypothéses ou interprétations qui n’ont pas encore pu subir 
_l’épreuve du temps. Inutile de dire que dans les questions les plus 

graves, comme celles de l’origine du culte des saints et de son déve- 

loppement, M. H. continue A reproduire des théories que nous con- 

damnons sans hésitation. Nous ne ferons que quelques remarques 

qui portent sur des détails ; elles pourraient étre multipliées sans 

peine, car quantité d’inexactitudes se sont transmises dans les 

éditions successives et- de nouvelles s’y sont introduites. P. 19: il 

n’est pas certain que Tertullien soit resté laique. P. 90 : l’étymologie 
du mot allemand « Nonne»: «vom koptischen nonna = keusch, 

rein » est tout simplement stupéfiante. On cherche en vain d’ailleurs 

ce mot copte. P. 95: l’épithéte donnée ἃ Aphraate : « Ménchvorste- 
her in Mar Matthai » a tout l’air d’un anachronisme ; rien ne nous 

autorise ἃ faire remonter si haut lVorigine de ce célébre couvent. 
P. 111-12: la place réservée aux grandes luttes monophysites du 
Ve et VI¢ siécle aurait pu étre moins mesurée. En général, du reste, 

les églises orientales sont trop laissées 41’écart ; celle de Géorgie n’est 

pas méme mentionnée. Nombre de dates sont fautives : la persécu- 

tion de Sapor II a commencé non en 345 (p. 93), mais en 339; 

Constantin Copronyme est mort en 775, et non en 755 (p. 130) ; Ray- 

mond Lulle, en 1316, et non en 1315 (p. 194) ; Molinos, en 1696, et 

non en 1701 (p. 310). J. ΘΊΜΟΝ. 

3. — * Jacques ZEILLER. L’Empire Romain et l’Eglise Paris, 
E, de Boccard, 1928, in-8°, 362 pp. (= Histoire du Monde, t.. V2). 

Que dans une collection οὐ l’histoire universelle doit étre exposée 
en moins de vingt volumes, un tome entier soit consacré ἃ l’Eglise 

et 1" Empire romain, et que la rédaction de cette partie soit confiée 

ἃ un érudit de la compétence de M. Jacques Zeiller, ce sont deux 

choses dont on ne peut que féliciter le directeur de ]’Histoire du 
Monde, M. Eug. Cavaignac. Il a justement apprécié importance 

de cette période dans le développement de la civilisation, et lui a 

fait la place qui lui revient. Fidéle aux instructions données aux 
collaborateurs, M. Z. a supprimé presque complétement les notes 

au bas des pages pour les remplacer par une bibliographie sommaire 

Placée A la fin des chapitres. Cette disposition ne préte ἃ aucune 

critique.Quant au plan d’ensemble, M. Z. ἃ réussid le marquer d’une 

Anal. Boll. XLVI. — 8. 
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empreinte trés originale. Renongant aux divisions traditionnelles, 

il s’est décidé ἃ suivre une marche entiérement nouvelle, et ἃ 
grouper les matiéres sous des rubriques qui permettent de dévelop- 

per le sujet, trés complexe de sa nature, avec aisance et clarté. Voici, 
dans Vordre adopté, les principaux chapitres. Quelques pages d’abord 

sur les origines chrétiennes. Ce ne sont peut-étre pas les meilleures 

du livre, outre qu’elles renvoient ἃ des ouvrages qui ne sont pas 

tous recommandables, rien qu’au point de vue scientifique. Puis en 

deux sections histoire de l’Eglise dans Empire, de Néron ἃ Con- 

stantin et de Constantin 4 Justinien, Un chapitre aussi sur le chris- 

tianisme hors de l’Empire, en Perse, dans le proche Orient, chez les 

Germains et chez les Celtes. Dans cette matiére moins familiére ἃ 

MZ. ., Vinformation suffira aux besoins du lecteur qui n’est pas 
tenu de connaitre les ouvrages spéciaux. C’est ici que l’auteur com- 

mence ἃ passer en revue les diverses provinces de l’ Empire romain, 

et ἃ retracer séparément Vhistoire ecclésiastique de chacune d’elles. 
La Palestine et la Syrie d’abord, puis l’Egypte, l’Asie Mineure, la 

péninsule hellénique et Constantinople. C’est l’occasion de faire, 

sous un point de vue nouveau, ce que l’on pourrait appeler une his- 
toire géographique des hérésies; l’exposé gagne certes beaucoup 

ἃ embrasser d’un coup d’ceil ces groupes d’églises, ni trop larges ni 

trop restreints. M. Z. arrive ainsi aux provinces danubiennes, ou il 

se trouve sur son propre terrain. Des fouilles tout 4 fait récentes ont 

permis de préciser certaines questions d’hagiographie Dalmate, com- 

me on a pu le voir plus haut, p. 77-88. Des bords du Danube, Il’au- 

teur passe ἃ la Gaule, qu’il traite avec assez d’ampleur, comme il 

fallait s’y attendre dans un volume destiné au public francais. La 

Bretagne romaine est moins bien partagée: il n’y a d’ailleurs que 

peu de chose qu’on puisse affirmer avec certitude sur les églises de 

ce pays. M. Z. esquisse ensuite ἃ grands traits le tableau de l’histoire 

ancienne de l’Eglise en Espagne et en Afrique, et de 14 passe en Ita- 

lie. Rome et la Papauté sont le terme obligé de ce voyage a travers 

les églises de 1 Empire romain. Une nouvelle édition qui, nous n’en 

doutons pas, ne se fera guére attendre, aménera probablement quel- 

ques retouches, et la correction, par l’imprimeur, des erreurs dont 

il est responsable. P. GROSJEAN. 

4, — * B, J. Kipp. The Churches of Eastern Christendom from 

A. D, 451 to the Present Time. London, Faith Press, [1927], in-8°, 

541 pp., illustrations. 

Aprés ayoir publié en 1922 les trois volumes intitulés A History 

of the Church to A.D. 461 (cf. Anal. Boll., XLI, 156), M. B. J. Kidd 
s’était d’abord proposé de continuer son ouvrage sur le méme plan 
et Ala méme échelle. Mais faute du loisir nécessaire, il a αὐ se rabat- 

tre sur un projet plus modeste. Laissant de cété |’histoire de 1 Eglise 
occidentale, suffisamment étudiée en Angleterre et ailleurs, il s’est 

arrété ἃ celle des Eglises orientales, moins privilégiée, et il offre 
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ἃ ses compatriotes le manuel qui leur manquait encore. En une 

matiére si vaste et si variée, la difficulté était de se tracer un plan. 

M. K. commence par traiter séparément, dans les onze premiers 

chapitres (p. 3-291), l'histoire de l’Eglise byzantine proprement dite, 

depuis le lendemain du concile de Chalcédoine jusqu’aé la chute de 

Constantinople. Le chapitre XII (p. 297-316) est réservé aux an- 

ciens patriarcats d’Orient : Constantinople, Alexandrie, Antioche, 

Jérusalem, et aux Eglises de Chypre et du Sinai; les chapitres XIII 

et XIV (p. 319-64), a celles de la péninsule balkanique ; le chapitre 

XV (p. 367-414), ἃ l’Eglise russe; les trois chapitres suivants 

(p. 418-63), aux Eglises nestorienne, monophysite et uniate. Dans le 

dernier chapitre, qui sert de conclusion (p. 467-74), auteur, en théo- 

logien anglican, signale les points de contact entre les diverses 

Eglises et croit pouvoir relever d’heureux indices d’un- retour A 

lunité chrétienne. L’annotation, qui est abondante, a été rejetée 

ala fin du volume (p. 475-523). Comme Μ. K. le déclare lui-méme 

dans la préface, i] ne lui a pas été toujours possible de se servir di- 

rectement des sources orientales ; il a di se fier trop souvent aux 

auteurs qui les ont exploitées. En général, sa confiance a été bien 

placée. Mais il lui est arrivé aussi de faire fond sur des ouvrages 
périmés ou d’ignorer l’existence de travaux spéciaux qui lui auraient 

été d’un utile secours. La meilleure partie de son livre est celle qui 
a trait ἃ VEglise byzantine. L’histoire des Eglises nestorienne, 
monophysite et unitate est, ἃ notre avis, la moins satisfaisante. L’in- 

formation de l’auteur est ici trop limitée. I] ne semble pas avoir 

réussi ἃ se former une idée juste de importance respective des di- 

verses littératures orientales, de la littérature syriaque en particu- 

lier. L’histoire de VEglise d’Abyssinie s’arréte au XVII® stécle ; 

aucune allusion n’est faite aux fameuses controverses théologiques 

qui ont divisé les moines abyssins dans la suite. Les Uniates ont été 
relégués ἃ l’arriére-plan plus qu’il ne convenait. La Géorgie est lais- 

sée presque totalement dans l’oubli. Des nombreuses tentatives 
d’union encouragées par Rome au cours des siécles, il n’est guére 

question. L’hagiographie et la liturgie méritaient aussi plus d’at- 

tention. La matiére rassemblée dans ce volume est fort dense et 
gagnerait 4 étre disposée en ordre un peu plus méthodique. Un 

sommaire détaillé en téte ‘des chapitres, ou tout au moins 

une table générale plus développée aurait facilité les recherches. 

Ajoutons que les sigles usités dans l’annotation pourraient 

nétre pas aisément intelligibles pour le commun des lecteurs, et 

que les citations grecques laissent & désirer pour la correction. Au 

total ’ouvrage de M. K. peut rendre d’appréciables services, bien 

qu’il ne dispense pas de recourir au manuel du P.R. Janin (cf. Anal. 

Boll., XLII, 135). J. Simon. 

5. — * K. Monztperc und A. Baumstark. Die dlteste erreichbare 

Gestalt des Liber Sacramentorum anni circuli der rémischen Kirche. 
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Minster in W., Aschendorff, 1927, in-8°, xL111-104-199* pp. (= Li- , 
turgiegesc hichtliche Quellen, 11-12). 

6. — ΚΟ. CAsEL. Jahrbuch fiir Liturgiewissenschafit. Siebter Band, 

1927. Mtinster, Aschendorff, 1928, in-49, 111-404 pp. 
Dom Cunibert Mohlberg, ἃ qui les études liturgiques sont rede- 

vables de tant d’importantes publications, s’est décidé ἃ reproduire, 

avec tout Je soin qu'il sait mettre ἃ ce genre de travaux, le texte du 

sacramentaire de Padoue, bibliothéque Capitulaire, Ὁ. 47. Le grand 

connaisseur en ces matiéres, Ed. Bishop le regardait comme le plus 

intéressant des manuscrits catalogués par Ebner, et ἃ en juger 

par la description donnée par ce savant, il le rangeait dans la caté- 

gorie des sacramentaires grégoriens. La série des fétes et certaines 
données topographiques comme celle-ci: Natale S, Vitalis in Vico 

longo semblent accuser une origine romaine. Mais, comme le faisait 

observer Bishop, ces détails ne garantissent pas la pureté du texte. 

Il aurait pu ajouter que telle de ces expressions n’est pas exacte, 

par exemple: VJ idus octobres natalis sancti Calisti papae via Ap- 
pia. A Rome on devait écrire IJ idus octobres natalis sancti Calisti 
via Aurelia, C’est en effet dans le cimeti¢re de Calépode que reposait 

δι Calliste. Celui qui a écrit: via Appia pouvait connaitre Rome, 

mais se permettait de retoucher le calendrier. Et que peut bien 

représenter ad sanctum Laurentium ad Titan ? On fait remarquer 
que dans le canon le pape est mentionné et que la formule et antistite 

nosiro manque, que certaines fétes introduites dans les derniéres 

années du VIIe siécle ne sont pas représentées dans le sacramentaire. 

De tout cela on conclut que le manuscrit de Padoue serait dérivé 

d’un exemplaire romain, écrit dans le courant du VII®¢ siecle. De 1a 

le titre choisi par l’éditeur, qui voit dans le manuscrit de Padoue 

le plus ancien témoin du sacramentaire grégorien. Il a fait précéder 

son texte d’une préface substantielle, dont l’exemplaire concision 

contraste avec l’abondance des « Recherches » de son collaborateur. 

Description minutieuse du manuscrit, recherche de 1’ age et de la pro- 

venance, telle est la substance de cette introduction. L’ Exultet, ot 

figure le nom de l’empereur Lothaire, ne permet pas d’assigner au 

manuscrit de Padoue une date antéricure au milieu du [Xe siécle. 

Dom M. pense qu’il a été écrit dans le pays de Liége, α’ οὐ il aurait 

été porté ἃ Vérone au Χ 8 siécle, probablement par Rathier, évéque 

de Liége, puis de Vérone. Pour dater avec précision l’exemplaire 

duquel dépend le sacramentaire de Padoue, l’auteur fait remarquer 

que la Dominica V post octavas apostolorum est insérée entre la 

féte de 5. Sixte (6 aofit) et celle de S. Cyriaque (8 aotit), ce qui la 

place au 7 aofit. Ceci répondrait ἃ une année ott la Pentecdte tom- 

bait le 22 mai et PAques le 3 avril. Dans la période qui peut étre 

prise en considération (15 et VII¢ siécle), ces dates ne se vérifient 

quen 511, 516, 522, 595, 606, 617, 679, 690. Des divers pontificats 
qui Correspondent ἃ ces dates (de Symmaque A Sergius I), celui de 

S. Grégoire (590-604) est le seul qui entre en ligne de compte. 

L’exemplaire cherché date donc de 595. Le systéme est ingénieux, 



DES PUBLICATIONS HAGIOGRAPHIQUES 117 

mais je ne sais s’il est bien rigoureux. Il suppose que les fétes mobiles 

et les messes du dimanche ont été insérées dans le sanctoral ἃ la place 

qu’elles occupaient l'année méme ot le sacramentaire a été écrit. 
N’est-il pas plus probable que, puisqu’il s’agissait d’un livre qui de- 

vait servir de longues années, on a di partir soit d’une date fixe 

soit d’une date moyenne entrainant un minimum de complica- 

tions? La date fixe de Paques dans certains calendriers (27 mars) 
n’a pas été adoptée ; le 3 avril, comme date moyenne se prétait ἃ 

un arfrangement pratique, comme le montre le résultat. I] est pro- 

bable qu’une étude sérieuse a dicté ce choix, et non le hasard du 

moment. 

Dom M. renvoie, pour plus ample informé, 4 la longue disserta- 

tion ott M. Baumstark étudie les rapports des différents types de 

‘sacramentaires, avec un déplotement d’érudition qui n’a d’égal que 

son dédain de la clarté. On voudrait analyser ces pages oti l’on voit 
bien que auteur a accumulé des trésors de science dans un ordre 

plus apparent que réel. Les bras tombent ἃ qui veut s’y essayer, 

et nous avouons simplement avoir reculé devant la tache. L’auteur 

ne voudrait-il pas se décider a écrire parfois pour de moins savants 

que lui? ᾿ 

L’intérét suscité par la publication de Dom Mohlberg se constate . 

ἃ la lecture du nouveau volume du Jahrbuch, οὐ Dom Thomas Mi-. 

chels ne consacre pas moins de deux articles au livre de son con- 

frére. Dans le premier il tache d’établir avec plus de précision 

la provenance dti manuscrit de Padoue et sa date. Celle-ci est 

’ resserrée entre les années 841-855, et c’est ἃ Nivelles, en Bra- 

bant, diocése de Liége, que le sacramentaire doit avoir été écrit. 
Le second article est une analyse des deux parties du volume. 

Les principales conclusions y sont résumées briévement. D’autres 

travaux du Jahrbuch méritent d’arréter attention du lecteur, tels 

que ceux de M. Baumstark sur l’antiquité de certains rites de notre 
liturgie et sur les paralléles orientaux de quelques textes de Voffice 

des Rameaux ; celui du P. Dold, sur les textes liturgiques du manus- 

crit 18 de Saint-Gall, un autre du méme auteur sur des réminiscen- 

ces liturgiques dans un sermon de 5, Léon (le 7°). Un grand article 
du P. Casel intitulé « Katholische Kultprobleme ».sera lu avec fruit, 

et lon trouvera des données nouvelles dans une dissertation du 

P. Browe sur les origines de l’exposition et de la bénédiction du Saint- 

Sacrement, complétée par une note sur les premiéres « adorations 

perpétuelles. » Mais ce qui dans ’ Annuaire de la science liturgique 
réalisé par Dom Casel continue ἃ rendre les plus signalés services, 
c’est le « Literaturbericht » pour 1926-1927. Nos lecteurs connaissent 

ce dépouillement des revues et des ouvrages ot 1I’on peut étre amené 

ἃ chercher quelque contribution ἃ l’étude de la liturgie (Anal. Boll., 
XLV, 364). Leur nombre ne cesse de croitre. Le présent volume ne 

contient pas moins de 706 analyses. Le Jahrbuch compte désormais 

parmi les instruments de travail indispensables, Η. Ὁ, 
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7. — * W. H. Iacobus WEALE. Calalogus Missalium ritus latini 

ab anno 1474 impressorum. Iterum edidit H. Bowarta. Londres, 

B. Quaritch, 1928, in-8¢, Xxx1I-380 pp. 

On n’a pas oublié, ἃ la bibliothéque bollandienne, les fréquents 
séjours qu’y fit autrefois l’éminent liturgiste James Weale. Chercheur 
infatigable et bibliographe consciencieux, il préparait les matériaux 

des grands répertoires qu'il avait dessein de publier. Son Cafalogus 

Missalium avait paru en 1886 chez Quaritch. Tirée ἃ 300 exem- 

plaires, ’édition d’un ouvrage aussi utile s’épuisa rapidement; ἃ 

présent le livre est presque introuvable et hors de prix. Pour sa 
qualité, il méritait non seulement d’étre réimprimé, mais complété 
et mis ἃ jour. M. Hans Bohatta, l’érudit viennois bien connu, 

ἃ qui ce soin fut confié, s’en est acquitté excellemment. Et c’est ἃ 
bon droit que le nouveau catalogue présenté par la maison Quaritch 

a été dédié ἃ Ja mémoire de Weale. 
Depuis 1886, les travaux de Copinger, de Proctor, de Marie Pelle- 

chet, de Voulliéme, de Haebler, de M. Bohatta lui-méme, ont sin- 

guliérement ¢tendu le champ des recherches; l’on ne s’étonnera 
done pas que l’ Index fontium du catalogue de Weale ait presque 

doublé dans l’édition de M. B. Le nombre des missels est monté ἃ 
. prés de 1950. En les décrivant, M. B. a généralement ajouté aux 

indications de Weale la collation des signatures. Un astérisque dis- 
tingue les pi¢ces dont il n’est plus possible aujourd’hui de donner 
un signalement assez complet. Le nouvel éditeur a, de plus, fait 

suivre ses notices d’un numéro d’ordre entre crochets, qui pourra 

désormais servir ἃ désigner sirement chaque missel. Pour les gran- 

des divisions de l’inventaire : missels des Eglises, missels des famil- | 

les religieuses, l’ordre de Weale a été maintenu ; M. B. a seulement 

intercalé, & la suite des Missels romains, les éditions slavonnes 

(glagolitiques). Aux deux anciens registres: Index chronologicus, 

Index typographorum et librariorum, on a joint une triple concor- 

dance avec les répertoires de Hain, Copinger et Proctor. 

Nous ajouterons ici deux mots sur les éditions antérieures au 

XVIe siécle. Le lecteur aura remarqué, dans l’énoncé du titre de 

Vouvrage, une légére variante : « ab anno 1475» a été remplacé par 
«ab anno 1474». C’est qu’en effet le plus ancien missel incunable 

daté que l’on connaisse aujourd’hui est un missel romain publié 

ἃ Milan le 6 décembre 1474 (n° 852) ; il avait échappé ἃ Weale. Aux 

éditions du XV¢® siécle que le catalogue signale comme représentées 

par un exemplaire ἃ la bibliothéque des Bollandistes, on peut join- 
dres les nos 900, 921, 1825, ainsi qu’un fragment notable du n° 1. 

Pour celui-ci, un missel a’Abo imprimé ἃ Liibeck le 17 δοὰϊ 1488 

par Barthélemy Gothan, nous nous sommes demandé en quoi il 
difféere du n° 1820, traité séparément par M. B. comme missel 

dominicain. Notre exemplaire, complété en partie par des morceaux 

rapportés, dont deux folios imprimés sur vélin, est digne d’intérét 

& cause des notes que Bollandus et Papebroch y ont successivement 
jnscrites, surtout au calendrier. Enfin, nous croyons que la descrip- 
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tion du Liber missarum spectalis donnée par Hain, n° *11248, con- 
vient mieux au n° 1741 qu’au n° 1469 de Weale-Bohatta; nous 
l’avons pu vérifier sur notre exemplaire. 

M. B. prépare-t-il aussi un catalogue des Bréviaires? A lavance 

notre gratitude lui est acquise. M. Ε. 

8. —* De Lacy O’LEary. The Difnar (Antiphonarium) of the 

Coptic Church. Part II (second four months). London, Luzac, 1928, 

in-40, vim1-119 pp. 

En exprimant ici (Anal. Boll, XLV, 156-58) Yespoir que 

M. De Lacy O’Leary ménerait promptement ἃ bonne fin son édition 

du Difnar, nous n’avions pas trop présumé de son activité et de sa 

persévérance. Peu de mois aprés la publication du premier fascicule, 

on a vu parattre le second, comprenant la partie du calendrier qui va 

du 1° ¢ébah (27 décembre) au 30 barmidah (25 avril). Le codex 

Vaticanus Coptic. Borgia 59, qui en a fourni le texte, est daté de 

Van 1737. Il vient de Nitrie, comme le manuscrit de la John Ry- 

lands Library qui a servi A l’édition du premier fascicule. Autant 
qu’on en peut juger par une rapide inspection, il ne paraft sensible- 

ment ni meilleur ni pire, et il a di soumettre ἃ une épreuve ἃ peu 

prés égale la patience du laborieux éditeur, qui cette fois encore, 

a préparé, de sa propre main, d’un bout ἃ l’autre, la copie auto- 

graphique. Pour tout dire, ilsemble peu probable que les rubriques 

arabes du manuscrit soient tout ἃ fait aussi incorrectes que la trans- 
cription un peu trop anxieuse de M. O’L. le donnerait parfois ἃ 

penser, Des fautes comme niydkhit pour niydhat (p. 15), hdds (pp. 

50, 70, 99, 108), hdds (p. 41), pour hdd?, « premier », etc., ne sont pas 

seulement insolites, on pourrait presque les qualifier d’impossibles; 

— P. rv, cf. p. 17, les SS. Maxime et Doméce sont annoncés « by 

error », non pas au 18 tébah mais au 19. Ibid., cf. p. 18, iln’y a dans 

le manuscrit aucune erreur: S. Jacques de Nisibe (lire fa‘qib et non 

Fag‘@b) est bien annoncé au 18 et non au 19, — P. 111, cf. p. 16, au 

‘lieu de chrétiens d’Orient « i.e. Syrian Jacobites », lire les chrétiens 

de Syrie ou de Damas, (as-Sdm). 
De méme que le manuscrit de Manchester, celui du Vatican estro- 

pie outrageusement les noms propres. Plusieurs de ces déformations 

portent clairement leur marque d’origine. Des graphies comme 

Κουθων, au 9 phamenéth (= 5 mars) pour Conon, Piglaos (dans 

la rubrique Bislgos) au 11 du méme mois (= 7 mars), pour Basilée 

(Basileus), Lagowva (ibid., p. 70), pour Χερσών, Xiwvia, au 8 
pharmouti (= 3 avril), pour Xvovia, etc., ne s’expliquent qu’en sup- 

posant une transcription arabe intermédiaire. Il ressort de l& que les 

piéces οὐ se rencontrent ces curiosités ont di étre composées d’aprés 

le synaxaire arabe ou d’aprés quelque autre source de méme acabit. 
Loin de représenter un reste de l’ancienne hymnographie copte, elles 
appartiennent 4 la littérature artificielle, qui a tenté de prolonger 

ou plutét de ressusciter ’idiome national. La chose était claire de 



120 ᾿ BULLETIN 

soi pour les piéces consacrées ἃ la mémoire des patriarches d’Alexan- 
drie Céme III (920-933), Macaire 1. (933-953), Michel V (1145-1146) 

et autres. Il semble bien que cette méme observation doive s’étendre 

a des hymnes qu’a la rigueur on aurait pu supposer plus anciennes. 

Cette constatation a son importance. Au simple point de vue philo- 

logique, il n’est pas indifférent que le Difnar au lieu d’étre un pro- 

duit de la langue vivante ait été fabriqué,a coup de réminiscences, 

par un Santeul de la Basse-Egypte. Si la valeur documentaire de 
Youvrage s’en trouve diminuée, le mérite du consciencieux éditeur 

qui se dévoue ἃ le rendre accessible, demewure entier. Nous renouve- 

lons le vceu que M. O’L. trouve une aide efficace qui lui permette 

d’achever, dans des conditions plus praticables, sa laborieuse entre- 

prise. P. P. 

9.— ἘΞ. A. Wallis Bupce. The Book of the Saints of the Ethio- 
pian Church. A Translation of the Ethiopic Synaxarium made from 
the Manuscripts Oriental 660 and 661, in the British Museum. Cam- 

bridge, University Press, 1928, 4 vol. in-8°, Lxxxv11-1333 pp. 

Ces quatre volumes ont une histoire, que leur auteur a bien fait 

de nous conserver, car elle est, 4 plusieurs égards, digne d’étre pro- 

posée en exemple. En 1895, un généreux Mécéne des lettres chrétien- 
“nes, feu le marquis de Bute avait résolu de publier ἃ ses frais une 

édition compléte du synaxaire éthiopien, texte et traduction. 

M. E. A. Wallis Budge, ἃ qui le noble lord avait confié ce travail, 
y donnait ses soins depuis deux années déja, lorsque Mgr Graffin 

annonea au XI¢ Congrés des orientalistes, siégeant ἃ Paris, la pro- 

chaine publication de sa Patrologia Orientalis. Le synaxaire abyssin 

était l’un des premiers ouvrages qui devaient y paraitre. Pour laisser 

le champ libre ἃ la nouvelle entreprise, M. B. renon¢a ἃ poursuivre 

la sienne et s’effaga avec une bonne grace, qu'il faudrait louer en- 

core, méme si elle avait été facilitée par l’incommensurable ennui 

qui s’exhale de toutes les pages du Senkesar éthiopien. Un peu plus 

de trente ans ont passé 1a-dessus. Un semestre seulement du syna- 
xaire a vu le jour. Ce retard, si retard il y a, s’explique par de fom- 

breuses et décisives raisons, qui lavent de tout reproche le trés res- 

pectable et trés méritant éditeur de la Patrologia Orientalis ; mais 

il est regrettable tout de méme, et M. B., devenu Sir E. A. Wallis B., 
n’est victime d’aucune illusion lorsque 1’écho lui apporte les plaintes 

de nombreux érudits, qui ont besoin d’étre renseignés sur le conte- 

nu de ce malencontreux document. Cette seconde invitation, révo- 

quant la premiére, n’a pas été moins promptement entendue. On 
veut une traduction compléte du synaxaire éthiopien? La voila, 

et en plus une longue introduction de quelque 70 pages sur l’origine 

du recueil, sa composition et le cadre historique ot il doit étre re- 

placé. Un tel effort, mené de front avec on ne sait combien d’autres 

publications, serait positivement miraculeux si Vauteur avait pré- 

tendu entrer dans le détajl des questions critiques auxquelles le 
synaxaire éthiopien a déja donné lieu. Ce qu’on en peut entrevoir 
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grace aux recherches de M. Diinsing et du maitre de la philologie 
éthiopienne, M. I. Guidi, n’a rien de trés encourageant. Plus récem- 

ment M. 5. Grébaut a montré que le classement des manuscrits du 

Senkesar pourrait étre sujet 4 révision (Journal asiatique, t. CCXI, 
1927, p. 129-34). Mais ces observations minutieuses se poursuivent 

lentement dans des laboratoires oui Sir E. A. W. B. n’a pas le temps 

de s’attarder. Sa traduction aussi est établie d’aprés un plan sim- 

plifié, dont il ne fait pas mystére, puisqu’il l’a affiché sur le titre 

méme de son ouvrage. Les deux manuscrits auxquels il s’en est 

tenu constituent en réalité un exemplaire unique en deux parties. 
Pour représenter toute la tradition, c’est peut-étre un peu justement 

compté ; mats un lecteur raisonnable doit se contenter de ce qu’on 

lui offre,et, au vrai, s’il exigeait davantage, le résultat serait peut-étre 

qw’il n’aurait rien. Tel que le voila, le texte traduit de ce seul ma- 

nuscrit forme déja un total de 1333 pages, 1345, si l’on compte les 

« salutations » du mois de sané, insérées, par maniére d’exemple, 

dans L’introduction (p. xxxviI-xLvil). Sir Εἰ. A. a évalué lui-méme 

cette masse formidable ἃ plus d’un demi-million de mots (p. xxxvI, 

note). Un demi-million! le traducteur qui déclare un pareil chiffre 

ne manque pas d’une certaine intrépidité. Songez qu’il peut se trou- 

ver un statisticien qui, de cette indication numérique, s’avisera de 

déduire les chances d’erreur prévues par le calcul des probabilités. 

Mais le sourire n’est pas de mise devant une ceuvre qui suppose une 

pareille somme de travail ardu et, dans sa trés grande partie, exclu- 

sivement personnel. 

Tous ceux qui sont amenés 4 pénétrer dans le synaxaire éthiopien 
autrement que par curiosité savent qu’ils ont ἃ setenir constamment 

sur leurs gardes. A plus forte raison leur faudra-t-il manier avec une 

extréme prudence cette traduction, qui, méme enla supposant maté- 

riellement fidéle, ne peut manquer d’étre semée de piéges. Qu’on 

en compare seulement quelques pages a la belle édition de M. Guidi 

et de ses collaborateurs, et on comprendra vite pourquoi cette pré- 

caution est indispensable. Dans le mois de sané, par exemple, on 

voit dés le 3858 jour (t. IV, p. 961; cf. Patrol. or., t. I, Ὁ. 538-39) 

apparaitre un martyr nommé Karion avec la glose: Gorion, sim- 

ple fantéme, qui risque de mettre en rumeur Vhagiographie armé- 

nienne. I] n’est certainement pas seul de son espéce, sans compter 

Vinnombrable défilé de personnages uniquement représentés par 

des noms impossibles, sur lesquels les interprétes perdront leur temps. 

Mais toutes ces réserves laissent ἃ ce travail de pionnier une trés en- 
viable mesure d’utilité. Nous songeons aux services qu’a rendus 
pendant si longtemps la traduction du synaxaire arabe d’ Alexandrie, 

abandonnée ἃ mi-chemin par Wistenfeld. On pourra en demander 

davantage et de meilleurs au Senkesar de Sir E. A. W. B., com- 

plet celui-ci, élégamment imprimé et pourvu, ὃ bonheur! d’wne 

table alphabétique. Grace ἃ lui les continuateurs de la Patrologia 
Orientalis auront désormais toute liberté de prendre leur temps pour 

faire cuvre scientifique et définitive. Le monde de |’érudition, εἰ 
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tolérant pour cette forme de plagiat, qui consiste ἃ regratter les 

travaux d’autrui, se doit de reconnaitre aussi les mérites des explo- 

rateurs hardis, toujours préts 4 chausser leurs bottes de sept lieues 

et A s’enfoncer seuls au cceur de la forét primitive. P. P. 

40, --- * F. J. DéuGer. Das Fisch-Symbol in friihchristlicher 

Zeit, Zweite durch neue Funde vermehrte Auflage. Miinster in W., 

Aschendorff, 1928, in-8°, 21*-xx-473 pp., illustré. (Ξ ΙΧ ΘΥΣ,Βὰ. ἢ. 

11. — * Ip. Die Fisch-Denkmdler in der frtihehristlichen Plastik, 

Malerei und Kleinkunst, Ibid., xx1v pp., planches 105-293 (=IX- 
OY, Bd. IV). ὶ 
Tout le monde 5811 que M. Délger s’est depuis longtemps fait une 

spécialité de toutes les questions qui de prés ou de loin se rattachent 
ἃ un des symboles préférés de Vantiquité : celui du poisson. Plu- 

sieurs volumes ont paru, formant partie d’un ensemble, mais avec 

des titres assez différents pour dérouter Je lecteur, qui se demande 

511 a affaire A une refonte ou ἃ un ouvrage nouveau. Désormais, 

il n’y a plus d’hésitation possible. Le titre général de l’ouvrage est 

ΙΧΘΥΣ. Le tome I a pour titre celui que nous avons transcrit plus 

haut, et qui est précisé davantage dans la seconde édition: «1X@YI 

als Kiirzung der Namen TIesu IHZOYY ΧΡΙΣΤῸΣ ΘΕΟΥ͂ 

YIOL SQTHP.» Le tome II a pour sujet le poisson sacré dans les 

religions antiques et dans le christianisme ; il est complété par un 

volume de planches, au nombre de 104, qui forme le tome III. 

Le tome IV est un nouveau recueil de monuments faisant suite au 

précédent. On en attend le commentaire qui sera Je tome V et der- 

nier de l’ouvrage. 

Le premier volume, paru en supplément ἃ la Rémische Quartal- 
schrift, 1910, avait fait la réputation de l’auteur, et était depuis 

longtemps devenu introuvable. Le public qui savait désormais tout 

ce que la vaste érudition de M. D. avait réussi ἃ placer sous le 

signe du Poisson réclamait une nouvelle édition. Pour des raisons 

qui échappent ἃ la discussion, l’auteur s’est vu obligé de renoncer 

a remanier son ouvrage. II s’est résigné, et il faut lui savoir gré de ce 

sacrifice, ἃ reproduire stmplement par un procédé mécanique, le 

premier tirage, en le faisant précéder d’une sorte d’introduction ot 

sont décrits et commentés 18 nouveaux monuments qui compleé- 

tent les recherches antérieures. Nous n’avons pas 4 analyser ici un 

ouvrage que nos lecteurs connaissent certainement, quoiqu’il ne 

figure peut-étre pas dans leur bibliothéque. Ils seront heureux d’ap- 

prendre qu’ils pourront désormais se le procurer. Parmi les inscrip- 

tions étudiées dans l’introduction, se trouve une sorte de graffito 

relevé dans le sous-sol de San Sebastiano de la voie Appienne et qui, 

a premitre vue, n’est qu’une graphie barbare: ITXOYZ. Des 
exemples analogues trouvés dans diverses catacombes comme: 

IRETNE, ΔΙΟΝΤΥΣΙΟΥ͂ semblent indiquer que la lettre para- 

site a une signification. En guise de commentaire, M. Ὁ. cite ce 

curleux passage q’Isidore de Séville (Etym., I, 24): In brepiculis 
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quoque, quibus militum nomina continebantur, propria nota erat apud 

veleres, qua inspiceretur quanti ex mililibus superessent quantique 

in bello cecidissent. T tau nota in capite versiculi posita superstitem 

designabat; © theta vero ad uniuscuiusque dejuneli nomen appone- 

batur. L’iz@d¢ avec T signifierait quelque chose comme « Jésus- 

Christ, fils de Dieu, Sauveur, vivant. » L’explication, certainement 

trés ingénieuse, est A noter. A Vabondante bibliographie sur le 
sigle XMTI il y aurait peut-étre ἃ ajouter Les légendes grecques des 

saints milifaires, Ὁ. 83, et sur le mot sanctus il y a lieu de renvoyer 

au n° 17 de nos Subsidia hagiographica. Nous attendons le dernier 

volume avec quelque impatience, et ceci n’est pas une formule 

banale. La documentation figurée réunie dans le t. IV est extraor- 

dinairement riche, mais aussi trés mélée, et certains monuments, 

dont on sait, jusqu’ici, qu’ils se trouvent dans tel musée, parti- 

culigrement riche en ἰχθύς, inspirent quelques inquiétudes, qui se 
dissiperont, sans doute, lorsque la provenance exacte sera connue. 

H. Ὁ. 

12. —* Emil Freistepr. Altchrisfliche Totengeddchinistage und 

ihre Beziehung zum Jenseitsglauben im Totenkultus der Antike. 
Miinster, Aschendorff, 1928, in-8°, vi111-214 pp. (= Liturgiegeschicht- 

liche Quellen und Forschungen, 24). 

Dans des textes chrétiens de toute provenance se retrouve la 

trace de célébrations liturgiques en mémoire des défunts non seule- 

ment in die depositionis, mais le troisiéme, le septiéme, le neuviéme, 

le trentiéme et le quarantiéme jour aprés la mort. Le choix de ces 
dates n’a pas été inspiré par des considérations mystiques ou doctri- 

nales, mais se rattache ἃ d’anciennes coutumes qui se perdent, on 

peut le dire, dans la nuit des temps. C’est ce qui parait ressortir du 

mémoire trés érudit consacré & cette question par M. Freistedt, qui 
aprés avoir consulté ἃ cet égard l’usage des églises d’Orient et 

d’Occident, a fait une enquéte analogue chez les Grecs, les Romains, 

les Juifs, ailleurs encore. L’auteur s’est livré ἃ des recherches trés 

consciencieuses et trés étendues, qui rendront des services ἃ quicon- 

que s’occupera de la matiére. Au point de vue de la composition, le 

livre aurait gagné ἃ étre débarrassé de certains détails qui l’alour- 

dissent sans profit. L’auteur a obéi ἃ la facheuse tendance, qui se 

manifeste trop souvent dans son école, de faire passer le lecteur par 

toutes les étapes de la recherche. Sans doute il est bon de connaftre 

les coins qui ont été explorés, pour qu’on ne soit pas tenté d’y re- 

tourner sans réel profit, et il suffit alors de Vindiquer sommaire- 

ment, sans rattacher ἃ l’exposé des considérations étrangéres au 

sujet. Il ne sera pas inutile de montrer, dans un exemple, ot peut 

mener le syst¢me. Quoi de plus clair, dans le langage funéraire chré- 

tien, que le sens du mot depositio? M. F. a certainement bien fait, 

pour son instruction, de Pétudier dans ses différentes acceptions, 

Mais au lieu de s’arréter ἃ la conclusion évidente, nous sembie-t-il, 
qu’une seule de ces acceptions répond ἃ 18 matitre, il tient ἃ montrey 
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que, dans le langage chrétien, deposilio ne signifie pas seulement 

« ensevelissement ». Il cite d’abord un texte du pseudo-Ambroise 

(P.L., t. XVII, p. 721), dans un sermon pour la féte de 5. Eusébe: 

Depositionem -ancti Eusebii hodie celebramus. Quid est depositio ? 

Non illa utique, quae sepeliendis in terra membrorum reliquiis c leri- 

corum manibus procuratur, sed illa qua homo vinculis carnalibus 
absolutus, liber iturus in caelum ferrenum corpus exponit, Il ne s’agit 

pas ici du sens du mot, mais du sens de la féte. Autre exemple. Une 
coutume monastique prescrit de « déposer » le religieux mourant sur 

un lit de cendres. C’est un usage dont beaucoup de textes hagio- 

graphiques font mention. Mais cela suffit-il pour dire que le mot 
depositio doit étre devenu le terme technique pour désigner cette 

cérémonie (il n’y en a aucun exemple), et cite-t-on le moindre cas 

d’une confusion possible entre cet acte d’humilité et la sépulture ? 
Nullement. A ce proposl’auteur s’arréte ἃ un passage de Sulpice 

Sévére (Epist. III, 14), pour demander une correction au texte regu. 

Il faudrait lire: non decet christianum nisi in cinere <et cilicio> 

mori, S’il est vrai que cette lecon est appuyée par trois manuscrits, 

_ il est infiniment probable qu’elle a été suggérée par la formule iden- 

tique qui se rencontre deux lignes plus haut, et Haim a été bien in- 
spiré de ne pas l’admettre. Fermons cette parenthése pour revenir 

au mot depositio. On nous cite Ovide (Trist. III, 3, 40): depositum 
nec me, qui fleat, ullus erit, avec ce commentaire : « II n’est pas tout 

ἃ fait clair que le mort plut6t que le mourant soit appelé ici deposi- 
tus.» Puis vient Virgile (Aen., XII, 395): ille ut depositi proferret 

fata parentis, éclairé par cette remarque de Servius: ul depositi 

id est desperati. Il y a encore des citations du Talmud et de |’ Ed yo- 

λόγιον μέγα, le tout ἃ Vintention de prouver que deposilio n’a 

pas toujours le sens que nous lui donnons. N’est-ce pas pour faire 

dire que l’érudition ne sert parfois σα’ ἃ obscurcir les notions 

les plus claires ? H. Ὁ. 

13. — * Ugo MonNNERET DE VILLARD. Il monastero di S. Simeone 

presso Aswdn, Vol. I. Descrizione archeologica. Milano, Libreria 

S. Giuseppe, 1927, in-8°, 162 pp., illustr., cLx11 planches et figures 

hors texte. ‘ 

Le monastére copte de Saint-Syméon 4 Assouan, lancienne Syéne, 
navait pas encore été l’objet d’une étude approfondie. Reprenant 

Vexploration de ces ruines, aprés W. de Bock, J. de Morgan (« il fa- 

cilone De Morgan », p. 10), voire méme aprés MM. Gayet, Clédat et 
Somers Clarke, M. U. Monneret de Villard a trouvé qu’en somme, 

ἃ peu prés tout restait ἃ faire. Ses recherches, déja intéressantes 

par leurs résultats positifs, le seront davantage encore par les con- 

clusions générales qu’elles auront mises en lumiére, si les vues de 

lentreprenant archéologue re¢oivent confirmation. 

Sans entrer ici dans des détails techniques qui nous sont interdits, 
et pour cause, voici le fait dont M. M. de V. croit tenir la preuve. 

L’église de Saint-Syméon d’Assouan est un croisement du type 
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indigéne avec certaines formes architecturales provenant de la 

haute Mésopotamie. On y reconnait, adaptés au plan traditionnel 

de toutes les églises coptes, des éléments trés caractérisés, dont le 

plus ancien exemple chrétien nous est offert par l’édifice qui est 
devenu la grande mosquée de Diarbekir (Amida) et que les travaux 

de Miss G. Bell, de M. Strzygowski et autres ont rendu célébre. Com- 
me les éléments en question appartiennent, sans contestation, a 

Vart Sassanide (p. 45), on ne saurait douter raisonnablement que 
l’église de Diarbekir se trouve, pour ainsi parler, ἃ la naissance méme 

de la route par ot ils ont pénétré dans l’art chrétien. Les experts 

ne se sont pas prononcés sur son age. Mais M. M. de V. se porte 

garant qu’A San Lorenzo de Milan, avant la fin du VIe siécle, le 

plan dénote déja une influence partie de l’église de Diarbekir (p. 54) 

——- nous ajouterions, au moins, pour plus de sdireté: ou du proto- 

type dont elle est un exemplaire. De la Mésopotamie, ot elles se 

sont dégagées de l’art iranien, ces formules architectoniques se sont, 

parait-il, répandues ἃ l’Orient et ἃ ?Occident, dans toutes les parties 

de l’ancien monde. M. M. de V. en cite de nombreuses répliques, 
qu’il faut renoncer ἃ détailler: ces noms, répétés sans autre expli- 

cation, ne seraient qu’une vaine pluie d’étincelles. Voulant montrer 

par quelle voie de communication ces emprunts artistiques ont pu 

se propager, l’auteur s’est imposé de relever dans les Acta Sancto- 
rum les traces de quelques saints personnages venus « d’Arménie » 

_en Europe occidentale ; mais il s’est rendu compte, fort sagement 

du reste, que cette enquéte pourrait le mener trop loin, et il s’en est 

remis aux byzantinistes d’étudier ’ immigration des Orientaux dans 

nos contrées pendant le moyen age. I] nous permettra de lui indiquer 

que Scheffer-Boichorst, M. L. Bréhier, M. G. Wolfram et d’autres 

encore y ont déja pourvu (cf. Anal. Boll., XL, 250-51). 

En Egypte, ces imitations de l’architecture iranienne seraient 

localisées dans un petit nombre d’édifices appartenant tous ἃ la 

région d’Assouan: Saint-Syméon, e&-Séhah, dair al-Magma’ ; elles 

n’auraient atteint nila moyenne ni la basse vailée du Nil, mais par 
contre, M. M. de V. en a repéré des traces en Nubie,_ au Sud de la 

premiére cataracte (p. 60). Tout cela ne simplifie guére la question 

de savoir par ot et comment un modéle créé, mettons prés d’Amida, 

a pu s’introduire ἃ Syéne, en franchissant, comme en transit, tout 

le territoire égyptien. Mais puisque M. M. de V. se déclare absolu- 

ment sir de l’identité des formes (p. 47), il aurait grand tort de re- 

noncer ἃ éclaircir cette énigme, a la solution de laquelle histoire de 

Varchitecture n’est pas seule intéressée. Quand il s’agit de la migra- 

tion des procédés techniques, métiers d’art etc., il est aujourd’hui 

reconnu que le vrai peut quelquefois n’étre pas vraisemblable. 

Seulement, si le domaine du possible est illimité, ’expérience a 

montré aussi qu’il est sage de se montrer un peu exigeant sur la 

preuve de chaque cas particulier. En ces matiéres conjecturales, le 

chercheur se trouve pris entre deux nécessités en quelque sorte con- 
' tradictoires : il doit dominer un horizon d’une formidable étendue 
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et en méme temps savoir s’enfermer dans des recherches de détail 

d’une minutie inexorable, M. M. de V. est en régle, assurément, sur 
la premiére condition : nous voudrions le louer ici tout particuliére- 

Ment de n’avoir pas négligé la seconde. On ne peut qu’admirer le 

scrupule d’exactitude avec lequel il conduit ses observations sur 
le terrain. C’est par 14 que ses ouvrages sont assurés de garder une 

valeur, méme si ses théories ne réussissent pas & s’imposer. 

Les deux derniers chapitres: L’organizzazione interna del mo- 
nastero (p. 133-40), et: Il Cristianesimo ad Aswan e la storia del 
monastero (p. 141-59), n’appartiennent déja plus Ala « description 

archéologique » proprement dite. Nous aurons, espérons-le, occasion 

d’en reparler bienté6t, quand paraitra le second volume, qui doit 

comprendre, notamment, une étude compléte de l’épigraphie de 

Saint-Syméon. Par les spécimens d’inscriptions cités occasionnelle- 

ment au cours des chapitres V et VJ, on peut déja prévoir que la 

collection intégrale donnera lieu ἃ des observations instructives. — 

P, 139, le nom de femme Tap‘hoou, qui se lit sur une pierre tombale, 
est la traduction littérale de ἡμέριος. I! pourrait avoir une parenté 

étymologique, probablement abusive, avec celui d’Emeraies (Ama 

Herei), forme vulgaire du nom de Ste Herais, ama Herais. — 
P. 139-40. Le monastére de Saint-Syméon aurait, nous dit-on, été 

appelé Hadra (Hatre), du nom d’un évéque de Syéne, le plus ancien 
que Y’on connaisse. M. M. de Ν. a-t-il remarqué que ce nom de Hatre 

pourrait fort bien étre identifié ἃ celui de Téovy, dans 18 liste des 
siéges épiscopaux publi¢e par Pococke? Τόουμ est la transcription en 

lettres grecques de l’arabe tu’dm (syriaque tdmd), qui signifie δέδυμος 

comme Hatre, Get pe . La présence d’un nom araméen dans la ré- 

gion d’Eléphantine ne ferait aucune difficulté. Voir du reste Anal. 

Boll., XLV, 398. — Le terme sinassiario répété avec insistance, 

p. 142 et suivantes, est une des rares inadvertances pour lesquelles 

un philologue pourrait chercher noise ἃ M. M. de V. P. P. 

14. — * G. B. GIovENALE. La basilica di S. Maria in Cosmedin. 

Roma, P. Sansaini, 1927, in-4°, xv-445 pp., illustrations (- Mono- 
grafie sulle Chiese di Roma, 11). 
15.—*R.Scuutrze, Basilika. Untersuchungen zur antiken und 

frihmittelalter lichen Baukunst. Berlin-Leipzig, W. de Gruyter u. Co., 

1928, in-4°, yvi1-87 pp., illustrations. 

La collection de monographies entreprise par l’Associazione ar- 

tistica fra i cultori di architettura in Roma, commencée par un 

volume sur Sant’Agata dei Goti (Anal. Boll., XLIV, 264), et a la- 
quelle se rattache, comme un propylée majestueux, ’ouvrage de 

M. Huelsen sur les églises de Rome (Anal. Boll, XLV, 310), vient 
de s’enrichir d’un volume aussi important par le choix du sujet que 

par le travail approfondi qui en a fourni les matériaux. Sainte-Marie 
in Cosmedin, située au pied de l’Aventin, dans le quartier grec, 

porte un nom byzantin: ἐν Κοσμιδίῳ, que Von retrouve aussi 4 
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Ravenne ; elle servit longtemps aux besoins spirituels de la Schola 

Graeca. Mais son histoire remonte plus haut, et toutes les périodes 

de histoire de Rome y ont laissé leur empreinte. Au 1115 siécle de 

Rome s’éléve ἃ cet endroit un temple de Cérés, qui fut détruit par 

un incendie l’an 31 avant Jésus-Christ. I] fut reconstruit par Au- 

guste, consacré par Tibére, et, au IV® siécle, remis ἃ 1]’administra- 

tion de l’annone, quil’entoura de magasins et d’autres constructions. 

L’annone fut remplacée, au VI¢ siécle, par une diaconie de l’Eglise 

Romaine, et une petite église y fut installée. L’aedes Cereris, qui 

tombait en ruines, devint une menace pour la diaconie. Le pape 

Adrien (772-796) la démolit, et agrandit l’église. Sous Nicolas I 
(858-867) elle fut restaurée. Une sacristie y fut ajoutée ainsi qu’un 

oratoire de Saint-Nicolas et un palais pontifical. Nouveaux travaux 

sous le cardinal Jean Gaetano, le futur Gélase II, qui fit construire 

le campanile. L’ceuvre de Gélase fut poursuivie sous Calixte II 
(1119-1124). C’est de cette époque que datent le pavement, la chaire 

épiscopale et d’autres ornements importants. Le cardinal Francesco 

Caetani (1295-1304) donna un nouvel aspect ἃ la basilique par quel- 

ques retouches de style gothique, et en y installant le ciborium. En 

1435, tout l’ensemble, palais et basilique, passa aux mains des béné- 

dictins qui s’occupérent assez peu de l’église. Celle-ci redevint collé- 

giale sous Léon X. Ce fut le commencement de la période des « dé- 
formations ». Les restaurations maladroites, de prétendus embellis- 

sements selon la mode du temps, les transformations entreprises 

sans aucune égard aux traditions antiques et poursuivies jusqu’au 

milieu du XIX¢é siécle, laissérent subsister si peu de chose de 1᾽85- 

pect du monument au XI°¢ et au XII° siécle, qu’il fallait quelque 

audace, de grandes connaissances techniques et archéologiques 
pour oser entreprendre la restauration de l’ancienne basilique et ui 

rendre la physionomie qu’elle avait prise sous Calixte 11. Μ. G. B. 
Giovenale était tout désigné pour entreprendre un travail aussi dé- 

licat, et quiconque visite actuellement Santa Maria in Cosmedin est 
émerveillé du résultat. Mais on ne pourra apprécier importance du 

travail et les difficultés qu’il a fallu surmonter qu’en suivant, dans 
son exposé, l’architecte lui-méme, si parfaitement au courant de 

Vhistoire de la basilique et de tout ce qui s’y rattache, que, con- 

trairement au plan de la collection, on n’a pas cru devoir partager 

les chapitres entre divers spécialistes. M. G. a suivi une méthode un 

peu particuliére. Il fait connaitre d’abord l’état de la basilique en 

1891, année ot la restauration a été décidée, dresse Vinventaire 

des documents et des matériaux de toute sorte qui ont pu Servir a 
Yétude du monument. II constate ensuite les transformations qu’il 

subit ἃ travers les Ages : en remontant de 1891 41123, de Calixte II 

a Adrien I, de 1a ἃ la diaconie, puis ἃ l’époque impériale et jusqu’aux 

origines, sous la république. Le plan offre quelques inconvénients 
auxquels aurait mieux paré une table alphabétique générale que la 
table systématique qui a été adoptée. On voit fort bien d’ailleurs, 

et c’est l’essentiel, les apports de chaque période, ce qui en est resté 
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aprés les derniers travaux, et on admirera la discrétion avec laquelle 

Varchitecte a procédé. Les « victimes de la restauration » comme il 

les appelle, sont bien peu nombreuses et vraiment peu intéressantes. 

Parmiles ceuvres d’art décrites par M. G. nous signalerons (p. 148-50) 

l’image de la patronne de l’église, que l’on a voulu faire remonter 

ἃ Pépoque byzantine, mais qui est de la fin du Χ 1119 siécle. Les spé- 
cialistes du XVIII¢ siécle n’étaient pas de cet avis, et M. G. fait 

quelques remarques piquantes sur l’état d’esprit de cette époque. 
Dans V’inscription de 1123 ot sont énumérées les reliques de l’autel 

consacré par Calixte II, on lit (tav. XX) entre autres noms : SANCTE 

SVNEME. Qui nous renseignera sur cette sainte ? Une autre inscrip- 

tion de 1717 (p. 65, n. 27) est relative ἃ la confession in cuius ara 

corpus 5. Cyrillae v. ef m. filiae Decti imperatoris olim conditum erat. 
Et un cippe antique, transformé en autel, portait sur le rebord (p. 

332); ... BEATE CIRILLE VIRG ET MART FILIE DEcII. Cette inscrip- 
tion serait du VI¢ siécle (p. 62). On a quelque peine & le croire, pour 

plus d’une raison. Quant 4 la sainte elle-méme, elle n’est pas incon- 

nue (voir Act. SS., Oct. XII, 648-70). Les Actes de 5. Laurent et 

les pélerins qui au VII¢ siécle visitaient la voie Tiburtine lappellent 

également filia Decti imperatoris. Tradition purement légendaire, 

faut-il le dire? Une petite chicane. Nicolas I ([ 867) ajouta ἃ la 
basilique un oratoire dédié 4 son patron, qui est appelé ici S. Nico- 
la di Bari, L’évéque de Myre ne devient Nicolas de Bari qu’a par- 

tir de 1087. 
C’est la basilique en général qui fait l’objet des recherches de 

M. R. Schultze. 1] 586 met ἃ un point de vue indiqué par le titre dela 

collection dont son livre fait partie : Rémisch-Germanische Forschun- 

gen. Partant d’un groupe d’édifices de l’antiquité classique, il abou- 

tit A une série analogue du moyen 4ge allemand aprés avoir cher- 

ché ἃ découvrir les liens de continuité qui les unissent. La plus an- 

cienne et la mieux conservée des basiliques de l’antiquité, celle de 
Pompéi, est longuement décrite, les autres avec des détails propor- 

tionnés A leur importance, et les descriptions sont toujours appuyées 

de plans fort bien dressés. Le nombre des basiliques dont il reste 

quelques vestiges est relativement considérable, et l’on en retrouve 

un peu Partout sur le sol de l’empire romain. Les rapprochements 

que fait M. S. entre divers types de basiliques et un certain nombre 

de cathédrales sont tout 4 fait convaincants. 1] s’arréte spécialement 
ἃ celle de Worms. Par ses dimensions, ses proportions, la symétrie 
de ses absides, la disposition des entrées, le plan de cet édifice ré- 

véle influence grecque et romaine. II n’est pas jusqu’aux tourelles 
avec escalier tournant qui n’aient leur pendant dans des édifices 
antiques. M. S. admet, avec tous les esprits pondérés, que la forme 

basilicale entiérement constituée a été simplement adaptée aux 
églises chrétiennes, et qu’elle n’est pas sortie d’une série de trans- 
formations de la maison romaine. Il se déclarerait d’accord avec 

M. Giovannoni (Anal. Boll., XLIV, 243), dont il semble avoir 

ignoré le travail sur la genése de la basilique chrétienne. Η. D. 
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16. — * Anastasios K. OrLANDOS. οναστηριακὴ "Aoyitexto- 
ving. Κείμενον καὶ σχέδια. Athenes, « Hestia », 1927, in-4°, 91 pp., 
134 fig. . 

Comme M. A. K. Orlandos le fait remarquer trés justement dans 

la préface de ce livre, on s’est borné jusqu’a présent, du point de vue 

architectural,a l’étude des églises byzantines, églises de monastéres 

et autres,en négligeant un peu le reste des constructions monas- 

tiques. C’est pour commencer ἃ combler cette lacune qu’il a entre- 
pris le présent travail. Il nous décrit aspect extérieur et intérieur 

des monastéres byzantins avec leurs dépendances : enceinte, portes, 

cellules et cloitre, réfectoire, cuisine, chauffoir, four, cellier, infir- 

merie, bains, bibliothéque, puits, citerne, écuries, clochers, tour, 

entrepét et cimetiére. Le texte est éclairé de nombreuses illustra- 

tions, bien choisies et pour la plupart inédites. Les plans et dessins 

sont de la plume de [auteur lui-méme, architecte distingué. 

A vrai dire, nous n’avons pas encore ici une étude méthodique 

du sujet, mais plutét une série de notes détachées. Certaines 

sont déja assez développées et apprendront au lecteur des choses 

peu connues. Le long chapitre réservé ἃ la description des réfec- 

toires et les pages consacrées aux bains sont des plus instructives 

(cf. aussi Anal. Boll, XLVI, 471). Au sujet des bibliothéques, nous 

devons malheureusement nous contenter de quelques lignes. Dans 
aucun chapitre, l’évolution du type architectural n’est esquissée. 

Jl faudrait au préalable une enquéte autrement étendue. M. O. s’est 

tenu ici presque exclusivement aux couvents situés dans la pénin- 

sule et les fles de la Gréce actuelle, surtout A ceux de ]’Athos et des 

Météores. La documentation est de bon aloi, mais assez limitée. Les 

«typica» auraient pu étre exploités davantage. On en trouvera 

une liste dans H. DE,EHAYE, Deux typica byzantins de l’époque 

des Paléologues (Bruxelles, 1921), p. 4-8. Le livre de M. O. est d’une 

lecture aisée en dépit de son caractére technique. L’édition, faite 

aux frais du Ministére de I’ Instruction publique, est.soignée et de 

bon gotit. Par sa nouvelle contribution ἃ l’étude de l’ancienne 

architecture byzantine, M. O. s’est acquis un titre de plus ἃ notre 

reconnaissance, et ce n’est certes pas le moindre. Ii, vient de faire 

ceuvre de pionnier, et la voie qu’il ouvre est riche en promesses. 

Puisse-t-il s’y avancer lui-méme résolument et entrainer d’autres 

a sa suite! J. SIMON. 

17.—* G. Barpy. Littérature grecque chrétienne. Paris, Bloud et 
Gay, [1927], in-12, 187 pp. (= Bibliothéque catholique des sciences 

religieuses). 
18.—* Aimé PurcH. Histoire de la littérature grecque chrétienne 

depuis les origines jusqu’d la fin du IV® siécle. Tomes I, II. Paris, 

Les Belles Lettres, 1928, in-8°, 500, 668 pp. (—Collection d’études 

anciennes). 
19.—* Umberto Moricca, Storia della letteratura latina cristiana. 

Anal, Boll. XLVII, — 9. 
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Vol. IL: Il IV. secolo. Torino, Soc. Ed. Internazionale, 1928, 2 to- 

mes in-8°, 1436 pp. 
20.—* A. G. Amatucci. Storia della letteratura latina cristiana. 

Bari, G. Laterza, 1929, in-8°, 361 pp. (= Biblioteca di cultura mo- 

derna, 164). 

Presque en méme temps nous arrivent de France deux histoires 

de la littérature grecque chrétienne et d’Italie deux histoires de la 

littérature latine chrétienne. I] suffirait de comparer l’aspect ex- 
térieur de ces ouvrages pour s’apercevoir qu’ils répondent ἃ des 

besoins différents et ne font pas double emploi. 
Le livre de M. Bardy, qui a paru le premier, est destiné ἃ un public 

trés étendu et peu soucieux des références bibliographiques. Par 

ses apercus clairs et précis, il se recommande pour une premiére 

initiation. L’auteur, préparé par de nombreux et importants tra- 

vaux, a réussi 4 y tracer, en moins de 200 pages, le tableau de la 

littérature grecque chrétienne de la fin du Ie siécle au début du 

régne de Justinien. Cette immense matiére est divisée en trois pé- 
riodes : les origines, ]’4ge d’or, le Ve siécle. Dans chaque période 

les écrivains sont groupés par régions : Rome et la Gaule, Asie-Mi- 

neure et Gréce, Syrie et Palestine, Egypte. L’inspiration nette- 

ment apologétique de la collection dont cette esquisse fait partie, 

ne diminue en rien la valeur de ce travail de saine vulgarisation. 

L’ Histoire de la littérature grecque chrétienne de M. Puech est 

congue sur un plan analogue ἃ VHistoire de la littérature latine 

chrétienne de M. de Labriolle (cf. Anal, Boll., XL, 185). Pour mettre 

en relief les grands traits caractéristiques, ’auteur a résolument 

‘élagué les détails superflus et limité la bibliographie ἃ l’indication 
des ouvrages essentiels ; il a réussi par 14 ἃ faire, comme il le souhai- 

tait, une ceuvre claire et vivante. Bien plus, il a su modestement 

s’abstenir de présenter en beaucoup de questions une solution qui 

eit Vattrait de lVoriginalité: «lexceptionnel mérite de cette his- 
toire, comme I’a dit le regretté Mgr Batiffol, est d’étre une veérifi- 

cation attentive des opinions courantes et le choix du parti le plus 

stir » (Revue d’hist. eccl., 1929, p. 88). Le premier volume est consa~ 

cré tout entier au Nouveau Testament. Nous ne suivrons pas M. P. 

sur ce terrain, qu’on est habitué ἃ voir réserver aux spéctalistes . 
et nous n’y renverrons pas les théologiens qui ont 4 se faire une: 

opinion sur les questions controversées. Le tome II comprend le 

IIe et le 1119 siécles. Comme de juste, les Péres apostoliques, les 

Apologistes et Vécole d’Alexandrie y occupent la plus grande 
Place. Signalons, comme plus importants 4 notre point de vue, 

deux chapitres sur les Actes des martyrs et un autre sur les Actes 
apocryphes des Apdétres. Les textes suivants y sont analysés: 
Vépitre des Smyrniotes sur la mort de 5. Polycarpe, le martyre 

de 5, Justin le philosophe, la lettre des Eglises de Lyon et de 
Vienne, le martyre de Pionios et la Passion des Stes Perpétue 

et Félicité. Tout en reconnaissant que le texte grec de cette der- 
niére n’est pas l’original, M. P. ne résiste pas ἃ la tentation d’en 
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parler, parce qu'elle est « une des plus émouvantes que nous possé- 
dions ». Dans le chapitre consacré aux Actes apocryphes des Apdtres, 

il est question principalement des Actes d’ André, de Jean, de Thomas 

et des écrits pseudo-clémentins. Les Actes de Paul et de Thécle et 

ceux de Pierre ont été étudiés dans le tome I, & cause de leurs rela- 

tions avec les Actes canoniques. Un tome troisiéme et dernier con- 

tiendra la littérature du IVe siécle. 

Nous avons annoncé en son temps le premier volume de la Storia 

della Letteratura latina cristiana de M. Moricca (Anal. Boll, XLIV, 

397). Le second vient de paraitre en deux tomes, qui forment un 
total de 1430 pages. Devant cette masse compacte, répartie en 14 

chapitres sans autre subdivision, on est tenté de répéter ce que 

Carlo Pascal écrivait du premier volume: « Le travail est immense ; 

la quantité est si formidable qu’eile rend presque impossible un 

jugement sur la qualité. » Au rebours de M. Puech, M. M. s’est pré- 
occupé avant tout d’étre complet, tant dans son exposé que dans 

sa bibliographie. Son livre y a perdu en clarté. Mais l’abondance 

des renseignements qui s’y trouvent accumulés en fait un excellent 

ouvrage de consultation. 

M. Amatucci n’est pas, semble-t-il, un critique littéraire de pro- 

fession. Il a.entrepris, il y a une quinzaine d’années, la lecture et 

Vétude systématique des écrivains chrétiens de langue latine. Cha- 
que fois qu’il était arrivé au bout de l’ceuvre littéraire d’un auteur, 
il rédigeait un « large essai critique ». De la collection de ces saggi 

est né le volume que nous présentons ἃ nos lecteurs. M. A. s’est ef- 
forcé d’y faire voir « le développement de la littérature latine chré- 

tienne et l’ceuvre des principaux auteurs tels qu’ils sont apparus 

A son esprit et que les a sentis son coeur. » Minucius Félix ouvre cette 

Balerie de tableaux, qui se clét par δ. Grégoire le Grand. 

Fr. HALKIN. 

21. — * H. J. Bayuis. Minucius Felix and his Place among the 
Early Fathers of the Latin Church. London, S.P.C.K., 1928, in-89, 

111-376 pp. 

22. — * A. DuRENGUES. Le livre de Saint Phébade contre les A- 

riens. Agen, P. Laborde, 1927, in-8°, 103 pp., fac-similés. 
L’ Octavius a fait couler plus d’encre que son auteur n’en a dépensé 

ἃ Vécrire. Cet opuscule si agréable ἃ lire est depuis longtemps un 
sujet de discussion entre lettrés. Que peut-on savoir de l’auteur du 

Dialogue? Quel est exactement son but? Que faut-il penser de cet 

apologiste qui, évidemment, se préoccupe d’amener les paiens 

4 la foi et semble reculer devant l’exposé de la doctrine chrétienne? 
A quelle époque a-t-il vécu? Οἱ a-t-il pris les éléments de sa polé- 
Mique si discréte contre le paganisme? Quelle place enfin 1’ Octavius 

occupe-t-il dans l’histoire littéraire? Toutes ces questions ont été 
agitées et résolues en sens divers, et si l’on s’est mis d’accord sur 

plus d’un point, il en est qui demeurent matiére ἃ controverse. 

M. Baylis, qui ne connaft pas seulement son auteur, mais encore 
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tout ce qui a été écrit ἃ son sujet, reprend tous ces problémes, discute 
les solutions jusqu’ici proposées, et présente les siennes, qui sont 

presque toujours parfaitement raisonnées. On ne peut qu’admirer 

Vaisance avec laquelle il se meut parmi les conflits d’opinion et 

la clarté qui régne dans toutes les parties de son livre. Les chapitres 

sur la date de l’Octavius et sur ses rapports avec l’Apologétique de 

Tertullien sont excellents. La construction de Dessau (dans Hermes, 

t. XV et XL), qui avait trouvé quelques partisans, est traitée de 
roman ; et quant ἃ la question de priorité, elle est résolument tran- 

chée en faveur de Minucius Felix, contre Pautorité de Harnack et 

Yargumentation de Heinze, qui a paru faire impression sur un cer- 

tain nombre de philologues, guidés peut-étre par une raison de sen- 

timent. Pour avoir fait quelques emprunts ἃ un écrivain qui certes 

lui est inférieur, Tertullien ne devient pas du coup un plagiaire. 
Quand il s’approprie les idées d’autrui, ce qui lui arrive souvent, il 

leur imprime la marque de son génie, comme savent le faire tous les 

grands écrivains.’En tout ceci, M. B. est d’accord avec le meilleur 

connaisseur de Minucius Felix, M. J.-P. Waltzing. Voir, récemment 

encore, Bulletins de la Classe des lettres de ’ Académie de Belgique, 

1922, ἡ. 43-49. 

Toutes les éditions du livre de S. Phébade contra Arianos dépen- 

dent de celle de Théodore de Béze, datée de 1570. On attendait de 

Dom Wilmart une édition critique, revue sur ’unique manuscrit, 

le Vossianus F. 58 de Leyde (Sifzungsberichte de l’Académie de 
Vienne, t. CLIX, n. 1). Le chanoine Durengues, d’Agen, l’a prévenu. 

Il ne s’est pas contenté d’imprimer le texte et de l’accompagner 

d’une traduction frangaise, la premiére, sans doute,que nous possé- 

dions ; il a fait reproduire tout le manuscrit en fac-similé, un peu 

réduit malheureusement, et moins lisible que le spécimen donné 

par Dom Wilmart. L’édition est précédée d’une introduction, et 

suivie de quelques notes. L’apparat critique n’est pas toujours de la 

‘derniére clarté. Si le travail du docte chanoine trahit un peu d’inex- 

périence, il témoigne d’un zéle louable pour la mémoire d’un illus- 
‘tre évéque d’Agen. Phébade a-t-il réellement « tenu sur la scéne du 
monde un des premiers réles », et son livre mérite-t-il le qualificatif 
de « chef-d’ceuvre accompli »? Cela peut se discuter,et il ne faut pas 

trop presser des jugements énoncés dans l’enthousiasme d’un ju- 

bilé. On a voulu célébrer 5. Phébade en méme temps que le cent- 

cinquantenaire de la Société Académique d’Agen. L’introduction 
fournit ‘quelques détails sur le culte local du saint, Η. Ὁ. 

23.--- * Eusebius Bishop of Caesarea, The Ecclesiastical History and 
‘the Martyrs of Palestine, translated with Introduction and Notes by 
H. J. Lawior and J. E. L. Outron. London, S.P.C.K., 2 vol. in-8°, 
xv1-402, vI-366 pp. 

La nouvelle traduction anglaise d’ Eusébe qui vient de parattre 

suit en général le texte de Schwartz, et lorsqu’on s’en écarte, la 

legon choisie est indiquée dans l’apparat critique. Pour le livre des 
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Martyrs de Palestine, les éditeurs ont eu la bonne pensée de ne pas 

se contenter, comme l’a fait Schwartz, de la recension bréve et des 

fragments de la longue recension que nous possédons en grec. [15 

ont traduit intégralement cette derniére sur le syriaque, dispensant 
ainsi le lecteur, qui peut se passer de certains menus détails, de re- 

courir au livre savant mais confus de B. Violet. La disposition du 

texte est trés heureuse, et dans les futures éditions de l’Eusébe grec 

on fera bien de s’inspirer de cet exemple, notamment en faisant bien 

ressortir les citations dont l’Histoire ecclésiastique est remplie. 

L’introduction et les notes sont l’ceuvre de M. Lawlor, qui a eu le 

mérite d’accumuler un grand nombre de renseignements utiles sans 

se perdre dans de longues dissertations. Evidemment, le commen- 

tateur n’a pas épuisé la matiére; dans une ceuvre aussi riche que 

. celle d’Eusébe, on trouvera, longtemps encore, de nouveaux points 

a éclairer, et ce n’est pas diminuer le mérite des éditeurs que d’in- 

diquer quelques lacunes. A propos des Martyrs de Palestine il y 

aurait lieu peut-étre de signaler le texte du ch. XI tel qu’ilse lit 

dans le manuscrit du British Museum Add. 36 589 (Anal. Boll, 

XXV, 499). Les traductions latines publiées dans Lippomano sont 

de date récente, et faites sur les exemplaires mémes d’ow sont tirés 

les textes grecs de la longue recension. Elles ne peuvent donc pas 

servir ἃ établir le texte. Sur le traitement infligé aux vierges durant 

les persécutions, le travail de F. Augar, Die Frau im rémischen 

Christenprocess (Leipzig, 1905), aurait’ pu étre utilement cité. 

Peut-étre aussi sur Hiéroclés et sur les Actes de Philéas et Philo- 

romus, Anal, Boll, t. XL, pp. 28, 299. Les Actes des SS. Carpus, 
Papylus et Agathonice, publiés par Aubé, puis par Harnack (BHG. 

293) ne peuvent guére passer pour des « genuine Acts». S’ils ont 

gardé des traces d’une relation contemporaine, celle-ci a été profon- 

dément altérée. Voir Les Passions des martyrs et les genres littéraires, 

p. 136-41, et mieux : le fascicule 6 des Note agiografiche de M. P. 

Franchi de’ Cavalieri, p. 17-27. Sur la liste des martyrs de Lyon, 

il y a lieu de renvoyer ἃ larticle de Dom Quentin, Anal. Boll, 

t. XXXIX, p. 113. 

La traduction d’Eusébe par Rufin est notablement moins fiddle 

que celle de M. Oulton. Un article de ce dernier consacré ἃ ce loin- 

tain prédécesseur dans le Journal of Theo logical Studies,1929, p. 150- 

174, n’a pas précisément pour but de relever ses défauts, au contrai- 

re. On avait remarqué, depuis longtemps, certaines retouches et 

surtout des additions qui supposaient des sources d’information 

indépendantes d’Eusébe. M. O. dresse la liste compléte des passages 

en question, et fait remarquer qu’en matiére de topographie et 

@histoire les traits propres ἃ Rufin se rapportent ἃ des endroits of 

ila vécu: ἃ Rome, ἃ Jérusalem, ἃ Césarée, A ποῖοι surtout les am- 

plifications qui se constatent dans les récits de martyres localisés 

a Césarée, ἃ Tyr, ἃ Antioche, en Egypte, en Mésopotamie. Rufin a 
pu sur place recueillir des renseignements ou des documents, et 

il n’y a pas de doute 4} a utilisé une Vie de 5. Grégoire le thay- 
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maturge et une Passion des SS. Philéas et Philoromus (Anal. Boll. 
XL, 307-309). M. Ο. a rendu service en attirant l’attention sur ces 
particularités trop négligées par les critiques. H. Ὁ. 

24. — * Alfred FepEr S. I. Studien zum Schriftstellerkatalog des 
heiligen Hieronymus. Freiburg i. Br., Herder, 1927, in-8°, x-208 pp. 

Ce volume du regretté P. A. Feder, mort quelques mois aprés en 

avoir signé la préface, devait servir d’introduction développée a 

Védition du De viris illustribus de 5. Jéréme qu’il préparait, depuis 
1913, pour le Corpus latin de Vienne, en méme temps que celle du 

catalogue de Gennade. 11] avait hérité des matériaux qu’avaient 

commencé ἃ rassembler dans le méme but M. J. Huemer et M. J. 

Fischer. Mais presque tout restait ἃ faire, et il suffira d’indiquer 

briévement le contenu du présent volume pour montrer |’étendue 
du travail tel que l’a compris son auteur. Le premier chapitre (p. 1- 

91) est consacré ἃ la transmission du texte. Richardson, ἃ qui nous 
devons la derniere et la meilleure édition du De viris illustribus, dans 

les Texte und Untersuchungen, avait relevé une centaine de ma- 

nuscrits contenant l’ouvrage en question. La liste du P. F. comprend 

environ quatre-vingts manuscrits de plus. Quatorze codices jugés 

plus importants sont décrits longuement ; les trois plus anciens re- 

montent au VIE siécle et les trois derniers au Xe . De ces quatorze 
manuscrits, quatre avaient échappé aux recherches de Richardson, 

et, dans ce nombre, le plus ancien de tous, l’un des meilleurs, le 

Bambergensis B. VI. 21, qui parait étre du début méme du Ν 19 siécle. 

Quant ἃ la transmission indirecte du texte, étudiée trés attenti- 

vement aussi par le P. F., elle est représentée parla version grecque 

du pseudo-Sophronius, bien connue depuis Erasme, et par les em- 

prunts et imitations identifiés dans la littérature latine chrétienne : 

historiens de la littérature, chroniqueurs, liturgistes, auteurs de 

recueils bibliques ou patristiques. Parmi les liturgistes figurent Béde, 

Florus de Lyon et Adon. Pour ce qui est des passionnaires et légen- 

diers du moyen 4ge, le P. F. se borne ἃ affirmer qu’on peut y con- 

stater de nombreux emprwnts faits au De viris, et il se contente de 

renvoyer aux catalogues hagiographiques des Bollandistes. Quant 

aux recueils bibliques ou patristiques, il s’en tient A quelques exem- 
ples pris ca et 1a. Le but qu’il s’était proposé n’en exigeait pas 

davantage. Dans le deuxiéme chapitre (p. 92-109), le P. F. recherche 

quel a été le titre primitif de l’opuscule. Il y caractérise la maniére 
dont 5. Jéréme a composé cet écrit et a commencé ἃ le répandre. 
Ces pages méritent une attention toute spéciale. Elles sont une 

contribution trés appréciable ἃ l’étude, encore ἃ ses débuts, de la 
tachygraphie ancienne, dont l’importance se révélera de plus en 

plus. On verra ici toute I’utilité que ces connaissances peuvent 

présenter pour l’établissement d’un texte critique. Le chapitre sut- 

vant (p. 110-74) traite des additions faites ἃ Pouvrage primitif. 
Le P. F. avoue que son opinion sur ce sujet s’est modifiée. Précé- 

demment (cf. Biblica, t. I, 1920, p. 500-513), il croyait pouvoir sou- 
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tenir que Jéréme avait retouché lui-méme le texte original dans 

des éditions successives. Un examen plus approfondi lui a montré 
qu’une partie de ces changements ne sont certainement pas de 
Jér6me, et que pour les autres, le doute est au moins trés 

fondé. Cette section du travail, of les conjectures ont da étre multi- 

pliées, pourrait n’étre pas définitive. Mais pour en juger avec com- 

pétence, il faudrait une longue familiarité avec le sujet, que possé- 

dera, nous aimons ἃ le croire, celui ἃ qui est échu l’honneur de re- 

prendre Vopus interruptum. Le quatriéme chapitre (p. 175-91), 

entiérement technique, expose les rapports mutuels des manuscrits 
les plus importants et leur classement. Pour terminer (p. 192-208), 

le P. F, énumére dans l’ordre chronologique et apprécie les différentes 

éditions du texte latin et de la traduction grecque. I] n’y a pas lieu 

de s’étonner que le grave probléme des sources du De viris n’ait pas 

été abordé dans le présent volume. Les études de Huemer, Sychowski 

et Bernoulli ne demandaient pas ἃ étre reprises, et le nouvel éditeur 

se proposait de signaler en regard du texte les nombreux endroits 

ot! Jéréme est tributaire de ses devanciers, d’Eusébe surtout. Le 

travail du P. F. est, par sa pénétration et le souci constant de 

Vexactitude poussé jusqu’au scrupule, un vrai modéle du genre. 

Notre seul regret, c’est que ]’ouvrage ne soit accompagné d’ aucune 

table. J. SIMON. 

25. — * Hermann Gouancz. Julian the Apostate, now translated 

for the first time from the Syriac original (the only known MS. in the 

British Museum, edited by Hoffmann of Kiel). Oxford, University 

Press, 1928, in-8°, 264 pp. " 

Si un critique pédant voulait se déchainer contre ce petit volume, 

‘voici A peu prés ce qu’il pourrait dire, sans prendre la peine d’éplu- 

cher la traduction, dont le titre est déja une histoire en abrégé. Un 

texte syriaque ne devient pas accessible parce qu’on 1᾽8 rendu en 

langue vulgaire. I] faut que le lecteur y soit introduit, guidé a tra- 

vers les difficultés, qui αν manquent jamais,et mis en garde au moins 

contre l’illusion qu’il en comprend tout. Sir Hermann Gollancz 

n’a pas cru devoir lui assurer aucun de ces secours. Aprés un rapide 

avant-propos, qui ne touche 4 aucun des problémes critiques soule- 

vés par le document, on est jeté ex abrupto dans le texte, qui débute 

par une lacune et court droit devant lui pendant 258 pages, sans un 

mot de commentaire ni d’éclaircissement. Le volume n’a pas méme 

un embryon de sommaire et encore moins de table analytique. Et 
si quelqu’un éprouve l’envie de recourir au syriaque, ἃ lui d’y retrou- 
ver sa route, car ni les folios du manuscrit ni les pages de l’édition 

originale n’ont été reproduits dans la traduction. La seule concession 

que l’interpréte ait accordée ἃ l’inexpérience de ses lecteurs, c’est 

. @abandonner en quelques endroits sa version littérale pour une 

paraphrase (p. 6). 
A ces réclamations, Sir H. G., qui nécessairement les a prévues, 

s’est absteny d’opposer aucune explication. L’avocat, qui aurait 
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licence de parler pour lui, pourrait dire tout d’abord que les ren- 

seignements désirables concernant le texte et sa transmission 

se trouvent réunis au complet dans la consciencieuse édition de 
Hoffmann, ce qui est vrai; ensuite que toutes les questions d’his- ὁ 

toire littéraire relatives au roman de Julien ont été lumineusement 

exposées par M. Néldeke, dans une étude célébre, qui n’a pas vieilli, 

ce qui est tout aussi vrai; et enfin que le seul effort d’élaboration 
qui restait encore réellement nécessaire est celui dont Sir H. G. vient 
de se charger courageusement, aprés que tous les spécialistes ἃ qui 

cette désirable initiative doit avoir été suggérée ont fait la sourde 
oreille pendant cinquante ans ; ce quiest l’évidence méme. Reste a 

savoir si toutes ces bonnes raisons auraient gain de cause. 
Loin de nous la pensée de contester ou d’amoindrir le service 

rendu par le laborieux traducteur. Ce que nous souhaitons, c’est 
qu’il le compléte et Pachéve lui-méme. Faute de quoi, s’il consulte 
les legons de ]’expérience, il peut s’attendre ἃ voir survenir un homme 

pratique, qui reprendra son travail en sous-ceuvre, y joindra les 

accessoires qui le rendront plus maniable et plus commode ἃ |’ usage, 

et pour remercier le pionnier qui lui a frayé la route, notera sans misé- 

ricorde les moindres endroits ot il a bronché. P. P. 

26. -—— * L. RADERMACHER. Griechische Queilen zur Faustsage ; 

der Zauberer Cyprianus, die Erzdhlung des Helladius, Theophilus. 

Eingeleitet, herausgegeben und tibersetzt. Wien, 1927. in-8°, 277 

pp., fac-similé (= Silzungsberichte der Akademie der Wissenschajten 

in Wien, 206, 4). 

Sous le titre de « Sources grecques de la légende de Faust », ce sont 

trois romans hagiographiques que M. Radermacher a étudiés et 

publiés : la Conversion de Cyprien d’Antioche (ΒΗ. 452), le re- 
pentir de l’esclave de Protérius (BHG. 253) et la Pénitence de Théo- 
phile (BHG. 1319-1322). Dans ces trois récits, le héros, aprés avoir 

vendu son Ame au diable, est pris de remords et se rétracte. Ce théme 

commun est traité avec beaucoup de liberté et non sans art par les 

différents auteurs. De leur cété les copistes, dont imagination était 

stimulée par la popularité de ces histoires, ne se sont pas fait faute 

de les retoucher, de les enjoliver, voire de les remanier ἃ leur gré. 

Un certain nombre de ces recensions est parvenu jusqu’a nous. 

M. R. en publie trois pour la légende de Cyprien et de Justine. 
La premiére, celle du ms. de Paris 1468, était connue par )’édition 

de Zahn (1882), ot le texte est contaminé par des legons étrangéres. 

La seconde, moins proche, semble-t-il, de Voriginal, et que Mrs 

Gibson avait tirée jadis d’un ms. du Sinai, a été collationnée sur 

quatre autres mss. Enfin le Barberinianus (M. R. écrit Barberianus) 
517 a fourni la troisiéme, qui était inédite et ne s’écarte guére des 

-autres que par le détail de l’expression. 

L’histoire de ’esclave de Protérius fait partie de la collection de 

miracles qui suit la Vie de S. Basile attribuée ἃ Amphiloque d’Ico- 

nium. Cette Vie de S. Basile se trouve dans un nombre considéra- 
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ble de manuscrits : plus de 20a Paris, 11 ἃ Venise, etc. Le chapitre 

qui nous intéresse ne s’y lit pas toujours ἃ la méme place; parfois 

omis, parfois aussi il est transcrit & part, comme un récit complet. 

Les catalogues de manuscrits, M. R. le constate avec regret (p.236), 

he permettent pas toujours de s’assurer qu’un ‘Miracle est ou n’est 

pas compris dans une collection. Cependant il eit suffi de consulter 

les tables du Catal. codd. hag. graec. Vatic. et du Catal. graec. Germ. 

pour découvrir, 4 Rome, quatre exemplaires anciens du récit d’Hel- 

ladius (Vatic. 824 ; Ottobon. 1, 387 et 402), un ἃ Berlin (graec. fol. 

43. ID) et trois autres 4 la Bodiéienne (Barocc. 183, Auct. E. 5, 12 

et New College 82). M. R. a vu les mss. de Vienne, de Milan et de 

Paris. I] en a collationné six, plus un d’Athénes, Bibl. du Sénat 45, 

pour la premiére recension, déja connue par I’édition de Combefis 

(1644). Une recension moins ancienne, encore inédite, provient de 

l’Ambrosianus 262. Elte se caractérise dés le début par une omission 

et par une méprise : il n’y est pas question d’ Helladius, témoin ocu- 

laire, ἃ qui est attribué le récit dans la premiére rédaction, et lenom 

de ’empereur Valens y est pris pour celui du héros qui vend son Ame 

au diable. 

La Pénitence de Théophile a été publiée par L. De Sinner en 1838 

et 1839 et par G. N. Sola en 1907 et 1908. M. R. a jugé bon de réédi- 

ter trois des recensions connues: celle du Nanianus II 101, qu'il 

considére comme la plus ancienne, celle de Vienne, hist. gr. 3, qu’il 

attribue 4 Eutychianus et qu’il a collationnée sur le ms. de Moscou 

201, enfin celle du Vatic. 790 et du Neapolit. II B 29. Quant ἃ la 
quatriéme et derniére recension, celle du Coislin, 283, il s’est borné 

a en signaler ἃ part les variantes. Il n’a pu voir ni les manuscrits du 

mont Athos, ni le n° 494 de Moscou. 

En appendice, M. R. reproduit, d’aprés lédition des Acta SS., 

la légende d’Anthémius et de Marie d’Antioche (BHG. 1045), dont 

l’épisode principal est encore un contrat avec le diable. La plupart 

des corrections proposées par l’auteur seront admises sans hésita- 

tion. 

La publication de M. R. apporte, en somme, peu d’inédit. Elle a 

d’autres mérites incontestables. Elle réunit en un volume commode 

des récits qui appartiennent 4 un méme groupe et qu'il fallait cher- 

cher dans des ouvrages rares ou peu maniables. Par une heureuse 

disposition typographique, elle met en regard les passages paralléles 

des différentes rédactions ; une traduction allemande, qui fait face 

au texte grec, rend ce dernier accessible ἃ un plus grand nombre de 

lecteurs. En outre, M. R. nous donne un texte établi suivant les 

régles. L’appareil critique est généralement clair. Peu de conjec- 

tures discutables. On aurait pu toutefois, p. 100, 1. 1 et 12, conser- 

ver la legon des mss. τοὺς συλουμένους et τοὺς συλοῦντας, les 

brigands, c.-a-d. les démons. Est-il bien nécessaire d’insérer, p. 122, 

1.6-7, les mots πρὸς τὴν καθ᾽ ἡμᾶς πόλιν qui manquent dans tous les 

manuscrits? La formule πιστεύω " βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ (Ὁ. 139, 

Ἰ. 12) est empruntée littéralement ἃ S. Mare, 9, 24; if ne faut pas 
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y ajouter μόνον avant le second mot. Par contre la forme étrange 

ἀνωστατικὰ (p. 195, 1. 5) aurait di étre corrigée en ἀποστατικὰ, 

comme le proposait E. Kurtz, dans Byzant. Zeitschrift, τ. XVIUI, 

p.202 (Ces «emendationes » de Kurtz sont signalées dans la BHG., 

p. 183). . 
Enfin, et ce n’est pas le moindre mérite de son ouvrage, M. R. 

a réuni dans l’introduction et dans les notes des considérations in- 

téressantes sur les sources, la date de composition, le style et la 

valeur littéraire des légendes étudiées, avec une foule de rapproche-~ 
ments, toujours érudits, ordinairement ingénieux, parfois aussi trop 

subtils ou méme forcés. Ainsi, ἃ propos d’un passage oW Ia fille de 

Protérius s’écrie désespérée : διὰ ti ἐγὼ ἐγεννήθην καὶ γεννηθεῖσα 
μὴ εὐθέως ἀνάρπαστος ἐγενόμην; (p. 134), M. R. découvre dans le 

mot ἀνάρπαστος la preuve que l’antique croyance ἃ lenlévement 
des morts par les esprits des vents perdurait encore, et il renvoie 

aux textes classiques d’Homére, d’Euripide et de Sophocle! L’ex- 

pression θυσίαν ζῶσαν (p. 122) lui rappelle un trait de la Vie de 

Ste Théodora de Salonique ; il ne fallait pas aller si loin: le mot est 

de 5, Paul, Roin. 12, 1. En général, il est vrai, notre auteur a été 

plus heureux dans J’emploi de la méthode comparative, et ses indi- 

cations seront précieuses au folkloriste comme ἃ l’hagiographe. Une 

table des matitres aurait facilité les recherches ἃ travers ces 275 
pages au titre courant uniforme. Fr. HALKIN. 

27. — * Charles Allyn WiiuiaMs. Oriental affinities of the Legentl 

of the Hairy Anchorite. Part 1: Pre-Christian ; Part II: Christian. 

Urbana, University Press, in-8°, 139 pp., héliogravure hors texte. 

(= University of Illinois Studies in Language and Literature, vol. X, 

1925, p. 195-242 ; vol. XT, 1926, p. 427-509), | 
Un « Meisterlied » du XV¢ siécle apparenté ἃ la «légende de S. Jean 

Chrysostome » mise en prose par Luther, a donné ἃ M. (Ὁ. A. Wil- 
liams l’occasion de rechercher lorigine de ce qu’il appelle le théme 

de « Vanachoréte velu », c’est-a-dire du solitaire qui vit ἃ V’état de 

nature et ἃ qui la dite nature rend un vétement de poil ou de crin.” 

De fil en aiguille, si ce mot est admissible en pareil sujet, il a été 

amené 4 conclure que cette donnée hagiographique, élaborée en 

Egypte, remonte par l’Ancien Testament ἃ l’épopée babylonienne 

de Gilgames et ἃ la légende hindoue. Le mythe babylonien et la 

légende hindoue ne marchent pas sans un cortége d’autres choses 

savantes. On croit deviner ce qu’un esprit ingénieux et pourvu d’une 

immense lecture peut trouver ἃ dire sur un théme prétant si bien ἃ 
la dissertation. Eh bien non! on ne le devinera pas, tant cet 

amoncellement de curiosités abstruses et la méthode qui en a réglé 
Vordonnance déconcertent imagination. En fait d’érudition ency- 

clopédique et de dextérité ἃ la mettre en couvre, M. W. serre de bien 
prés M. Frazer, M. R. Eisler et autres virtuoses du folklore transcen- 

dantal, Nous laissons aux juges compétents 16 soin d’apprécier ses 

vues en critique biblique, qui vont, inutile de Je dire, aux derniéres 
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limites du radicalisme. Mais puisqu’il s’agit en somme d’un groupe 
de légendes hagiographiques, nous nous bornerons ἃ une simple re- 

marque. La parenté originelle de themes mythiques, qui ont cheminé 
par transmission.orale, ne peut se déduire que de leurs ressemblances. 

Or ce moyen de preuve est d’une application dangereuse quand il 

s’agit de fictions dont le fond nourricier est un instinct animal, qui 

se retrouve partout et qui n’est pas indéfiniment varié dans ses mani- 

festations. Pour qu’il soit possible de les suivre a la trace, il faut qu’el- 

les soient individualisées au moins par un trait, sinon par une com- 

binaison de traits caractéristiques. Si l’on admet que ces thémes pti- 

mitifs se sont altérés ou ramifiés, le moins qu’on doive 4 la logique, 
c’est dene pas soumettre cette évolution ἃ des hypothéses contra- 

dictoires. ἢ y a une contradiction ou du moins une grave inconsé- 

quence ἃ vouloir qu'un mythe ou un conte, qui prend son cours tout 

pres d’une source que l’on indique, soit en méme temps tributaire 

d’une dérivation située fort loin en aval, aprés on ne sait combien 

_d’embranchements et de méandres. Ces récits populaires chemi- 

nent par la pente qui s’offre 4 eux, et comme ]’eau, en dessous dela 

ligne de partage, ne repassent plus par la bifurcation une fois 

franchie. A moins de conditions trés spéciales dont il faut faire la 

preuve, tout rapprochement que ]’on essaie en exclut certains au- 

tres. En épiloguant sur de prétendus parallélismes, sans les rac- 

corder ἃ aucun systéme plus général, et surtout en ne tenant nul 

compte des divergences, on en arrive 4 chercher, avec le plus grand 

sérieux du monde, le prototype commun d’Eve et de Calypso (WIL- 

LIAMS, p. 39, note 9, citant M. F. W. Albright). C’est avec un art 

tout pareil que certains généalogistes, en se donnant l’air de ne 

rien avancer que sur piéces d’archives, savent faire aboutir leurs 

recherches ἃ un point 4 partir duquel Vimagination de leur client 

fait le reste du chemin sans difficulté. 

L’étude de la légende chrétienne n’a pas été conduite avec plus 

de rigueur. Le premier exemple allégué est Anuph, mentionné dans 

V Historia Monachorum de Rufin. M. W. s’est laissé persuader que 
l’ascétisme monastique dont Anuph est un représentant exactement 

pareil ἃ beaucoup d’autres est inspiré de conceptions dogmatiques 

propres au gnosticisme. Du gnosticisme, les chemins et les sentiers 

ne manquent pas pour remonter ἃ Gilgames. Sila suite de la démon- 

stration dépend de cette trouvaille, la these de M. W. est bien com- 

promise. Nous lui aurions volontiers accordé que J’on reconnait 
dans certaines légendes monastiques des réminiscences littéraires, 
venues parfois d’assez loin. On en a signalé, et de fort suspectes, dans 

la Vie de Paul de Thébes par 5. Jéréme. Mais que le monachisme 
égyptien doive aux gnostiques ses aspirations fondamentales, non. 

Si M. W. veut s’en convaincre, qu’il s’impose de lire en toute liberté 

d’esprit la Vie de S. Antoine par S. Athanase ou les plus anciennes 

biographies de 5. Pachéme. Il ne pourra se soustraire ἃ la conclu- 

sion évidente que la_ vie spirituelle des moines égyptiens, dans 

toute sa discipline intérieure et extérieure, était alimentée par quel- 
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ques idées morales, qu’il traitera de haut en bas si bon lui semble, 

mais dont il n’osera plus contester le caractére spécifiquement chré- 

tien. On ne peut imaginer un milieu plus hermétiquement clos a 

tout ce qui n’était pas la tradition ecclésiastique. Les pratiques 

de mortification des moines de Thébaide ou de Nitrie ont pu se 

rencontrer avec celles de sectes dissidentes ou méme de religions 

non chrétiennes ; mais conclure de la que leur ascése s’inspirait de 

doctrines mystiques autres que celles qui sont restées vivaces dans 
la spiritualité chrétienne, c’est de l’hallucination érudite. 

Dans le cas de l’anachoréte velu, il est infiniment probable que 

parmi les exemples relevés par M. W., ceux quiont quelque chance 
d’étre historiques doivent leur origine 4 un désir borné et un peu 

maniaque de pousser ἃ l’extréme le renoncement aux choses de 

ce monde. On peut en arriver 14 sans avoir la cervelle brouillée par 

aucun exemple. Un thaumaturge musulman, le cheik Sélim, qui 
pratiquait-encore ce genre d’ascétisme sur la rive du Nil prés de 

Denderah,-a la fin du siécle dernier, ne se souvenait assurément ni 

d’Enkidu ni d’aucun de ses imitateurs vrais ou supposés. D’autre 

part, il n’est contesté par personne que toutes les légendes d’ana- 

chorétes pelus sont calquées d’un poncif parfaitement identifié. 

Les Gymnosophistes de |’Inde ont eu un temps de vogue dans la 

littérature mo nastique, grace aux plagiaires qui ont exploité ἃ qui 

mieux mieux le pseudo-Callisthéne (voir ci-dessous, p. 148-49). Et 

c’est, on en conviendra, un juste sujet de surprise de constater que 

M. W., qui remonte, peu s’en faut, jusqu’a ’ homme des cavernes, 

pour trouver des précurseurs ἃ Sérapion, Onuphre et autres, ait lu 

la Vie de Macaire le Romain (p. 101-103) sans y reconnaftre Vori- 

ginal qui s’y trouve désigné par les indications les plus décisives. 

Les hagiographes n’ont pris de cet exemple que lidée morale du 

renoncement absolu. Si dans la maniére de la mettre en scéne ils 

se sont rencontrés avec l’épopée de Gilgames, c’est bien sans l’avoir 

voulu. Mais, en fait, ἃ quoi se réduit la ressemblance? Dans pres- 

que toutes les formes de la légende chrétienne, les vétements aux- 

quels le solitaire a renoncé sont remplacés par une épaisse toison. 

M. W. attache a ce détail une signification profonde. Il n’en a pour- 

tant aucune. Celui ἃ qui ’iconographie est redevable de cette trou- 

vaille s’imaginait qu’il sauvait ainsi les convenances. C’est tout ce 
quwil.a voulu, et l’on peut méme douter qu’il ait songé a la fourrure 

naturelle de Nabuchodonosor. 

M. W. a tenu ἃ déclarer lui-méme que sa collection d’exemples ne 

prétend pas ἃ étre compléte. En effet, il serait aisé de la grossir d’une 

assez longue liste d’omissions. Citons, au hasard de nos souvenirs : 

le solitaire rencontré par Abraham de Kaskar (Nau, Revue de U'0- 
‘rient chrétien, τ. XX, 1915-1917, p. 25-26), la moniale pénitente 
mentionnée dans la Vie de Daniel de Scété (L. GoupscumipT et 
F. M. Esteves Pererra, 1897, p. 21-22), Ste Théoctiste de Lesbos 

(Act. SS., Nov. t. IV, 221-33), les trois fugitives dont l’aventure est 
racontée par Paul de Monembasie (BHG. 1449)... Ce qui est moins 
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excusable que ces omissions et autres pareilles, c’est Vabsence de 

tout classement critique parmi les exemples rapportés. L’auteur 

enregistre la premi¢re rédaction qui lui tombe sous la main et s’en 
tient 14. Sur Ste Marie l’Egyptienne, il cite la Légende Dorée. 1 
traite de S. Onuphre, sans connaitre l’étude de M. W. E. Crum 

(cf. Anal. Boll., XX XVIII, 414) ; deS. Jean in Puleo, sans référence 

au texte principal publié, comme on sait, par M. Briére (cf. Anal. 

Boll., XX1X, 207-208), etc. etc. De la, des confusions étranges et 

de non moins étranges affirmations. « Milesius, ermite de Perse » 

(p. 123-24) est S. Miles, évéque de Suse (BHO. 772-773). S. Pierre 

l’Athonite (BHG. 1505-1506) est qualifié de personnage légendaire 

(p. 104). Plusieurs des exemples apportés font double ou triple 

emploi. Mais en voila déja trop. C’est ἃ contre-cceur que nous 

avons discuté si longuement cet essai aventureux, oli se sont dé- 

pensées bien mal ἃ propos des connaissances étendues et d’enviables 

facilités de travail. Mais chaque fois que l’exégése mythologique 

viendra chercher la bataille sur le terrain de l’hagiographie,il faudra, 

pour de trés graves motifs, que son défi soit relevé. Sil’ermite ἃ long 
poil était seul en cause, nous n’aurions pas fait tant d’effort pour 

le tirer des mains de M. W. P. Ῥ. 

28. — * E, Dien. Inscriptiones latinae christianae veteres. Vol. 

III, fase. 1, 2. Berlin, Weidmann, 1928, in-8°, 160 pp. 

Le précieux recueil dont nous avons annoncé les débuts (Anal. 

Boll., XLII, 420 ; XLIII, 383) s’achéve heureusement par un volu- 

me de tables dont les fascicules 1 et 2 viennent de paraitre. Le pre- 

mier index: Nomina virorum et mulierum est arrivé ἃ la lettre V. 

Rien n’a été épargné pour en faire un instrument utile, et une ingé- 

nieuse disposition typographique permet de retrouver aisément, 

au milieu des homonymes et des noms estropiés ceux qui méritent 
de fixer attention, Les énormes difficultés de la tache ont été en 

général heureusement surmontées. Le répertoire rendra de _ tels 

services qu'il y aurait de ingratitude ἃ s’appesantir sur quelques 
légéres imperfections, impossibles 4 éviter lorsqu’il s’agit d’une pa- 

reille quantité de matériaux. Mais nous croyons entrer dans la pensée 

de l’auteur, soucieux de l’exactitude et de la précision, en suggérant 

certaines corrections, portant principalement sur les identifications. 

Voici quelques retouches qui semblent s’imposer. Les articles A lex- 
ander s(anctus) m(artyr) Rom(ae) et Alexander m(artyr) Rom/(ae) 

doivent étre fondus en un seul. 6 méme Domnio m.Salon. et Dom- 

nio ep. Salon. Martinus précédé de 5. Rau, ( ?) doit rejoindre Mar- 
finus 5. ep. Turon. Le grand 5. Martin était trés spécialement honoré 

ἃ Ravenne, et la basilique de 5. Apollinare Nuovo lui était d’abord 

dédiée. M. D. a de méme attribué 4 Ravenne — non sans quelques 
points d’interrogation — une bonne partie des saints représentés 

- sur les fameuses mosaiques. Ils sont ἃ restituer ἃ leur patrie d’ori- 

' gine, et il s’agit, en conséquence, de modifier les indications qui 

: précédent les noms de Cassianus (Imola), Chrysanthus (Rome), 
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Chrysogonus (Aquilée), Daria (Rome), Demetrius (Thessalonique), 
Emerentiana (celle du n. 1999 a est bien la méme que l’Emerentiana 
dun. 1959 a β) Eugenia (Rome), Euphemia (Chaicédoine), Paulina, 

Pelagia (Antioche), Proculus (Bologne). Les noms de Gervasius et 

Protasius ne doivent pas étre rapportés ἃ Rome, mais ἃ Milan ;- 

Cosmas et Damianus ne sont pas non plus des saints romains. M. D. 

hésite & qualifier de martyre Ste Pétronille (n. 1995). Ce titre pour- 
tant lui revient sans conteste (voir Sanctus, p. 118). Par contre, 
il n’y a pas lieu de l’attribuer 4 Fasciola (n. 1269), nia Priscilla 
(n. 2377), malgré le graffito tracé par une main inconnue. Byzan- 

tius (n. 1776) et Pudentiana (n. 1270) ne doivent pas étre mis au 

nombre des saints et on se demande comment justifier les qualifi- 

catifs de 5, ou sca Rom. donnés ἃ Castus, Electus, Festa, Fidelis, 

Peregrina, Thecla. Le nom de Mucius (n. 2030 b) est précédé de 

8. m. Hisp. Ce martyr n’est pas un espagnol ; c’est S. Mocius honoré 

ἃ Constantinople (Anal. Boll., XX ΧΙ, 321). Afra (n. 2111) ne devrait 

pas étre qualifiée de m. Hisp. C’est la martyre d’Augsbourg. Je ne 

comprends pas l’hésitation de M. D. par rapport ἃ Baudilus (n. 2110), 

le martyr de Nimes. Bien qu’il connaisse le chapitre de Grégoire de 

Tours (in Gloria mart., c. 77), il écrit: m. Hisp. ( ?). On comprend 
mieux qu’il ne soit pas trés affirmatif au sujet de Maximinus (CIL. 

V.-5078) : m. ( ?) Anaun. L’épitaphe : bone memorie et perpetue secu- 

rilati bene quiescant reliquias Maximini, n’est pas celle d’un mar- 

tyr. Rien n’indique que dans linscription trouvée ἃ Luna (n. 2014, 

dep. sancti Euter), le mot sanctus doive se traduire par « saint », et 

nous supprimerions les mots s. Lunens., dont M. D. fait précéder le 

nom de cet inconnu. Agape et Domnina sont présentées -(n. 2961, 

add.) comme des martyres de Terni: m. Interamn, Nous avons es- 
sayé de montrer ailleurs (Bulletin d’ancienne littérature et d’archéo- 

logie chrétiennes, 1911, p. 161-168) que ces noms sont absolument 

étrangers ἃ Vhagiographie d’Interamna, et que leur inscription sur 

le sarcophage de Castula (n. 2961) est le fait d’un faussaire. 

H. Ὁ. 

29. —- * O. Maruccui. Scoperta di antichita cristiane nell area 

della basilica suburbana di 5. Valentino. Estratto dal Bullettino 

della commissione archeologica comunale, t. LV (1927), p. 261-67. 

Des travaux récemment exécutés dans le voisinage immédiat de 

la basilique de Saint-Valentin au premier mille de la voie Flaminien- 

ne ont mis au jour un fragment d’inscription métrique, en caractéres 

philocaliens, et portant ces mots 

see 15 VT ESSE? 

. . SEPVLCri 

press(yter) INstTans. 

M. Marucchi, qui connait merveilleusement tout ce qui se rattache 

au sujet, a aussit6t rapproché ce texte d’une inscription en l’hon- 
neur des SS. Protus et Hyacinthus, ot on lit ce vers : Hoc Theodorus 
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opus construxil presbyter instans... L’analyse minutieuse ἃ laquelle 

De Rossi avait soumis les fragments originaux aboutissait a y re- 

connaitre non pas la main du célébre calligraphe de Damase, mais 

sans doute d’un de ses ouvriers (Bullettino, 1894, p. 33). Des re- 
marques analogues peuvent étre faites 4 propos de la nouvelle dé- 

couverte qui nous révéle un texte sinon Damasien, du moins trés 

rapproché du temps de Damase. Le mot important est ici sepulehrum. 
Il n’y a guére moyen de douter qu’il ne s’agisse du tombeau d’un 

martyr. Et ce martyr peut-il étre autre que 5. Valentin? L’argu- 
ment tiré des fragments Damasiens trouvés dans la basilique en 1905 

(Nuovo Bullettino, 1905, p. 109) est singuli¢rement renforcé par 

cette trouvaille, et ilsera difficile désormais de récuser le t¢émoignage 

des itinéraires : Ecclesia 5. Valentini martyris ubi ipse corpore iacet. 

Nous leur avions préféré, et d’autres avec nous (LANzONI, Le diocesi 

d’Italia, p. 409; Kirscu, Der stadtrémische Festkalender, Ὁ. 206) 

celui, trés formel aussi, du martyrologe hiéronymien qui place 

S. Valentin 4 Terni, et nous avions pensé que le culte de ce saint 

étranger avait été transporté ἃ Rome et y était devenu populaire, 

ἃ Vinstar de celui de S. Félix de Nole, presque transformé en saint 

romain sous le nom de Feliz in Pincis. I] devient de plus en plus 
probable que pour S. Valentin il faut renverser les termes, et que, 

parti du Ie mille de la voie Flaminienne, son culte est allé se fixer 

ἃ Interamna, au LX{IIIe mille, d’ot cette mention, au 14 février : 

Interamna via Flaminia miliario LXIIII natale Valentini. Les 

vieux hagiographes ont éprouvé les embarras qui ont longtemps fait 

hésiter les critiques, et ils ont eu recours ἃ un procédé qui leur est 

cher: 5. Valentin a été dédoublé, et on nous a donné 5. Valentin de 

Rome (BHL. 8463) et 5. Valentin de Terni (BHL. 8460). Il ne faut 

pas les écouter, et ceux-la méme qui tiendraient pour ce dernier 

conviendront de l’invraisemblance d’une solution qui place deux 

saints du méme nom, honorés le méme jour, aux deux bouts de la 

voie Flaminienne. H. Ὁ. 

30. — ἘΝ, Ar. MASSETANI., Ricerche sul luogo del martirio di 

San Marone. Alba, Tip. S. Paolo, 1927, in-8°, 12 pp., fac-similé, 
Extrait du Bollettino parrocchiale di Civitanova. 

En 1898, ἃ la veille du « 18¢ centenaire » du martyre de S. Maron, 
M. Massetani publiait, sur le « premier apétre du Picenum >, une 

dissertation dont il a été rendu compte ici-méme (XVIII, 185). 
Dans l’opuscule que nous annong¢ons, le méme auteur s’efforce de 

démontrer que le Mons aureus, ot les Actes fabuleux des SS. Nérée 

et Achillée et le martyrologe hiéronymien placent le martyre de 

S. Maron, ne doit pas étre identifié avec Septempeda (San Severino), 

ni avec Montoro, prés d’Osimo, ou Montorio, prés de Teramo, ni 

enfin avec le Castellum Montis Aurei dont il est question dans la 
chronique de Farfa, mais qu’il doit étre cherché dans les environs 
de Civitanova, au lieu-dit Castelletta, prés de la Colonia di Costa 
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d’oro, Espérons qu’un document ancien, attestant la localisation 
du culte A cet endroit, viendra un jour confirmer cette hypothése, 

qui ne manque pas de vraisemblance (cf. H. DELEHAYE, Origines du 

culte des martyrs, p. 358). Fr. Harxin. 

31. — * Vincenzo MontTiG.Lio. L’ Angelo de’ Casalesi, ossia Sant’ 
Evasio, primo vescovo d’ Asti, martire e patrono della cittd e diocesi 

di Casale Monferrato. Vita e documenti. Casale Monf., Tipogr. Tar- 
diti, 1926, in-16, xv-224 pp., frontispice. 

Revenant sur un sujet qu’il avait déja traité il y a une trentaine 

d’années (L’Hroe di Sedula, ossia 5. Evasio. Casale, 1899, v111-464 

pp. in-16), M. Montiglio dédie ἃ ses concitoyens et. spécialement 
aux membres de l’archiconfrérie de S. Evasius une nouvelle Vie de 
leur patron. C’est la légende (BHL. 2792) qu’il résume — ou déve- 

loppe —, non telle qu’elle fut écrite au IX¢ siécle, mais avec les pré- 

tendues corrections qu’y apporta Irico au milieu du XVIIIe. Il 
cite fréquemment l’opuscule ot le P. Fedele Savio, alors débutant 
(1884), présentait aux fidéles un abrégé d’Irico. Mais il ne soup- 

gonne pas que plus tard, dans son ouvrage capital Gli antichi vescovi 

d’Italia: Il Piemonte (1898), le méme auteur s’est ravisé, a mis en 

relief le caractére fabuleux de la légende et montré que sur 1’exis- 

tence, le réle et la date de 5. Evasius Vhistoire est réduite aux hypo- 

théses. Dans les derniers chapitres M. M. illustre, par un certain 

‘nombre de traits et de détails qui ne manquent pas dintérét, le 
culte du saint ἃ travers les siécles. Fr. HALkKIN. 

32. — * Louis ΡῈ LacGeEr. Saini Vincent de Saragosse. Paris, 

1927, in-8°, 54 pp. Extrait dela Revue d’histoire de l’ Eglise de France, 

t. XIII. 
Voici, sur le diacre espagnol S. Vincent, sur les récits de son mar- 

tyre, Vhistoire de ses reliques et l’extraordinaire fortune de son 

nom, un article étendu et fouillé. Depuis longtemps on n’avait rien 

écrit ἃ ce propos d’aussi sir ni d’aussi complet. La Passion pri- 

mitive de S. Vincent, aujourd’hui perdue, fut rédigée dés le I'Ve 
siécle, sans doute ἃ Valence ; M. de Lacger s’accorde avec le P. 

Delehaye pour y voir une composition du genre épique. C’est a 

travers les sermons de S. Augustin et le poéme de Prudence qu’il 

nous faut en retrouver les épisodes principaux ; on peut s’expliquer 

en partie par ces illustres patronages la faveur déconcertante du 

culte de 5. Vincent, qui au V® siécle était universel. Les multiples 
remaniements de la premiére Passion du martyr et le romanesque 

récit, par Aimoin, de la translation de ses reliques de Valence ἃ 

Castres, contribuérent aussi A cette croissante popularité. Citons, 

de la plume de M. de L., quelques conclusions de portée générale : 

« L’histoire sévére retient de la légende [de 5. Vincent] son nom et sa 
qualité, le lieu et l’époque de son martyre, emplacement de son 
tombeau. Quant ἃ sa dépouille, encore intacte au tournant du Ve 

siécle, elle fut morcelée et partiellement dispersée dés le siécle sui- 
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vant. L’église de Valence qui n’a pas assez jalousement défendu 
son fonds, mais ne s’en est jamais désintéressée, conserve encore, 

au déclin du Χ]5 siécle, un bras dont elle se défait encore, bien que 

fortuitement, au profit de l’église de Bari. Son trésor s’épuise si tota- 

lement qu’au début des temps modernes, oublieuse du passé, elle 

adhére ἃ la thése de la translation de la relique intégrale au monastére 
de Castres» (p. 52). Μ. 6. 

33. --- * Paul Monceavux. Saint Martin. Récits de Sulpice Sévére 

mis en frangais avec une Introduction. Paris, Payot, 1926, in-8°, 

292 pp. 

34, — * Ip. La vraie Légende dorée. Relations de martyre traduites 

avec Introduction et notices. Paris, Payot, 1928, in-8°, 328 pp. 

5116 patronage du grand S. Martin n’inspire plus autant qu’autre- 

fois l’ardente piété des foules, les récits de sa vie et la personne de 

son premier biographe, Sulpice Sévére, ont fixé derechef la vive 

attention des historiens. Les théses paradoxales, aujourd’hui déja 
bien ruinées, d’E. Babut avaient en 1912 donné le branle (cf. Anal, 

Boll. XXXII, 469-72). Le P. Delehaye a développé longuement 

dans cette revue (X XXVIII, 5-136 : Saint Martin εἰ Sulpice Sévére) 

une théorie plus pondérée et mieux en harmonie avec l’ensemble 

des documents qui nous restent. De nombreux critiques, depuis lors, 
se sont prononcés dans le méme sens. M. Camille Jullian dans ses 
savantes Notes gallo-romaines, que nous tenons ἃ signaler ici au 

lecteur (Revue des Etudes anciennes, t. XXIV, pp. 37-47, 123-28, 

229-35, 306-312; t. XXV, pp. 49-55, 139-43, 234-50; voir aussi 

t. XXIII, pp. 56, 245), et plus récemment dans le tome VII (Paris, 

1926, p. 255-73) de son Histoire de la Gaule, a tracé du grand évéque 

de Tours un admirable portrait, qui le venge, et au-dela, des atta- 

ques dirigées contre sa mémoire. A son tour M. M. a voulu se faire 
par lui-méme une opinion ; dans l’étude préparatoire qui précéde sa 

traduction de Sulpice Sévére, il s’est rangé résolument aux cétés 

de ceux qui ont réfuté le cruel « jeu d’esprit » de M. Babut. Le saint 

Martin que visiblement il s’est complu ἃ faire revivre, est bien celui 
que M. Jullian appelait avec raison « le principal héros du christia- 

nisme triomphant », «un homme d’un trés grand mérite moral », 

celui qui« préparait l’avénement des véritables pasteurs des peuples 

suivant la formule de Jésus-Christ ν. Ecoutons M. M. lui-méme: 

« C’était un homme simple, énergique, dur ἃ la peine ; tétu, mais de 

sens droit, esclave du devoir ; trés bon, d’une bonté agissante... S’il 

est devenu un grand évéque, un grand apétre et un grand saint, 
e’est que ces qualités simples et fortes ont été poussées en lui jus- 

qgu’a l’héroisme. Et c’est 14 qu’est le miracle de sa vie. Or ce miracle 
de sa destinée est |’ceuvre de sa foi» (p. 43-44). La traduction de 
M. M., élaborée de longue main, vise autant ἃ la souplesse qu’a 

Vexactitude ; elle a réussi souvent ἃ rendre le ton, la couleur, et 

presque l’impression que produisent les textes originaux. On nous 
a restitué de la sorte la Vifa Martini de Sulpice Sévére, ses lettres 

Anal. Boll. XLVII. — 10. 
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et ses Dialogues sur S. Martin, ainsi qu’un court extrait de sa 

Chronique (II, 49-50). . 

M. M. nous en voudrait, et ἃ bon droit, si nous lui reprochions des 

rigueurs excessives A l’égard de la légende. Ses scrupules d’historien, 

assure-t-il, ne ’empéchent nullement de godter ἃ l’occasion le char- 

me d’un joli conte. Mais il regrette vivement, et nous regrettons 

avec lui, que les plus belles et les plus émouvantes relations authen- 

tiques de martyres chrétiens demeurent A peu prés inconnues du 

public, Ces vieux documents ont droit assurément ἃ une place dans 
la littérature ; nous leur devons plus de considération qu’a 18 presti- 
gieuse Legenda aurea, compilation d’anecdotes souvent suspectes 

et dont la naiveté va parfois « jusqu’a la niaiserie », Pour aider le 
lecteur 4 estimer 4 leur vraie valeur ces textes vénérables, M. M. 

a consacré ἃ la littérature qu’il appelle, d’un terme assez ambigu, 

la «littérature martyrologique », une Introduction divisée en trois 

chapitres : I. Le culte des martyrs ; II. Relations et légendes ; III. Ac- 

tes et Passions historiques. Dans la série des textes traduits, précé- 

dés chacun de sa notice, une large place a été réservée aux docu- 

ments les plus anciens et les plus siirs ; un petit groupe de relations, 

& la fin du volume, représente un genre oti la légende déja se méle 

4 Vhistoire. Voici maintenant la liste des saints dont les Passions 

composent cette anthplogie du martyre: 1. Les martyrs de Lyon; 

2. S. Polycarpe ; 3. 5, Justin; 4. Les Scillitains ; 5. Apollonius le 
philosophe ; 6. Ste Perpétue ; 7. S. Cyprien; 8. Marien et Jacques ; 

9. Montanus et Lucius ; 10. Le conscrit Maximilien ; 11. Le vétéran 

Tipasius ; 12. Le soldat Dasius, roi des Saturnales ; 13. S. Maurice 

et la légion thébéenne ; 14. Le comédien Genés ; 15. Ste Salsa. 

D’une lecture attrayante, les deux petits ouvrages de M. M. ca- 

chent des trésors d’érudition. Il faut se réjouir qu’ils vulgarisent, 
ἃ l’usage du public de langue francaise, un savoir aussi profitable 

et qui l’éclaire sur la véritable histoire de ses origines chrétiennes. 
Sans trop de peine le lecteur croyant pardonnera ἃ M. M. d’avoir 
appuyé peut-étre 4 l’excés sur certains abus du culte rendu aux mar- 

tyrs. Les critiques de métier feront ἃ leur tour quelques réserves. 

Ainsi, Vinscription de Dougga, citée p. 32, ne semble avoir aucun 

rapport avec les repas funébres en l’honneur des martyrs (cf. Anal. 
Boll., XXVIII, 315). Plus loin, p. 42, M. M. exprime ]’opinion qu’a 

Rome et dans toute I’ Italie, sauf A Saint-Pierre, dés le [Ve siécle, on 

lisait au jour de leur féte les Gesta des martyrs. Cette thése nous pa- 

rait loin d’étre démontrée. M. (, 

35. — * P. R. Coreman-Norron. Palladii Dialogus de Vita S.1o- 
annis Chrysostomi. Cambridge, University Press, 1928, in-8°, 
Χαι-280 pp, . 

Parmi les Vies grecques de 5. Jean Chrysostome, la plus impor- 
tante et sans doute la plus ancienne est une apologie en forme de 
dialogue, attribuée ἃ Palladius, évéque d’Hélénopolis, l’auteur de 

VHistoire Lausiaque. Ce précienx document (BHG. 870) ne nous 
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ὁδί parvenu que dans un manuscrit, le Laurentianus IX. 14, du 

Xe siécle, celui-l4 méme qui a servi ἃ l’édition princeps de Bigot 

(1680), laquelle a été reproduite presque sans retouches dans quatre 
éditions des Opera Chrysostomi et en dernier lieu dans la Patrologie 

de Migne. Une édition facilement accessible et conforme aux exigen- 

ces de la critique moderne manquait encore. M. Coleman-Norton, 
de l’université de Princeton, a entrepris de combler cette lacune. 

En ouvrant son livre, on est frappé tout d’abord par le nombre 

considérable des legons accumulées au bas des pages. Comment 
Véditeur, ne disposant que d’un manuscrit, a-t-il pu composer un 

apparatus aussi imposant ? A-t-il di corriger presque ἃ chaque ligne 
le Laurentianus ? Nullement ; il s’est méme fait un devoir de respec- 

ter autant que possible le texte de son modeéle, qui est en général 
trés bon. Mais il a interrogé un nombre considérable d’autres té- 

moins, directs ou indirects, de la tradition ; et il a enregistré conscien- 

cieusement leurs dépositions, méme quand il ne leur reconnaissait 

aucune valeur, C’est ainsi qu’ayant découvert dans sept manuscrits 

deux fragments assez courts du Dialogue, il les a minutieusement 

collationnés tous les sept, bien que trois d’entre eux soient des 

copies récentes de lun des quatre autres. Parmiles auteurs anciens 
qui ont cité Pallade, le plus important est Georges d’Alexandrie : 

sa Vie de S. Jean Chrysostome (BHG. 873) est empruntée, pour un 

bon tiers, ἃ notre auteur. M. C.-N. en a collationné le texte d’aprés 

le tome VIII de Savilius. Les passages moins étendus cités dans la 
Vie de Ste Olympiade (BHG. 1374) et dans la Vie de S. Jean Chry- 

sostome par Théodore de Trimithonte (BHG. 872) n’ont pas échap- 

péaM.C.-N. Les cing éditions du Dialogue reposent, nous l’avons 

dit, sur le Laurentianus IX. 14: ἃ quoi bon, si l’on a contrélé soi- 

gneusement la lecon du manuscrit, rélever les moindres divergen- 

ces de Bigot, de Montfaucon, de l’édition de 1839 et.de Migne? Je 

dis : les moindres divergences, car M. C.-N, ne nous fait grace d’au- 

cun détail : il répéte en dix endroits que les éditeurs précédents écri- 

vaient ζῇν au lieu de ζῆν, il avertit chaque fois qu’ils ont omis le 
v6 ἐφελκυστικόν, changé un accent ou un esprit. Les variantes des 

mss. ont été notées avec la méme minutie : pas une faute d’itacisme 

n’a été omise, pas une correction banale qui ne soit signalée par un 

sonore correzi (p. ex. δέκα ἕξ pour dexadé, davefd pour david, ἰε- 
ρουσαλήμ pour ἱερουσαλήμ, πλανήτας pour πλανίτας, ἠλεί pour 

_ Ha. Le résultat le plus clair de cette méthode est que les variantes 

intéressantes, les vraies corrections, les conjectures nouvelles sont 

noyées sous un flot de détails parfaitement inutiles. Une forte dose 

de patience est exigée du lecteur qui veut mesurer le progrés réel 

accompli par l’édition de M. C.-N. Nous aurions tort d’insister plus 

longtemps sur les défauts de l'appareil critique. Nous lui devons, du 

moins, de connaitre avec précision l’état de la tradition. 
Une introduction assez considérable précéde le texte. L’auteur 

y discute notamment l’attribution du Dialogue ἃ Pallade d’Héléno- 
polis et la date de sa composition. Aprés avoir exposé les opinions 
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et les arguments des critiques qui l’ont précédé, il se range prudem- 

ment ἃ l’avis de Dom Butler (voir Journal of Theological Studies, 

XXII, 1921, p. 138-55). Les cinquante pages de notes, réunies ἃ la 

fin du volume, ne contiennent guére que des références ἃ lEcriture 

Sainte ou ἃ des passages paralléles du Dialogue. Pour lidentifi- 

cation des nombreux personnages, évéques ou autres, cités dans le 

texte, M. C.-N. se contente de renvoyer au Dictionary of Christian 

Biography. Il justifie cette excessive sobriété du commentaire his- 

torique, en disant qu’il aurait fait double emploi avee les excellentes . 

notes dont M. Moore a pourvu sa traduction du Dialogue (S.P.C.K., 

1921). Un dernier mot, ἃ propos del’ Index to the Greek Text qui suit 

les deux tables des noms de personnes et des noms géographiques. 

On est heureux d’y voir figurer, ἃ cété de mots rares — et il y ena 

pas mal dans Pallade —, les termes du vocabulaire ecclésiastique, 

comme ἅγιος, ἀρχιεπίσκοπος, ὅσιος. L’astérisque, employé pour 

désigner les ἅπαξ λεγόμενα, n’a pas été ménagé: on le trouve, 

Ῥ. ex., aprés ὑπηγορέα, πρεσβυτερικός et δισσεύειν, dont le The- 
saurus d’Estienne ou le Lexicon de Sophocles signale d’autres exem- 

ples; quant A ἔνεγμα, ce n’est qu’une graphie défectueuse pour 

αἴνιγμα. . Fr. HAnkIn. 

36. — ΕΑ. Zanouui. La leggenda di Zosimo secondo la redazione 
armena, Extrait du Giornale della Societa Asiatica Italiana, Nuova 

Serie, Vol. I, fasc. 2, 1926, p. 146-162. . 

37. — Ip. Una pid ampia redazione armena della leggenda di 

Zosimo, dans Byzantinische Zeitschrift; t. X XVI (1926), p. 36-54. 

Aux rédactions précédemment connues dela Peregrinatio Zosimi 

se sont ajoutées en 1919 deux versions ou recensions arméniennes, 
' publiées par le regretté P. Basile Sarghissian. L’une, plus bréve et 

relativement sobre, est assez voisine de la légende syriaque, |’autre, 

diffuse et prolixe, présente toutes les apparences d’un remaniement 

tardif. M. Almo Zanolli les a traduites toutes deux, la premiére dans 

le journal de la Société Asiatique Italienne, la seconde dans la By- 

zantinische Zeitschrift. Le distingué traducteur a mis tout son effort 

A étre exact, d’une exactitude un peu servile et scrupuleuse, qui ¢a 

et 14 dépasse le but. Dés le premier mot du titre, l’inconvénient de 

cette fausse rigueur se fait sentir: vkaiabanouthiun, μαρτύριον, 

est rendu par « testimonianza ». N’en déplaise ἃ M. Z., cette inter- 

prétation implique logiquement que le rédacteur arménien n’était 
pas familier avec’un terme technique et usuel de lhagiographie, 

puisqu’il en était encore ἃ le comprendre par étymologie. Et si, 

aprés cela, le lecteur se figure apercevoir dans le texte arménien 

une nuance ou une intention qui n’y est certainement pas, qui 

Vaura induit en erreur? 

L’introduction et le commentaire, sans prétendre épuiser le sujet 

—— un gros livre n’y suffirait pas — précisent et complétent judi- 

cieusement les données un peu maigres rassembiées par Sarghis- 

sian. On pourrait y reprendre une légére propension a surfaire l’im- 
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portance des documents en question. M. Z. parait bien étre dans le 
vrai quand il estime que la premiére version arménienne — la re- 

cension bréve — prouve I’existence d’une rédaction grecque diffé- 

rente de celles qui nous sont parvenues. Mais c’est a peu prés tout 

ce qu’il est possible d’en tirer pour Phistoire du texte. Dans la se- 

conde, il est dit que Zosime était un Arsacide, de la famille d’Anak. 

M. Z. se demande s’il ne faut pas conclure de 1a que le théme pri- 
mitif de la légende est originaire de la région du Caucase (Giornale, 

p- 150). Il y en aurait long ἃ dire contre cette hypothése, dont le 

moindre tort est de rendre caduc tout ce que l’on croyait savoir sur 
Vorigine et l’évolution de histoire de Zosime. Mais le plus embar- 
rassant serait encore d’expliquer comment M. Z. a pu s’arréter un 

seul instant ἃ pareille supposition, Il est en effet d’évidence fla- 

grante que la mention d’Anak (pére de 5. Grégoire 1’ Tlluminateur) 
n’appartient pas & la rédaction grecque primitive et qu’elle n’est 

autre chose qu’une excroissance parasite et tardive de la tradition 

“‘arménienne. ΄ 
La rédaction « longue » s’ouvre'par un €pisode interpolé. En route 

pour le pays des Bienheureux, Zosime passe par Athénes. 1] y ren- 
contre un « mercenaire », avec lequel 1] échange des questions et des 

réponses énigmatiques sur des sujets de cosmographie et d’histoire 

sacrée, A son retour, il retrouve son interlocuteur au méme endroit 

et reprend la conversation sur nouveaux frais. Cet assaut de logo- 

machie peut avoir été inspiré par plus d’un modéle, car les dxoxei- 

σεις φρονίμων sont entrées de bonne heure dans les lieux communs 
de l’hagiographie. Déja les plus anciennes Vies de S. Pachéme nous 

montrent un φιλόσοφος qui s’en vient tout exprés de Panopolis 
au monastére voisin pour proposer des devinettes & S. Théodore. 

Mais ici, l’exemple dénaturé par le contrefacteur ne parait pas dou- 

teux : il est emprunté au pseudo-Callisthéne, brodant lui-méme sur 

le chapitre ot Plutarque (Vie d’ Alexandre, Lx1v) rapporte l’entre- 

vue d’Onésicrite et des Gymnosophistes. I] s’ensuit que, telle qu’on 

la lit dans la seconde rédaction arménienne, la légende de Zosime 

a étéinterpolée au moyen du méme original qui en a fourni la donnée 
premiére. Sur ce seul considérant et sans aller plus loin, on pourrait 

déja regarder comme hautement probable que l’interpolateur était 

grec. S’il s’agissait de la source immédiate de la version arménienne, 

la question se poserait un peu différemment. Le qualificatif de « mer- 

cenaire» par lequel est constamment désigné J’interlocuteur de 

Zosime est insolite comme nom de métier ou de condition. On serait 

tenté d’y voir un équivalent substitué faute de mieux ἃ arabe 
mkdri, « moucre », loueur de chevaux ou de’bétes de somme. L’Age 

du texte arménien ne s’oppose certainement pas ἃ cette supposition ; 

mais celle-ci demande ἃ étre examinée de plus prés. P. P. 

38. -- * Acta conciliorum oecumenicorum, iussu atque mandato 

Societatis scientiarum Argentoratensis edidit Eduardus ScHwARTZ. 
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Tomus primus. Concilium universale Ephesenum. Volumen primum, 
Acta Graeca, pars IV.Collectio Vaticana, 120-139. Berolini et Lipsiae, 
W. de Gruyter, 1928, grand in-8, xxxvitI-70 pp. 

Grace ἃ l’étonnante activité de M. Schwartz, Ja nouvelle collection 
des Conciles cecuméniques continue de progresser avec une régula- 

rité dont nous n’avons pu donner a nos lecteurs qu’une idée assez 

incompléte. Le volume I du tome 1¢', dont 165 fascicules 1, 2 et 5 

ont été annoncés l’an dernier (Anal. Boll., XLVI, 180-81), est main- 

tenant complet. Le fascicule 4, qui nous en a apporté la nouvelle, 
contient une assez longue préface ot sont exposées briévement, dit 

Péditeur, mais en réalité, avec une surabondance quintessenciée, 

Vorigine et Vhistoire des collections qui sont censées nous avoir 
conservé les actes du concile d’Ephése. Pour la premiére fois, on 

peut voir se dessiner dans leur ensemble les résultats généraux de 
V’immense travail d’épuration réalisé par M. S. Nous avions exprimé 

ici méme l’avis que les collections des Actes d’Ephése n’ont pas 

d’unité organique et que le fond en est constitué par des dossiers 
de controverse, I] serait assez prétentieux de faire remarquer que 
les recherches de M. S. ont confirmé cette observation, qui est d’évi- 
dence immédiate et n’avait aucun besoin d’étre confirmée ; mais le 

savant critique l’a précisée, détaillée, poussée jusqu’a Vextréme 11- 

mite des faits étahlis et peut-étre méme un peu au dela. Pour pou- 

voir donner une idée sommaire de ses conclusions, nous sommes 

forcés d’y remettre une mesure nécessaire d’indétermination. M. S. 

distingue trois parties dans les actes du concile d’Ephése: lettres 

et documents officiels relatifs ἃ la convocation et aux préliminaires 

du concile, délibérations de l’assemblée jusqu’a I’élection du suc- 
cesseur de Nestorius, textes et piéces justificatives se rapportant 

aux mesures d’exécution qui ont suivi la cl6ture du concile, La pre- 
miére partie de ce recueil a pour noyau original un dossier extrait 

d’une collection plus étendue. Les documents y étaient choisis, 

groupés et reliés par des raccordements appropriés, le tout ἃ l’effet 

de justifier la campagne de S. Cyrille contre Nestorius et de créer 
Timpression que les menées de Cyrille n’étaient pour rien dans Ia 

cohndamnation portée contre l’archeyéque de Constantinople par le 

pape 5. Célestin. En voyant avec quelle assurance l’auteur entre dans 

les détails de ce plan médiocrement honnéte, on aura soin de ne pas 

oublier que personne n’a lu ce florilége apologétique, sinon a travers 

d’autres compilations, toutes plus ou moins librement remaniées. 

Pour des raisons qu’il doit avoir pesées consciencicusement, M. 5. 
estime que dans les collections latines et, en grec, dans la collection 

Séguier (¢f. Anal. Boll, XLVI, 180), on parvient ἃ retrouver les lignes 

principales de ce dossier si artistement arrangé. Toujours est-il que, 

pour les dégager, il lui a fallu d’assez vigoureux coups d’ébauchoir ; 

et puisqu’en derniére analyse il s’agit d’un recueil qui n’existe plus, 
c’est tout de méme en fonction de l’idée qu’on s’en est faite que l’on 

peut déterminer ce qu’il contenait et ne contenait pas. 

Sur les Actes mémes du concile, ce quiressort le plus nettement 
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des recherches de M. 5. est un résultat négatif, mais il est de consé- 

quence : les procés-verbaux des séances et les piéces justificatives 

qui s’y rattachent ne nous sont point parvenus au complet ni dans 

leur forme authentique. 
Nous ne parlons pas d’une omission systématique dont les actes of- 

ficiels d’Ephése auraient été viciés en principe,suivant la théorie assez 

neuve de M. 5. Par la faute de Théodose II, qui, oublieux des exemples 

de Constantin et de son aieul Théodose le Grand, a laissé les Péres 

d’Ephése ἃ la seule assistance du Saint-Esprit, le concile s’est scin- 

dé en deux fractions prétendant chacune a l’autorité d’une assem- 

blée cecuménique. Un compte rendu complet et sincére devait done 

comprendre ἃ la fois et sur le méme rang les actes du concile des 

Cyrilliens et ceux du concile des Orientaux (p. xx). La-dessus, on 

pourrait observer tout d’abord que, du point de vue césarien, ot 

voici la question transportée, l’empereur,qui avait droit et mission de 

maintenir l’unité de l’assemblée par mesure de police, avait consé- 

quemment aussi Je pouvoir de déclarer nuls et non avenus les actes 

du conciliabule schismatique. Mais le plus sage est encore de ne rien 

répondre et de laisser tout simplement M. 5. rentrer de lui-méme 
dans le probléme critique, que des assertions de ce genre risquent 
d’embrouiller en pure perte. 

Sur le terrain de la transmission manuscrite, l’excellent philologue 

redevient lui-méme et reprend ses avantages, On he peut qu’admirer 

profondément la sagacité patiente avec laquelle il a montré que les 
. Actes d’Ephése, entendus cette fois dans les limites de leur cadre - 

traditionnel, n’ont éfé reproduits dans les collections existantes 

qu’avee ‘une fidélité fort imparfaite. Certaines délibérations de 

moindre importance ont disparu des comptes rendus. D’autres 

piéces ont été déplacées malgré la date qu’elles portent en toutes 

lettres (p. xx111), D’autres encore semblent avoir été amalgamées. 

M. 5. insiste longuement (p. xvitI-xvi1II) sur la confusion qui aurait 

été introduite entre le procés-verbal de la séance du 22 juin, ot la 

condamnation de Nestorius a été prononcée, et celui de la séance du 

22 juillet, dans laquelle ont été approuvés les termes du symbole 

auquel les partisans de l’hérésiarque auraient 4 souscrire pour étre 

réconciliés avec l’Eglise. Le fait matériel est évident ; son explica- 

tion l’est beaucoup moins. Pour M. S., le protocole du 22 juillet, 

dans la forme ot il se lit aujourd’hui, a été artificieusement arrangé 

par S. Cyrille, au prix d’une véritable falsification : l’archevéque 
d’Alexandrie aurait été jusqu’é introduire dans le texte méme du 

décret des mots qui en changent la portée: « certis argumentis 

discerni nequit, crediderim vero etiam haec hominis astuti et nafri 

_machinationibus deberi » (p. xv1r1i). Puisque M. 5. daigne reconnat- 
tre que son accusation manque de preuves certaines, nous ne nous 

mettrons guére en peine de savoir ce que les défenseurs de S. Cyrille 

trouveraient ἃ dire de leur cété. Mais pourquoi ici et ailleurs rai- 
sonner constamment comme si les compilateurs des collections con- 

ciliaires avaient eu, étalé sous leurs yeux, l’écheveau dela transmis- 
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sion manuscrite, débrouillé par M. 5. lui-méme au prix d’un effort 
immense, en sorte qu’ils doivent étre présumés coupables de mal- 
facon volontaire, chaque fois que le fil s’emméle ou se casse entre 
leurs mains? Dans le cas présent, en supposant établi que le texte 

de la collection d’Athénes, sur lequel se fonde en définitive 
le soup¢on de M. S., offre bien les apparences d’un raboutissage, 

la supposition la plus raisonnable est d’imputer cette fraude 

au zéle maladroit d’un réviseur, qui n’a pu admettre que le procés 

verbal de la séance du 22 juillet manque ἃ la fois dans les Actes 
d’Ephése et dans ceux de Chalcédoine, ot les premiers ont été relus. 

Pour attribuer le faux 4 S. Cyrille, il faudrait au moins expliquer 

-comment il a pu se promettre que ce mauvais coup passerait im- 

puni et par quel miracle, en effet, ni Nestorius, ni le comte Irénée, 

ni Théodoret, ni personne ne le lui a rejeté ἃ la face. 
Nous glisserons rapidement sur la genése de la troisiéme partie _ 

du recueil, pour éviter d’ouvrir ici encore une discussion épineuse, 

‘Selon M. S., cette, derniére partie, οὐ sont groupés les documents 

relatifs A la pacification de l’Eglise, aprés la crise étouffée mais non 
-résolue ἃ Ephése, ne contenait d’abord qu’un assez petit nombre 

de piéces (p. XxvI-xxvII), chose que l’on a quelque peine ἃ mettre 

d’accord avec l’affirmation que Jes collections actuelles des Actes 
d’Ephése dérivent d’un factum apologétique, composé par le parti 

Cyrillien et pour la glorification personnelle de S. Cyrille. La lutte 

qui s’est poursuivie aprés la cléture officielle du concile a été plus 

apre et plus longue que les préliminaires du concile et le concile 
lui-méme. Pendant cette période tourmentée, S. Cyrille n’a pas 

quitté la bréche un seul jour. C’est au cours de ces années qu’il a 

pour tout de bon achevé sa victoire, abattu ses adversaires irrécon- 

ciliables et vu tous les autres, jusqu’au dernier, venir lui demander 

la paix. De cette lutte épique qui marque l’apogée de sa carriére et 

de sa puissance, le dossier composé par ses soins, & la gloire du Pha- 

raon ecclésiastique et du siége d’Alexandrie, n’aurait retenu qu’une 

poignée de documents dépareillés et de cours rompu. On serait tenté 

de retourner l’hypothése et de dire que Cyrille n’est pas responsable 

d’une entreprise, οὐ sa mémoire aurait été en somme si pauvrement 

servie. 

“Nous avons dit qu’aucune des parties de la collection primitive 

supposée par M. S.-n’a survécu dans son état original. Elles ont 

toutes subi des transpositions,des mutilations et des accroissements, 

gui ont mis le désordre le plus complet dans la tradition manuscrite. 

Non content de décrire en détail les phases successives de ce bou- 
leversement, M. S. s’est attaché ἃ déterminer les forces constantes 

et les causes fortuites qui ont créé ce chaos. Nous ne pouvons que 

faire confiance ἃ ses explications, sous lesquelles on devine plutét 

qu’on ne la voit une puissance de combinaison qui tient du prodige. 

Un jour, sans doute, quand I’édition du concile d’Ephése existera 
au complet, les privilégiés qui en auront tous ‘les volumes ouverts 
devant les yeux se feront un jeu d’y suivre la migration des piéces 
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dont les groupements instables passent et repassent dans les ta- 

bleaux synoptiques de M S. Présentement le jeu tourne au casse-téte, 

et on renonce vite ἃ comprendre l’enchainement de ces enfilades 

de documents représentés par des numéros et des sigles, dont la 

liste compléte se trouve apparemment ou se trouvera quelque part; 

mais trop loin des pages qu’elle devrait éclairer. 

Une priére en finissant. Pour prix du grand service qu’il a rendu, 

M. 5. est en droit de demander ἃ qui veut le suivre un assez vigoureux 

effort d’attention. I] serait bon prince de s’en tenir au nécessaire, 

largement compté, et de ne pas ajouter aux difficultés de la route 

l’inutile désagrément de chopper ἃ tout moment sur des aspérités 

d’expression. Qu’il écrive, par exemple: « aetatis plus quam cen- 

tennis grauitate» (p. x1), «duo priores epistulae» (ibid.), 

« priores duo » (epistulae) (p. x11), « gestis alteris » (p. xvulr), « al- 

terorum gestorum » (ibid.) etc., ce sont des distractions de savant 

homme pour lesquelles personne n’ira ameuter la commission du 

Thesaurus linguae latinae. Mais la clarté cesse d’étre sauve quand, 
un peu partout, la pensée s’accroche 4 des anomalies de construction 

comme celles-ci:« dum uersio Latina nondum edita est » (p. ΧΙ)» 

« nihil magis ab eo qui illis (gestis) usurus est cauendum esse mo- 

neo » (p. xvii), et ceci encore qui parait cherché ἃ plaisir comme am- 

phibologie :« occasionem Acacio scribendi Cyrillo dedit uox »(p. xv). 

C’est ainsi qu’Ennius faisait parler la pythonisse : 

Aio te, Aeacida, Romanos vincere posse. 

Et le lecteur impatienté se prend ἃ répéter les sarcasmes de 

Cicéron contre les badauds assez obtus pour croire que pareil logo- 

griphe avait pu tomber du trépied d’Apollon: 

..sfolidum genus Aeacidarum, 

Bellipotentes sunt magis quam sapientipotentes. 

M. 5. aurait tort de nous accuser d’irrévérence : Cicéron se mo- 

quait non de l’oracle, mais de ceux qui se flattaient de le compren- 

dre. P.P. 

39. — *Kévork Asian. Etudes historiques sur le peuple arménien, 
Nouvelle édition illustrée par les soins de Frédéric Mactenr. Paris, 

-Geuthner, 1928, in-8°, 339 pp., 16 planches hors texte. 

40. — *Fridtjof Nansen. L’Arménie ef le proche Orient.Traduit du 

norvégien par Arne OMTveEDT. Paris, Geuthner, 1928, 364 pp., car- 

tes, plans, illustrations. 

M. Maeler n’a mis aucune espéce d’avant-propos ἃ cette édition 
posthume, dont il a certainement procuré autre chose que l]’élégante 

et instructive illustration. I] est impossible de se méprendre sur la 

‘signification de ce silence. Si le distingué arméniste s’est imposé 
par dessus toutes ses autres occupations la peine de réimprimer ce 

volume, c’est évidemment qu’il le jugeait susceptible d’honorer 

encore Ja mémoire de son auteur et de servir la cause ἃ laquelle 
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celui-ci s’était dévoué. Il s’est interdit d’en faire valoir les mérites 

pour n’avoir pas & tempérer ses éloges par des réserves que toute 
son indulgence ne lui aurait pas permis d’esquiver. Depuis vingt 
ans la connaissance de l’antiquité arménienne n’est pas demeurée 
stationnaire. Les études historiques de Kévork Aslan quraient done 

vieilli, méme si elles avaient été exactement au point, au moment 

de leur premiére apparition. Elles ne l’étaient pas en 1908. En lin- 

guistique, en ethnographie, en archéologie et méme en critique phi- 
lologique, les idées de l’auteur sont celles d’un esprit curieux et 

intelligent mais ἃ qui la discipline scientifique a manqué. II faut 
prendre son livre comme un éloquent et brillant exemple.du mirage 

ἃ travers lequel beaucoup de patriotes arméniens ont apercu V’his- 

toire de leur race, de leur pays et de leur Eglise. La critique aussi 

pourra en tirer une lecon. Un peu partout, Ja trame de l’exposé est 

étoffée de détails précis et non pas toujours sans conséquence, qui 

ne 56 lisent dans aucun témoignage ancien. Que l’on voie notamment, 

p. 205-229, ce qui est donné comme un apercu des origines de la , 

littérature arménienne. Ov |’auteur a-t-il trouvé certains des faits 

qu'il avance? Les a-t-il suppléés par déduction? S’est-il laissé en- 

trainer par des réminiscences, qu’il n’a pas pris le temps de contré- 

ler? On ne sait ; mais ce que l’on est bien forcé de voir, c’est que, 

avec le plus grand sérieux du monde et, semble-t-il, avec une con- 

viction parfaite, il énonce en termes circonstanciés des choses dont 

les sources authentiques ne disent rien. En ce sens, il n’est pas exa- 
géré de dire que Kévork Aslan nous explique Lazare de Pharp et 

Moise de Khoren. 

Chargé par le Conseil dela Société des Nations d’étudier sur pla- 

ce, en qualité de Haut-Commissaire, les moyens d’établir sur le 
territoire de la nouvelle République arménienne, 50,000 réfugiés 

sans feu ni lieu, M. Fridtjof Nansen s’est rendu, par la Géorgie, dans 

le désert de Sardarabad avec la commission qu il présidait. Trop 

avisé pour compter beaucoup sur l’attention que rencontrerait son 

rapport officiel, ’illustre explorateur a pris soin de vulgariser les 

résultats de son enquéte, sous la forme d’une-relation de voyage. 

Ce qui fait Yintérét principal de ce volume, ce sont, pour ne rien 
dire du cété anecdotique, pittoresque et méme poétique, les obser- 

vations relatives aux problémes techniques que la commission avait 

ἃ résoudre. Les lecteurs curieux d’histoire ancienne sont, naturelle- 

ment, moins bien partagés. Ils auraient pourtant tort de se plaindre. 

M. Nansen — qui donc lignorerait encore? — posséde au degré 

supréme le don de voir et de caractériser d’un trait rapide les as- 

pects et, si l’on peut ainsi s’exprimer, la structure organique d’une 
région. Ses croquis admirablement expressifs sont utiles ἃ lire méme 

apres d’autres études plus détaillées, plus méthodiques et peut-étre 

matériellement plus exactes. I] y a aussi, p. 89-118, une esquisse 

intitulée : Quelques‘épisodes de l’histoire de la Géorgie, et p. 251-310, 
un « Résumé de l’histoire d’Arménie ». Dans V’un et dans Pautre de 

ces chapitres, et occasionnellement, ailleurs encore dans le livre, 
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on voit que l’auteur a fait de consciencieux efforts pour connaftre 
le passé des pays dont il était amené ἃ s’occuper. Nous ne dirons 
pourtant rien de ces parerga. Si le hardi explorateur avait respiré 

en temps voulu et 4 satiété la poussiére et la moisissure de cette 

érudition, jamais sans doute les terres polaires n’auraient appris le 

nom de Fridtjof Nansen. Le dernier chapitre : «Τ᾽ Arménie pendant 

les temps modernes » (p. 311-64), remonte 4 une hauteur effrayante 

au-dessus de ces questions de vieux textes et de vieilles pierres. 

L’auteur anoblement raison d’avouer qu’il ne parvient pas A com- 

prendre comment on peut connaftre les malheurs anciens et récents | 
du peuple arménien sans étre ému de son destin tragique (p. 5). On 

nous permettra de noter qu’a l’heure méme oti s’achevait, au milieu 

d’atrocités sans nom,: ]’écrasement de cette nation infortunée, un 

érudit, caractérisant Vceuvre d’un vieux chroniqueur arménien 

(Aristacés de Lastiverd) écrivait tranquillement qu’« il gémit beau- 
coup trop ». Les historiens de la littérature arménicnne feront bien, 

eux aussi, de lire le livre de M. Nansen. P. P. 

41. — * Pierre Batirro.. Saint Grégoire le Grand. Paris, Le- 
coffre-Gabalda, 1928, in-12, 236 pp. (=Les Saints). 

Il y a dans la collection dont ce petit ouvrage fait partie plus 

d’un volume que son auteur eut sans doute grand’peine ἃ remplir, 

méme d’un texte habilement délayé; la lecture du Saint Grégoire 
de Mgr Batiffol s’achéve sur une irupression tout opposée. Le pape 

S. Grégoire, en effet, est une trop grande figure, et trop mélée 

aux agitations de son époque, pour se laisser fixer sans effort dans 

les cadres d’un étroit in-12. Aussi la densité de ces neuf courts cha- 

pitres nous a-t-elle paru presque excessive. D’autre part, s’il est 
permis de regretter avec l’auteur (p. 14) que Mgr Duchesne ne soit 

plus la pour retracer la carriére de l’illustre « consul de Dieu », nul 

ne contestera au docte et laborieux écrivain des Etudes d’histoire 

el de théologie positive la compétence requise pour tenter ce difficile 

travail. 

Difficile, ’entreprise ]’était assurément ; car seul un savoir étendu, 

contrélé par la discrétion, peut, ἃ maint endroit de sa tache, garder 

le biographe de S. Grégoire ou des jugements trop durs ou de la 

louange exagérée. En des temps qu’il a dépeints lui-méme sous de 

sombres couleurs, l’ancien magistrat de Rome, enlevé malgré lui 

au cher monastére du Clivus Scauri, qu’il avait fondé, gouverna 
YEglise sans faiblesse. Administrateur du « patrimoine » et orga- 

nisateur religieux, on le voit s’inspirer constamment d’une haute 

conscience de ses droits comme aussi des vues surnaturelles que lui 

dicte sa profonde piété. « La tache est lourde, mais les mains sont 

fermes et déliées », fait observer Mgr B. (p. 82); et le Registre des 
lettres, dont Harnack lui-méme apprécia la qualité morale, demeure 

LVirrécusable témoin de cette administration. Les historiens protes- 

-tants, un von Schubert par exemple, ἃ qui pourtant Mgr B. se déclare 

redevable sur plus d’un point, ont peine 4 pardonner au « moine- 
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pape » ce qu’ils appellent son « Vulgarkatholizismus », son « augus- 

tinisme en formules populaires », ot ils voient comme un appauvris- 

sement, désormais irrémédiable, de la culture spirituelle. Certes les Ὁ 

homélies de 5. Grégoire n’ont pas la vigueur de style et de pensée 

des sermons d’un S. Léon, ses Dialogues restent pour nous un objet 

d’étonnement autant que de critique ; mais auteur de la Regula 

pastoralis et des Moralia vivait, ne l’oublions pas, ἃ une époque ot 

il fallait viser avant tout des buts pratiques : évéque, il a écrit en 

médecin des Ames. Et aux détracteurs que risque d’aveugler l’esprit 

de systéme, M. de Labriolle avait déja fait observer avec justesse : 

« Son ceuvre d’homme d’action dépasse infiniment son ceuvre pro- 

prement littéraire... Au milieu d’une désorganisation politique et 

morale il rencontrait dans les masses le besoin plus ou moins con- 

scient d’une centralisation puissante, d’une autorité qui sit ce qu’elle 

voulait » (Histoire de la littérature latine chrétienne, 25 éd., pp. 694, 

692). La est son vrai mérite et il est assez grand. Μ. Ὁ. 

42. --- "ἘΠ Brirtain. Saint Giles. Cambridge, W. Heffer, 1928, 

in-8°, vi11-63 pp., illustrations (= The Saints of our Forefathers), 

43. —* Donatus van ApricueM O. Εἰ. M. De h. Nicolaas van Bari 

in de kunst. Milano, Casa dell’Arte cristiana, 1928, in-12, 4 pp. et 

36 pl. 
44, — * Ip. S. Nicold di Bari. Ibid., 1928, in-12, 4 pp. et 36 pl. 

(= I Santi nell’ Arte, Ν. 2). 
Le succés de son exceilente étude sur le culte de Ste Rade- 

gonde en Angleterre (cf. Anal. Boll., XLV, 419 ; une nouvelle édi- 

tion vient de paraitre) a encouragé M. Brittain ἃ donner une suite 

a ses recherches sous forme d’aimables opuscules bien illustrés. 

Voici S. Gilles, et l'on nous promet un S. Nicolas qui sera plus 

important encore, car la popularité de ce dernier a fait de lui le 

patron de nombreuses églises dans l’Angieterre médiévale. Le point 

de vue de M. B. est strictement scientifique ; c’est celui d’un inves- 

tigateur respectueux des croyances et des habitudes du passé. La 

légende est d’abord examinée dans son développement littéraire, 

avec compétence et avec goiit, et non sans une pointe d’esprit qui ne 

gate rien. Deux reproductions de primitifs flamands illustrent cette 

premiére partie. Vient ensuite l’étude du culte de S. Gilles, avec carte 

Alappui. Cette fagon de représenter ]’extension prise par son patro- 

nage est excellente. On voit la popularité du saint décroitre ἃ me- 

sure qu’on s’avance vers le nord, et comme I’Ecosse, I’Irlande ne 

fournirait probablement que peu d’exemples. Les conclusions de 
M. B. surle développement pris par la dévotion ἃ 5. Gilles parmi 
les pauvres gens (on oserait presque dire: dans les cours de mira- 
cles) sont des plus intéressantes. Le public fera sans aucun doute le 

meilleur accueil 4 la nouvelle collection. Le courage ne manquera 

certes pas 4 son initiateur. Le succés lui vaudra, espérons-le, des 

collaborateurs du méme talent que le sien, et nous aurons une bel- 

le série d’études sur les patrons de l’Angleterre au moyen 4ge. 

Le prochain travail annoncé par M. Brittain concernera, disions- 
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nous, le culte de S. Nicolas. C’est l’occasion d’attirer son attention 

sur une initiative qui Vintéressera sans doute et lui facilitera la 
tache ardue de veiller ἃ l’illustration de son petit livre. Nous 

voulons parler de la série J Santi nell Arte, ob Vhagiographie recourt 

aux procédés modernes d’impression de cartes postales. Nous avons 

sous les yeux, en double édition italienne et hollandaise, la seconde 

série de la collection, composée de 36 cartes, excellentes rotogra- 

vures. On saura gré au P. van Adrichem du parfait bon gotit qui a 

présidé ἃ son choix et des bréves indications imprimées au revers 

de chaque carte. P. GROSJEAN. 

45. — * Lionel Smithett Lewis. Glastonbury, « The Mother of 

Saints». Her Saints. A. D. 37-1539. Second Edition. London, A. 

R. Mowbray, 1927, in-8°, xv111-98 pp. 

46. —* J. Charles WALL. The First Christians of Britain. London, 

Talbot and Co., s. a., in-8°, xv-215 pp., illustrations. 
47. — * Lewis Spence. The Mysteries of Britain or the Secret 

Rites and Traditions of Ancient Britain Restored. London, Rider 

and Co., 8. a., in-8°, 256 pp., illustrations. 

L’ouvrage de M, Lewis, « Vicar » de Glastonbury, est une édition 

nouvelle, précédée d’une réponse au récent opuscule de M. J. A. 

Robinson, dont nous avons fait ’éloge (Anal. Boll, XLVI, 221). 
La crédulité de M. L. est ἃ ]’épreuve de toute critique. Elle lui per- 

met d’abord de donner tout son assentiment au fatras légendaire 

accumulé autour de sa paroisse, puis de renchérir, jusqu’é nous 

inviter 4 tenir pour probable la visite de S. Georges, martyr de Cap- 

padoce (μέ ἃ Coventry !), sur son cheval Bayart (sic), Heureusement, 

les travaux archéologiques, actuellement en cours 4 Glastonbury, 

sont en de meilleures mains. Les fouilles entreprises, il y a quelques 
années, pour retrouver dans la nef plus récente les fondations 

d’anciens édifices,viennent d’étre placées sous la direction trés com- 

pétente de Dom Ethelbert Horne, moine de Downside, et de MM. 

C. R. Peers et A. W. Clapham, qui ont accompli avec succés un tra- 

vail semblable 4 Saint-Augustin de Cantorbéry. 

On serait assez tenté ἃ premiére vue de ranger le livre de M. 

Wall avec celui dont nous venons de parler. Dans ce volume sur les 

premiers chrétiens de Grande Bretagne et introduction du christia- 

nisme dans 1116, illustré avec assez d’& propos, viennent s’entasser 

des notes de tout genre sur les traditions historiques et l’archéologie 
locale. L’auteéur ne cite guére exactement ses sources et méme s’ab- 

stient de donner aucune appréciation sur la valeur des faits qu’il 

rapporte. Le volume est pourvu d’un index, fort soigné, qui per- 

mettra peut-étre d’en extraire la substance utile. 

Non moins étrange et plus éloigné encore de l’hagiographie authen- 
tique est ]’ouvrage de M. Lewis Spence. Il appartient proprement ἃ 

la littérature des sciences occultes. L’auteur s’efforce de démontrer 

que l’ile de Bretagne posséde en ce domaine une tradition propre, 

et il invite ses compatriotes ἃ renoncer aux importations orientales 
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pour se ranger A-l’interprétation du druidisme qu’il a élaborée. 
Sur ce chaos sans index flottent des légendes de saints et des ré- 
cits populaires encore courants ἃ leur sujet, mais nos études n’en 

tireront pas grand’chose. La créance que M. S. accorde aux textes 

gallois, de provenance douteuse, rassemblés et publiés par Iolo 

Morganwg et ses collaborateurs, fait peu d’honneur 4 son esprit 

critique et n’est pas de nature ἃ recommander la solution qu’il pro- 
pose au probléme druidique.On pourrait se demander si, depuis des 

siécles que de bons esprits, et d’autres, s’y exercent, il a jamais 

paru rien de plus extravagant comme texte et comme illustra- 

tions. P. GROSJEAN. 

48. -—* R. A. 5. MacatisTER. The Archaeology of Ireland. London, 

Methuen, 1928, in-8°, xv1-373 pp., illustré. 

Dans le maniement des nombreux instruments de travail néces- 
saires ἃ l’archéologie irlandaise, M. Macalister s’est acquis une dex- 

térité incomparable. Pour nous en tenir ἃ ceux de ses travaux qui 

_ hous intéressent davantage, nos lecteurs se souviendront, par 

exemple, qu’il s’est préparé ἃ son magnum opus en publiant des 

Vies de Saints (cf. Anal. Boll, XL, 211). C’est donc en pleine 

connaissance de cause que M. M. a entrepris la tache ardue de 

résumer en un volume les éléments de ces sciences complexes. Il 

en fait l’exposition avec autant d’autorité que de simplicité. D’abon- 
dantes références aux travaux de premiére main permettent de 

compléter cette esquisse, et fournissent une sorte d’index de cette 

littérature dispersée. Les chapitres of le savant auteur étudie les 

périodes antérieures ἃ l’introduction de la foi chrétienne ne confi- 

nent ἃ notre domaine qu’a partir de la civilisation de La Téne : celle- 
‘ci, en effet, sauf des déviations sans importance, est celle que S. 

Patrice trouva en Irlande, et constitue l’atmosphére des premiéres 

générations chrétiennes et de leurs légendes hagiographiques. Un 

examen minutieux serait nécessaire si l'on voulait préciser en quels 
points M.M. s’écarte de l’opinion de ceux dont il coordonne les décou- 

vertes, pour exprimer des vues nouvelles. En général, il se contente 

de reproduire les faits acquis par ses recherches précédentes et par 

celles des savants irlandais formés aux mémes disciplines. I] est 

pourtant un sujet de grande importance qui parait traité ici de fagon 

tout ἃ fait originale, au chapitre IV, ἃ savoir, les commencements 

de l’écriture en Iriande. Résumons cette théorie assez complexe, 

étayée de nombreuses citations : M. M. incline ἃ croire que dés avant 

l’arrivée de S. Patrice, Virlandais s’écrivait au moyen d’un alphabet 
dérivé des capitales latines. Conjecture séduisante, mais qu’il est 

extrémement difficile de contréler. Un passage de la littérature ha- 
giographique semblerait devoir étre ici mis en avant, que M. M. 

ne mentionne pas: c’est celui de Tirechan (Livre d’Armagh, fol. 

12%, col. 2) concernant les listes gravées par S. Patrice lui-méme 
(selon l’ingénieuse conjecture de J. B. Bury) in eacuminibus Selcae. 
Peut-étre, entre les mains d’un épigraphiste aussi exercé que M. M., 
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certaines particularités d’orthographe ou de technique aideraient- 

elles ἃ déterminer l’alphabet employé en cette circonstance (ef. 

Aci. SS., Nov. t. IV, p. 162). Ga et 14 on songe ἃ d’autres additions 

minimes, empruntées ἃ des textes hagiographiques. P. 240, sur les 
églises construites en clayonnage, ajouter Vhistoire de 5, Mo-Chae 

de Naendruim, telle que le Martyrologe de Donegal la rapporte 

au 23 juin, et qu’elle vient d’étre publiée (supra, p. 39-43). P. 252, 

dans l’examen qu’il fait de l’apparition ἃ Clonmacnoise d’un vais- — 
seau aérien, M. M. ne semble pas avoir mis ἃ profit l’excellent travail 
de Dom Gougaud, L’aéronef dans les légendes du moyen dge ( Revue 

Celtique, t. XLI, 1924, p. 354-58). De temps en temps, M. M. a un 

peu trop négligé de renvoyer le lecteur aux sources les plus ancien- 

nes. Ainsi, au lieu de citer (p. 117, note 2) la Vie de S. Patrice par 

Jocelin de Furness (BHL. 6513), il efit fallu indiquer Tirechan 
(BHL. 6496), Livre d’ Armagh, fol. 14", col. 1, ou la Vie Tripartite, 

éd. STOKES, p. 122, ouvrages qui précédent Jocelin de plusieurs 

siécles. Les dimensions du sépulcre géant données par M. M. ne se 

trouvent pas dans le passage de Jocelin auquel il se référe (CoLGan, 

Trias Thaumaturga, p. 83-84), et les autorités plus anciennes s’accor- 

dent ἃ en donner de quadruples, sauf la Vila Tertia (BHL. 6506; 

COLGAN, op. c., p. 26); c’est peut-étre l’endroit que M. M. avait 

en vue. De méme (p. 137, note 1) au lieu de Phomélie irlandaise du 
Livre de Lismore, on s’attendrait ἃ voir citer la Vie Tripartite, éd. 

STOKES, pp. 22, 230, et les anciennes gloses sur le huiti¢me vers de 

Vhymne irlandaise en Vhonneur de 5. Patrice attribuée ἃ Fiacc, mais 

plus probablement composée par l’évéque Aed de Silébte.Telle est du 

moins l’opinion d’un critique excellent, M. Eoin Mac Neill, dans un 

essai οἱ il vient de faire une révision judicieuse de l’origine des plus 

anciennes Vies de S. Patrice (The Earliest Lives of St. Patrick, dans 

The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, t. LVIII, 
1928, p. 1-21). Enfin le manuscrit latin d’Edimbourg dont M. M, 

regrette de ne pouvoir indiquer la nature et la cote, est certainement 
celui qui porte le numéro 18. 2. 4 ἃ la Bibliothéque Nationale d’Ecos-, 

se, avec le titre « Sermones de tempore ». Notons en terminant un 
détail intéressant, M. M. exprime pour la premitre fois (p. 270) 
Vopinion, qui lui a été suggérée par M. Tomas ὁ Maille, qu’un 
motif iconographique, jusqu’ici inexpliqué, de certains panneaux de 
croix sculptées pourrait bien étre la décapitation de S. Cormac mac 

Cuillenadin, roi et évéque de Cassel (Ff 908). Les sujets empruntés a 
I’hagiographie irlandaise sont assez rares pour que le fait mérite 

d’étre souligné. P. GROSJEAN. 

49. — * Catalogue of Manuscripts, Books, Engravings, References, 

.ete., relating to St. David, St. David’s Day, St. David in Romance, 

and the Cathedral Church of St. David’s, Pembrokeshire. Cardiff, 
A. McLay and Co., 1927, in-8°; vi1-41 pp., fac-similés. 

L’intérét de ce catalogue pour nos études consiste moins dans les 

descriptions d’imprimés et de gravures, que dans l’inventaire des ma- 
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nuscrits. Le plus important est une collection latinede Vies de Saints 
(XIlIe siécle), qui appartint successivement au prieuré de Saint- 

Martin ἃ Douvres, puis peut-étre ἃ Robert Cotton, ensuite ἃ Sir 

George Wombwell. Décrit dans Historical MSS. Commission, Va- 

rious Collections, t. II (1903), p. 24-27, ilfut acquis par la Bibliothéque 

Nationale du Pays de Galles en 1924 ; la cote actuelle n’est pas indi- 

quée. La description qu’on en donne ici marque un sérieux progrés 

sur celle de la Commission. Puisque voici le manuscrit déposé a 

la bibliothéque nationale d’un pays ot l’on a le culte des anciennes 

traditions,espérons qu’il se trouvera bientét unérudit pourenpublier 

le texte in exfenso, et le mettre ἃ la disposition des chercheurs. 

La premiére page de 1’ Historia Sancti David (BHL. 2107) est repro- 
duite en fac-similé ; c’est la recension que M. A. W. Wade-Evans 

appelle gallo-normande, et dont on a plusieurs manuscrits (Life 

of Saint David, London, 1923, p. x1-x1z). Les quatre manuscrits 

gallois mentionnés aux pages 6-7 n’ont pas la méme importance: 

ce sont deux exemplaires modernes d’une Vie bien connue, et deux 

passages de généalogies. M. Wyndham Morgan, auteur de ce cata- 

logue, mérite la reconnaissance de tous ceux qui s’intéressent & 

Vhagiographie galloise. Un travail semblable est en préparation pour 

Llandaff, autre ville dont le nom méme contient celui du patron 

de Galles (llan, territoire consacré, enclave ecclésiastique, de Da- 

vid). Nous comptons pouvoir le présenter ἃ nos lecteurs dés sa 

publication. P. GROSJEAN. 

50. — * E. J. McCartuy. Saint Columban, by the Count of Mon- 
talembert. English Edition, with Introduction, Notes and Critical 

Studies. St. Columbans (Nebraska), The Society of St. Columban, 

1928, in-8°, xxxv-234 pp., portrait, carte. 

Désireux de consacrer un volume 4 la gloire du patron de la 

Chinese Mission Society, dont il est membre, le P. MacCarthy a cru 

ne pouvoir mieux faire que de publier, en les annotant, les pages des 

Moines d’Occident οὐ Montalembert parle du fondateur de Bobbio. 

Cette biographie, ainsi mise au courant de travaux récents, for- 

me la premiére partie du volume. La seconde est ]’ceuvre personnelle 

du P. McC. et lui fait honneur : c’est une suite d’essais critiques sur 

les ceuvres et la biographie du saint. Des défaillances minimes mon- 

trent cependant que l’auteur n’est pas parfaitement au point. Elles 
se laissent voir surtout 4 propos de questions subsidiaires, qu’un 

plan un peu large entrainait ἃ traiter. P. 37, n. 2, le P. McC. semble 

tenir pour fondée la tradition qui fait de S. Patrice un proche parent 

de S. Martin de Tours. Plusieurs erreurs déparent les lignes concer- 

nant la fondation de Stavelot-Malmédy (p. 225). P. 19, note,le codex 
de Turin G. vi. 15 est appelé « part of a fourth century manuscript 
of the Gospels in Irish script »; la date donnée est peut-étre cor- 
recte, mais la calligraphie du manuscrit en question ne saurait donc 
rien avoir d’irlandais. Enfin, le P. McC., qui s’est servi du texte 

de M. Krusch dans les Monumenta in-4° pour la Vita Columbani, 
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cite d’aprés des éditions périmées nombre de biographies de méme 
époque qui ont pourtant été refaites dans la méme collection. I] ne 

semble pas non plus avoir tiré parti des améliorations apportées par « 

M. Krusch lui-méme ἃ son édition (Jonae Vitae Sanctorum Columba- 

ni, Vedastis, Iohannis dans les Scriptores rerum germanicarum. in 

usum scholarum). 

Mentionnons en terminant I’étude de Maria Massani, intitulée 

5. Colombano nella storia ὁ nellVarte (Didaskaleion, Nuova Serie, 
Anno VI, 1928, pp. 81-112, 1-157). P. GROSJEAN. 

51. —* E. G. R. Waters. The Anglo-Norman Voyage of 51. Bren- 

dan, by Benedeift. A Poem of the Early Twelfth Century, edited 
with Introduction, Notes and Glossary. Oxford, Clarendon Press, 

1928, in-8°, cc11-212 pp., fac-similé. 

La Navigation de S. Brendan n’a pas perdu encore toute sa 

popularité. Le temps n’est plus, il est vrai, οὐ les recensions et les 

traductions se succédaient pour alimenter la curiosité populaire, 

friande de merveilleux. Mais il ne s’écoule guére de décade qui ne 
voie paraitre quelque hommage de ]’érudition moderne au compila- 
teur inconnu A qui nous devons ce récit de voyages extraordinaires. 

L’un des plus importants parmi les travaux consacrés 4 la Naviga- 

tion de S. Brendan depuis la fin du siécle dernier est assurément le 

beau volume que nous avons sous les yeux. M. E. G. R. Waters, 

professeur de langues romanes & Oxford, s’y préparait depuis de 

longues années. Ce n’est pas seulement une édition, aussi exacte 

que possible, du texte roman qui donne son nom au volume ; c’est 

aussi’ une collection d’essais et de notes sur la version anglo-nor- 

mande et ses relations avec d’autres piéces, dont nous voudrions 

donner un bref aper¢u. D’abord une description des cing manus- 

crits connus, appartenant ἃ des recensions somme toute assez diffé- 

rentes pour que le travail de préparer une édition critique n’ait pas 

été une mince affaire. Le meilleur manuscrit est au British Museum, 
collection Cotton, Vesp. B. X (1), fol. 1-11. M. W. s’efforce ensuite 

de déterminer la date ot le poéme fut composé et de retrouver quel- 

ques détails sur l’auteur. La dédicace, dont l’authenticité ne paraft 

pas douteuse, s’adresse A un couple royal, Henry et Adeliza. IL n’y 

aguére ἃ hésiter: de la fin du XIesiécle ἃ celledu Χ119, limi- 
tes fixées par la paléographie et la langue, on ne trouve que 
Henry I d’Angleterre (1100-1135) et sa seconde femme Adeliza de 
Louvain. La dédicace s’appliquerait plus précisément au.temps qua 

suivit de prés l’arrivée en Angleterre de cette princesse belge, soit 

en l’année 1121 ou peu aprés. Il est moins aisé de découvrir qui fut 

« li apostoiles danz Benedeiz », comme l|’auteur se désigne Inui-méme. 
M. W. π᾿ ἃ ici que des conjectures ἃ offrir, et aucune ne lui semble 

assez plausible. Nous passerons rapidement sur d’autres parties de 

l’Introduction, qui sortent trop manifestement de notre compétence : 

celles of Yauteur étudie en romaniste la versification et la langue 
de Benedeit, la fagon dont certains vers féminins ont été aHon- 

Anal. Boll, XLVII. — 11. ΄ 
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gés dans les mss., les particularités @ortho oho 
phologie, enfin le classement méme des mss. du textetane 

Μ, W. est d’avis que Benedeit a travaillé sur le texte latin de la 

Navigation sans autre aide que celle des muses, Les changements 

qu’il aurait apportés seraient tous le fruit de son génie, inventif et 

peu respectueux de la tradition. De telles libertés ne sont pas rares 
en hagiographie. Benedeit aurait-il devancé la critique moderne et 

Treconnu un roman dans son modéle? Quant aux deux traductions 

latines (BHL. 1442b et 1445), elles auraient été faites sur l’ceuvre 
de Benedeit. Celle en prose (BHL. 1442 b)serre le texte d’assez 

prés pour aider parfois ἃ la critique du poéme anglo-normand 

dans des cas oti le témoignage des mss. romans n’est pas décisif. 

Nous serions assez tenté de faire remarquer 4 M. W. que le traducteur 

ἃ qui l’on doit cette version en prose, ne semble pas avoir été tout a 
fait aussi exclusivement dépendant de la source romane. II est telle 

coincidence dont on pourrait tirer argument pour une connais~ 

sance du texte latin de la Navigatio. I] est vrai que cette ressem- 

blance est légére, et s’expliquerait a la rigueur par de simples 

réminiscences. Concédons a M. W. que le traducteur n’avait sous 
les yeux pendant son travail d’autre écrit que celui de Benedeit. 
Il se fait pourtant qu’il a parfois retrouvé précisément l’expression 

de la Navigatio. Un relevé complet de ces minces particularités ne 

pourrait étre entrepris que par une analyse minutieuse des’ trois 

textes, et pour permettre cet examen il faudrait disposer d’abord 

d’une bonne édition de la Navigation latine (BHL. 1436-1440). 
M. W. lui-méme s’intéresse fort aux recensions latines, et nous 

souhaitons vivement qu’il réussisse ἃ diriger de ce cété l’activité 

d’un de ses éléves. Il est ἃ noter que auteur de la version en prose 
(BHL. 1442 b) semble avoir puisé ἃ une source ot un détail au moins 

différait des recensions de la Navigation latine qu’il nous a été donné 
de consulter. Il remplace en effet le nom de Barrinthus (diverse- 

ment orthographié, et non sans cause, puisque les formes irlandai- 
ses 86 comptent 4 la douzaine) par Barrus, qui est une des facons 

courantes de rendre dans les textes latins de provenance irlandaise 

le nom de Bairre, fondateur de l’abbaye de Corcaige (Cork). M. W., 

qui considére partout la forme Barrus comme une simple erreur, 

n’a pas vu la portée de cette divergence. Mais nous ne voudrions 

pas nous attarder A considérer ici des défaillances de détail, plus 
nombreuses, il le faut avouer, dés que l’auteur se trouve amené 
ἃ faire des incursions dans le terrain propre de I’hagiographie 

celtique. En regrettant que M. W. n’ait pas cru devoir s’entourer 1 

de certaines précautions, poursuivons le recensement de ce que con- 
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tient ce volume riche d’information. Le texte anglo-normand est 

accompagné d’une nouvelle édition de la traduction latine en prose 

(BHL. 1442 b) connue déja par l’édition de Plummer, Vitae Sancforum 

Hiberniae, t. 1, p. 270-92. M.E. Pfitzner avait d’ailleurs revu ce texte 

sur le ms. en préparant sa thése, parue dans la Zeitschrift fur roma- 

nische Philologie, t. X XV, 1911, p. 31-66. Quelques-unes des correc- 

tions de M. Pfitzner étaient assez considérables, et Plummer en 

a dressé lui-méme la liste dans ses Bethada Ndem nErenn, t. 1, 

p. xvi-xx11. Ceci semble avoir échappé ἃ M. W., qui n’a pas utilisé 

les remarques de Plummer dans les Befhada, non plus que dans les 

Miscellanea Hagiographica Hibernica, ov il modifie sensiblement les 

opinions émises dans les Vilae Sanctorum Hiberniae ἃ propos de 5. 

Brendan et de sa Navigation. C’est ainsi que M. W. attribue encore 

ἃ Plummer la théorie qui fait de la version latine (en prose) I’ori- 
ginal sur lequel serait fondé le poéme anglo-normand. Plummer était 

revenu sur cette opinion aprés. avoir pris connaissance de la thése 
de Pfitzner, et le dit assez clairement au passage des Bethada- que 

nous venons de citer. Toujours est-il que la nouvelle édition sera 

la bienvenue. Elle peut avoir ses défauts, et quelques coquilles 

semblent la déparer ; mais nous n’avons guére ἃ nous plaindre, puis- 

que la comparaison des trois collations successives du seul ms. qui 

contienne cettd version, faites dans l’espace de moins de vingt ans 

par Plummer, Pfitzner et M. W., permettra sans nul doute d’élimi- 

ner Jes erreurs de pure inadvertance. Le texte est suivi de notes 

copieuses, qui ne sont pas seulement philologiques : M. W. s’efforce 
de donner les informations nécessaires sur les différents personnages 

et les épisodes, au fur et ἃ mesure qu’il les rencontre dans la narra- 
tion de Benedeit. C’est une sage maniére de décharger I’ Introduction 
qui sans cela efit risqué d’étre trop touffue. Enfin un glossaire et 

un index viennent rendre maniables les matériaux contenus dans 

ce gros volume. Un fac-similé du ms. Cotton Vesp. B.X. donne une 

idée du principal témoin de la tradition. Nous espérons avoir bien- 

té6t l’occasion de parler des travaux sur 5. Brendan que M. W. pré- 

Pare ou dont la réalisation sera due ἃ son inspiration et ἃ son exem- 

Ple. P, GROSJEAN, 

52. —* G. H. Dose. Saint Senan, Bishop, Abbot and Confessor. 

Shipston-on-Stour, The King’s Stone Press, 1928, in-8°, v1-30 pp. 

(= Cornish Saints Series, 15). 

53. — * Ip. Saint Brioc, Exeter, Sydney Lee, 1928, in-8°, 62 pp., 

illustrations (= Cornish Saints Series, 17). 
54. — * Ip. Saint Nonna, Patron of Altarnon and Pelynt. Lis- 

keard, Philip and Sons, 1928, in-8°, 18 pp., illustrations (= Cornish 

. Saints Series, 16). Extrait de The Cornish Times, 1928. 
᾿ 85. — * Ip. Saint Sezni, Patron of the Parish of Sithney, Corn- 
wall. Exeter, Sydney Lee, 1928, in-8°, 22 pp. (= Cornish Saints 

Series, 18), ” 
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58. — * J. Armitage Roprnson. St. Carantoc in Somerset. Ex- 
trait de The Downside Review, t. XLVI, 1928, p. 234-43. 

Nous avons eu l’occasion de présenter 4 nos lecteurs avec quelque 
développement un certain nombre des fascicules publiés par 16 
Rev. G. H. Doble dans sa collection Cornish Saints (Anal. Boll, 
XLVI, 411). Nous pourrons étre plus bref sur les essais que l’auteur 
nous a envoyés depuis. Saint Senan entraine M. Ὁ. ἃ présenter une 

biographie sommaire de S.Senan d’Inis Cathaigh.I] y a, en effet,une 

ressemblance entre le nom de ce saint irlandais et celui de la parois- 

se de Sennen, ἃ l’extrémité sud-ouest de la Grande-Bretagne. La 

brochure contient un abrégé d’histoire de la paroisse par M. C. G. 
Henderson, et une série de notes par M. G. H. Doble. Les rapports 

du saint avec la Cornouaille britannique et la Basse Bretagne sont 
appuyés uniquement, semble-t-il, sur une étymologie impossible, 

que les hagiographes du bas moyen-age ont tirée des noms de δ. 

Sezny (Sithney, Seznius) et de Plou Sané. Sans vouloir leur donner 

raison, Μ, D. s’est pourtant vu contraint de leur emboiter le pas et 

de fournir un résumé des Vies du patron d’Inis Cathaigh, latines et 
irlandaises (BHL. 7573-74 ; cf. Anal. Boll. XLVI, 110, 114, 117; 

PLUMMER, Miscellanea Hagiographica Hibernica, Catalogue, num. 

64, 130, 177, 178, 298). Ce terrain n’est peut-étre pas assez familier 

ἃ Μ. D., et il lui arrive trop souvent de s’égarer, ala suite des anciens 

Bollandistes, qui ont publié de la Vie irlandaise une traduction 

latine fournie par les Franciscains irlandais, sans pouvoir en con- 

tréler les indications topographiques et autres. Mais nous aurions 
Mauvaise grace a faire ici le relevé de ces erreurs, quand nous savons 

que M. D. compte publier dans quelque temps une édition nouvelle 

de son Saint Senan, ot il tiendra compte des progrés réalisés dans 

I’édition des Vies de ce saint. M. Ὁ. n’a pas négligé non plus la tra- 
dition armoricaine, bien que la valeur en soit mince (cf. DUINE, 

Mémento des sources hagiographiques de Vhistoire de Bretagne, 

Premiére partie, num. 89, 90, et num. 201, note 1). Les légendes 

locales ont été aussi consultées et utilisées. 
La plaquette du méme auteur sur Saint Brioc est sans doute fe 

meilleur des essais qu’il a composés. C’est pour la premiére fois, 
ἃ ce qu’il parait, que la Vifa Brioccii imprimée par Dom Plaine 

(BHL, 1463) est examinée avec un pareil détail dans une publica- 
tion séparée. M. D. donne une traduction anglaise de ce texte, faite 

avec le plus grand soin, et qu’il n’a pas manqué de compléter par 

le prologue (BHL. 1465 a), omis par Dom Plaine pour des motifs 

qui n’ont jamais été expliqués (Anal. Boll., XXIII, 264-65). Les 

illustrations et la carte sont excellentes. Quoique le point de vue de 

M.D. soit plus particuligrement celui de la Cornouaille britannique, 
les études bretonnes ne peuvent que tirer profit de ses remarques 

judicieuses sur l’activité de S.Brieuc. Quelques détails appel- 
‘lent de légéres corrections : Ὁ. 4, Briocmaglus est sans doute pour 
Briomaglus ; p. 17, le mot Latium, qui figure dans le texte latin; 
aurait dQ étre rendu par un des termes signifiant Basse Bretagne : 



DES PUBLICATIONS -HAGIOGRAPHIQUES 165 

on sait que le nom donné en gallois ἃ cette région, Liydaw, offre une 
certaine analogie avec Latium. De 1a une confusion, dont on a d’au- 

tres exemples: les écrivains ecclésiastiques emploient la seconde 

expression comme équivalent latin de la premiére. Pour le mot 
irlandais cité ἃ la page 36, lire scfan, plus anciennement scén. 

La brochure sur S. Sezny amenait M. Ὁ. ἃ s’occuper dela légende 
de S. Ciaran l’ancien, de Saighir. Ici les précautions nécessaires 

ont été prises pour que la documentation du point de vue irlandais 

ne fat pas inféricure au reste. Quant Al’essai intitulé Saini Nonna, 

auteur y étudie la légende et l’histoire, si tant est qu’on la puisse 

atteindre, de ce personnage mystérieux, dont le sexe méme n’est 

pas facile ἃ déterminer au milieu dé traditions en conflit, et dont 

Vhagiographie officielle du Pays de Galles, celle des généalogistes, 

a fait la mére de S. David. Les deux études sont suivies de notices 

(par M. C. G. Henderson) sur l’histoire des paroisses auxquelles se 

rattache le culte de ces deux saints. Nous avons eu déja l’occasion de 
dire avec quel screpuleux souci de vérifier les moindres détails ces 

‘notices étaient rédigées (Anal. Bol!., XLVI, 412). Les deux dernié- 
res ne le cédent.A aucune des précédentes pour l’intérét et pour la 

valeur des documents inédits qui y voient le jour. 
Le petit volume publié Il’an dernier par M. Doble sur S. Carantoc 

(Anal. Boll., XLVI, 411) a été l’occasion pour le savant doyen de 
Wells, M. John Armitage Robinson, d’étudier en unimportant article 

les traces laissées par le culte de ce saint galloits en Somerset. On 

y trouvera des vues intéressantes sur les églises dédiées au saint, 

et une traduction résumée, avec d’abondantes et précieuses criti- 

ques, du texte BHL. 1562. Une édition de ce texte a maltheureuse- 
ment passé a peu prés inaper¢ue, et i] faut savoir gré 4 M. R. de la 

signaler ἃ l’attention ; c’est celle qu’un historien gallois des plus 

“connus et des plus originaux, M. A.W. Wade-Evans, a donnée dans 

son appendice a Vouvrage publié par son frére J. T. Evans, The 

Church Plate of Cardiganshire (Stow-on-the-Wold, 1914), p. 128-42, 
Des équivalents du curieux nom de lieu Dindraithou, qu’on lit 

dans cette vie, se recontrent peut-étre dans la tradition irlandaise. 

Aux remarques de M. R. ἃ ce sujet il y aurait lieu de joindre une 

référence 4 l’article d’Eoin MacNeill, The Native Place of St. Patrick 
(Proceedings of the Royal Irish Academy, Vol. XX XVII, Section C, 

* 1926, p. 118-40); c’est un essai important qui jette une lumiére 

nouvelle sur les colonies irlandaises dans l’ile de Bretagne. Mais nous 

y reviendrons un jour plus ἃ loisir, ainsi qu’A d’autres travaux 
récents de M. MacNeill, qui sont de toute premiére valeur. 

- P. GROSJEAN. 

57. — * E. GuitBert. Saint Vaast, fondateur de U Eglise d’ Arras. 
Arras, Nouv. Soc. An. du Pas-de-Calais, 1928, in-8°, 160 pp., il- 

lustrations. . ᾿ 

58, — * H. Demaner. Saint Hadelin. Sa Vie, ses reliques, son 
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culte, sa chasse et son buste. Liége, Ecole professionnelle « Saint- 
Jean Berchmans », 1928, in-16, 72 pp., illustrations. - 

59, — * Thierry R&saLor O.S.B. Le culte et les reliques de Saint 

Hubert. Gembloux, J. Duculot, 1928, in-8°, 50 pp., illustrations. 

Les opuscules groupés ici servent avant tout la renommée post- 

hume de trois grands saints de l’ancienne Belgique. On aurait tort 

d’y chercher le dernier mot des controverses qui ont pour objet le 
vrai fond historique des écrits d’un Jonas de Bobbio ou d’un Heéri- 
ger. Certains chapitres des deux premiers ouvrages que nous an- 

nongons, se ressentent forcément d’avoir été composés loin d’une 
bibliothéque scientifique. . 

M. Vabbé Guilbert, cependant, a utilisé pour sa Vie de 5. Vaast 

le commentaire d’Henschenius, le Clovis de Godefroid Kurth et 

la dissertation, partiellement. encore inédite, de M. Van der Essen 

sur les saints mérovingiens ; nous ne lui ferons pas un reproche de 

n’avoir connu qu’a travers ces deux derniers auteurs les publica- 

tions, et non 165 plus récentes, de M. Krusch. On s’étonne de ne pas 

rencontrer dans sa liste bibliographique l’excellent petit livre publié 
en 1896, sans nom d’auteur, par Dom Quentin sous le titre: La Vie 

“et les Miracles de Saint Vaast, ou Gaston, catéchiste de Clovis et 

évéque d’Arfas (cf. Anal. Boll, XVI, 341). Le nouveau biographe 

ne s’en serait-il pas servi? Ce qui nous intéresse le plus dans l’étude 

de M. G., ce sont les détails qu’elle fournit sur le culte et sur les 

reliques du patron d’Arras. 

De méme, le chanoine Demaret a illustré abondamment l’histoire 

de la dévotion envers S. Hadelin, spécialement ἃ Visé et ἃ Celles. 

La description de la chAsse du saint et les gravures seront les bien- 

venues. Nous signalerons ἃ M. Ὁ. qu’en 1924 Dom De Bruyne a pu- 
blié dans nos Analecta (XLII, 121-25) la Translation de S, Hadelin 

d’aprés le manuscrit 1952 de l’université de Liége, 

Les articles réunis en brochure par Dom Réjalot contiennent 

quelques pages, un peu bien courtes, sur le culte de S. Hubert, et 
d’autres, plus détaillées, sur ses reliques. D’utiles renseignements, 

obtenus par ]’auteur, complétent le commentaire du P. De Smedt, 

et le corrigent méme sur un point. Moins par sa propre faute que 

par l’erreur d’un de ses correspondants liégeois, notre, devancier 

se serait trompé en écrivant (Acfa SS., Nov. I, 860) qu’un coffret de 

plomb conservé ἃ la cathédrale Saint-Paul renferme des reliques 

du patron des chasseurs. Dom R. a retrouvé en effet, parmi les pié- 

ces du trésor, un coffret de plomb contenant une relique ; mais 

celle-ci est munie d’un document, daté de 1821, ot il est dit qu’elle 

provient de la chasse de S. Albert, que gardaient les Carmélites de 
Bruxelles. Avec raison Dom R. fait observer (p. 14) qu’il ne s’agit 

done la ni de 5. Hubert, ni méme de 5. Albert de Louvain, mais de 

restes ayant appartenu ἃ l’archevéque de Reims Odalric,- exhumé 

jadis de fort bonne foi en lieu et place du martyr S. Albert (cf. 
Anal. Boll., XL, 155), M. C; 
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60. — * P. Y. Saeki. The Nestorian Monument in China. With an 
Introductory Note by Lord William GascoyNe-CEeciz and a Pre- 

face by the Rev. Professor A. H. Sayce. London, S.P.C.K., 1928, 
in-8°, x-342 pp., 7 planches hors texte. 

61. — * James A. MonrGomeERy. The History of Yaballaha 111, 
Nestorian Patriarch, and of his Vicar Bar Sauma, Mongol Ambassador 

to the Frankish Courts at the end of the thirteenth century. Translated 

from the Syriac and annotated. New- York, Columbia University 
Press, 1927, in-8°, (v111)-82 pp. (= Records of Civilization: Sources 
and Studies). 

62, —* E. A. Wallis Bupce, The Monks of kibldi Khan, Emperor 

of China, or the History of the Life and Travels of Rabban Sdwmd, 
Envoy and Plenipotentiary of the Mongol Khans to the Kings of 

Europe, and Markos, who as Mér Yahbhalléhd 111 became Patriarch 

of the Nestorian Church in Asia. Translated from the Syriac. Lon- 

don, The Religious Tract Society, 1928, in-8°, xv1-335 pp., iflustra-- 

tions, xvi fac-similés et. planches hors texte. 

Aprés tant d’heureuses trouvailles qui ont récompensé le courage 

et la sagacité des explorateurs de la Mongolie et du Turkestan 

chinois, la célébre stéle de Si-ngan-fou demeure un document de 

tout premier ordre pour l’histoire ancienne du christianisme en Asie 

orientale. Mais son interprétation demandait ἃ étre révisée et com- 

plétée A Vaide des nouveaux documents exhumés coup sur coup 

depuis les premiéres expéditions de Radlow et de Sir Aurel Stein. 

C’est ἃ ce besoin que devait répondre l’étude philologique et his- 

torique rédigée pour la collection de la S.P.C.K. par M. P. Y. Saeki, 

professeur ἃ l’Université Waseda de Tokyo. Achevée en 1913 (18 
préface est datée du 15 septembre), elle ne vit le jour que trois 

ans plus tard, au fort de la guerre. La réimpression qui vient 
de paraitre et qui ne porte ni avertissement ni mention explicative, 

a toutes les apparences d’une reproduction anastatique. On peut, 

sans témérité, conclure de la qu’a défaut de lauteur, disparu 

peut-étre, personne ne s’est risqué ἃ remanier l’ouvrage. I] en avait 

pourtant besoin. La vaste érudition dont il est rempli appartient 

ἃ deux domaines différents. Tout ce qui touche a la partie syriaque 
de l’inscription, exégése du texte et commentaire, et a plus forte 

raison, les considérations générales sur l’histoire et la propagation 

du nestorianisme, méritaient un succés de sympathie et l’ont ob- 

tenu. C’était la premiére fois que ces matiéres étaient traitées par 

un savant Japonais de race et de culture. Seulement on doit bien 

reconnaitre que le professeur Saeki n’était pas spécialement qualifié 

pour trancher en dernier ressort tant de difficiles questions. Son 

édition du texte syriaque et le commentaire qui s’y rapporte ne 

marquent, tant s’en faut, aucun progrés sur le travail du regretté 

P. Cheikho, dans la monographie du P. Havret ( Variétés sino logiques, 

n° 12, 1897, p. 210 ; πο 20, 1902, p. 60-66, paginées 1-6). Ailleurs en- 

core, quand la littérature et la lexicographie syriaques sont mises 

en cause, il y a des lapsus, auxquels presque tout le monde est sujet, 
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mais que le contexte ici ne rachéte pas. Rien de tout cela n’empéche- 

rait d’admettre qu’aussitét rentré sur le terrain propre de la si- 
nologie, l’auteur y retrouve une maitrise impeccable. Mais 14 aussi, 

il lui échappe des assertions contre lesquelles un profane méme peut 

et doit -s’inscrire en faux. P. Y. Saeki s’est persuadé, que durant les 

siécles o¥ ila fleuri en Chine, le nestorianisme a pénétré d’outre 

en outre la civilisation des T‘ang, et que son influence a persisté 

obscurément ἃ l’époque suivante, longtemps aprés qu’il eut été 

officiellement aboli. ᾿ 
Une des preuves qu’il en donne, c’est l’extraordinaire mouvement 

dintérét et de curiosité.que provoqua la découverte de la stéle de 

Si-ngan-fou, en 1623. Dans les années qui suivirent, la mission des 

jésuites prit un merveilleux essor. P. Y. Saeki en trace un tableau 

enthousiaste qu’il emprunte ἃ Vabbé Huc (il en aurait trouvé un 
plus sobre et certainement plus exact dans le livre du P. Havret), 

et ajoute par maniére d’épiphoneme (p. 97): « The history of the 

Nestorian controversy which produced such far-reaching results 

must be interesting to every student of theology. » On doit relire 
plusieurs fois cette conclusion ahurissante avant d’en croire ses 

yeux. Mais aucun doute n’est possible sur le but visé par toute la 
démonstration qui précéde: Vauteur entend bien établir qu’un 

ferment de christianisme, remontant par Eglise d’Assyrie 4 l’apé- 

tre 5. Thomas (p. 95), était demeuré latent dans l’4me chinoise. 
Jusque dans le commentaire du texte chinois, il y a des assertions 

auxquelles méme un mandarin ἃ bouton derubis ne peut demander 

ἃ Villettré que nous sommes de faire crédit. Ainsi, p. 241, contestant 

une interprétation de G. Schlegel, l’auteur lui concéde que « the 

Persian ,,Tarsa”’ ... might have been used to denote « Christian ». 

Faut-il se récrier ou passer outre? La traduction du pehlevi farsd 

(tarsdk) est certaine (voir, par ex. Gujastak Abdlish, I, 15,18, etc., 

éd. G. BARTHELEMY, Ὁ. 9), et en se donnant l’air dela contester, P. Y. 

Saeki n’a ébranlé que la conjecture au profit de laquelle i] cherche 

ἃ Vécarter. Nous sommes les premiers ἃ sentir tout ce-qu’il y aurait 

de présomptueux ἃ insister sur de pareilles critiques; mais il 
nous est encore moins possible de les taire,. En maint endroit du li- 

vre, le lecteur qui se sent ἃ la merci de son guide se répéte malgré 

lui l’avertissement d’Epicharme: Νᾶφε καὶ μέμνασ’ ἀπιστεῖν... 
Bref, nous doutons fort que M. Pelliot, qui en 1914, tenait préte une 

édition de la stéle de Si-ngan-fou, texte, traduction et commentaire 

(voir T’oung-Pao, 1914, p. 625), ait renoncé 4 la publier, aprés avoir 
lu celle de P. Y. Saeki. 

Tout cela dit, sans assez de ménagement peut-étre, nous ajou- 

terons que l’ouvrage du savant japonais garde un charme passion- 

nant, méme pour ceux 4 qui il n’inspire qu’une incompléte sécurité. 
On y trouve réunis et commentés avec une ferveur pieuse, par un 

noble esprit, ἃ qui le génie de ces vieux textes est familier depuis 

Venfance, des documents d’un intérét étrange, dont nos érudits ne 

parlent qu’entre ex et pour se reprocher Jes uns ax autres de n’en 
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avoir pas la clef. Tel (p. 67-70), ce fragment de manuscrit chinois, 

découvert en 1908 par M. Pelliot, publié ἃ Péking par feu le Prof, 

Lo-Chan-yu, et qui se trouve étre un exemplaire des diptyques nes- 
toriens, dans lequel est insérée une liste de 35 ouvrages syria- 

ques traduits en chinois dés le VIIT¢ siécle. Dans ce catalogue, un 
interpréte plus versé en littérature syriaque aurait probablement 

reconnu plus d’une piéce hagiographique (Invention de la Croix, 

Passion de S. Serge, etc.). On lira aussi avec curiosité la notice bio- 

bibliographique du prétre Adam, |’auteur de l’inscription de Si-ngan- 

fou; autre personnage dont M. Pelliot a promis de reparler. Ce 

prétre Adam avait de quoi plaire 4 P. Y. Saeki. Tout chrétien qu'il 
était, il aida ἃ traduire de l’ouigoure en chinois un traité bouddhique 

des Siz pdramitd. Adam avait toutefois la sagesse de professer que 

le christianisme et le bouddhisme étaient choses inconciliables et 
devaient le rester. Saeki laisse clairement voir qu’il irait volontiers 

plus loin. Son protestantisme, dont la sincérité ne peut étre mise en 

doute, ne Vempéche nullement de déclarer que ses chers nestoriens 

ont trouvé beaucoup de bon ἃ prendre dans la religion et la philo- 

sophie bouddhiques ; et sans les louer trop expressément de s’étre 

mis ἃ l’école du bouddhisme, il explique par V’influence qu’ils ont 

subie, Vinfluence réciproque qu’il leur attribue ou leur suppose, et 
que certainement il exagére. On en a vu plus haut une preuve assez 

nette. Il y en a d’autres. Nous devons ἃ la vérité de déclarer quela 
S. P. C. K. n’a pas pris ἃ son compte cette tolérance si largement 

accueillante, et que Lord W. Gascoyne-Cecil en présentant le livre 

de Saeki a marqué fort loyalement les réserves qui s’imposent. 

Du point de vue purement historique, l’ouvrage contient une legon 

d’un prix inestimable. L’auteur est lui-méme un exemple frap- 

pant de l’altération par laquelle, ἃ la longue, les chrétientés nesto- 

riennes d’Extréme-Orient se sont dissoutes ; et pour reprendre une 

comparaison qui n’a rien de blessant puisqu’elle est dans l’Evangile, 
ce cas montre l’effet du vin nouveau versé dans de trés vieilles ou- 

tres. 

C’est encore A Vintérét provoqué par les récentes découvertes sur 

le nestorianisme chinOis que se rattache la publication de M. J. A. 
Montgomery. La Vie de Mar Jahbalahaé et de Rabban Saumé, pu- 

bliée 4 deux reprises par Bedjan (BHO.389) a étérendue accessiblea 

tous par une traductionfrancaise deM.Chabot, qui serait aujourd’hui 

dans toutes les mains si elle n’était depuis longtemps devenue in- 
trouvable (Paris, 1895. Extrait dela Revue de l’Orient latin). M. M. 

a jugé sagement qu’il rendrait service au public de langue anglaise 

en lui donnant une nouvelle traduction de ce document aussi cap- 

tivant, dans sa gaucherie véridique, que le plus merveilleux récit. 

Renongant ἃ se mesurer avec les 205 pages du texte imprimé, ils’en 

est tenu aux 99 premiéres,ou sont racontés la jeunesse et l'éducation 
-des deux moines chinois, leur pélerinage manqué 4 Jérusalem, 

leur élévation aux honneurs ecclésiastiques, !’élection de 1’un d’eux 

4 la dignité de catholicos des Nestoriens, sous le nom de Jahba- 
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-14hA III, et le voyage de son compagnon Marc, comme ambassa- 
deur d’Arghon, ἃ la cour du pape Nicolas IV, du roi de France 
(Philippe te Bel) et du roi d’Angleterre (Edouard Ter), en Gascogne 

ott il séjournait alors. 

Dans sa traduction et son commentaire M. M. a visé ἃ rester in- 

dépendant de son devancier. Mais on ne peut que l’approuver de 

n’avoir pas poussé ἃ l’extréme l’application de cette régle, en s’ex- 

posant tout au moins 4 refaire inutilement d’assez vieilles découver-' 

tes. Le commentaire historique de M. Chabot, plein d’une érudition 

étendue et solide mais antérieur aux grandes explorations d’Asie 

centrale, laissait du reste le champ libre ἃ un érudit soucieux de 

faire ceuvre personnelle et originale. M. M. n’y a pas épargné sa 

peine ; mais il semble que les circonstances l’aient assez mal servi. 

P. 12, une « Supplementary Note », insérée en cours d’impression, 

annonce, en se référant ἃ une récente communication de M. T. F. 

Carter, que M. Pelliot a publi¢é dans la Revue de l’Orient chrétien 

une liste de lettres et autres piéces adressées au pape par Jahbal4ha 
et les IIkhans de Perse, et qu’il se propose de discuter ἃ fond ces 

documents dont les originaux viennent d’étre retrouvés aux ar- 

chives Vaticanes. La vérité compléte est que les choses en sont déja 
beaucoup plus loin. Ces découvertes d’un si prodigieux intérét et 

l’étude approfondie 4 laquelle M. Pelliot, Mgr Tisserant et leurs col- 

laborateurs les ont soumises ont fait vieillir sans rémission toutes 

les idées anciennes sur les relations de la Papauté avec les Mongols. 

M. M. arrive en retard d’au moins une saison. Π n’en a peut-étre que 
plus de mérite d’avoir si bien compris et rendu en termes d’une pré- 

cision si juste la grande pensée qui a inspiré la croisade apostolique 

entreprise en Asie centrale par Innocent IV et ses successeurs. Bien 

quw’il lui échappe quelques paroles un peu dures sur l’arrogance de 
certains envoyés pontificaux (cf. p. 5), ce n’est pourtant pas ἃ la 

politique des papes mais a la défaillance de l’Eglise nestorienne qu’il 

impute l’effondrement final de ce plan grandiose, qui aurait pu 

porter un coup décisif ἃ la puissance de PIslam. Par cet échec, la 

« chrétienté militante », comme s’exprime M. M. (p. 11), avait man- 
_ qué la plus belle occasion qu'elle ait vu s’offrir ἃ elle au cours de son 

histoire. 

En ce sujet, personne ne s’étonnera de rencontrer une fois de plus 

linfatigable Sir E. A. Wallis Budge. Puisque le besoin d’une nouvel- 

le traduction de la Vie de Mar Jahbalahd4 se faisait sentir, il est tout 

naturel qu’on se soit tourné vers cet étonnant travailleur, qui ne 
“prendrait que le temps de la jeter sur le papter. Nous avons dit 

tantét que le texte dela Vie comprend 205 pages d’impression. Elles 

y ont toutes passé. La traduction, on le pense bien, n’est pas desti- 

née ἃ étre regardée A Ja loupe. Elle ne s’attarde guére aux pointilles. 

Les notes proprement dites sont rares; mais un peu partout des 

gloses explicatives ou des interprétations subsidiaires ont été intro- 
duites entre crochets dans le texte méme suivant la méthode admise ' 

par ja Christian Truth Society (cf. Anal. Boll., XLVI, 378). La 
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longue et intéressante histoire racontée dans le document est fort 

amplement résumée dans l’introduction ; en sorte que les lecteurs 

qui voudraient seulement prendre une connaissance générale des 

faits pourront hésiter entre les deux récits qui leur sont offerts. Ceux 

qui se décideront pour l’introduction en seront récompensés par des 

apercus variés, ot Sir E. A. laisse parler tour ἃ tour, avec simplicité 

et bonhomie, sa sympathie pour les malheureux survivants du peu- 

ple nestorien, les souvenirs de ses séjours d’études en Kurdistan et 

son exubérante érudition. Un choix de fac-similés et de documents 

graphiques empruntés A de récentes et peu accessihles publications 

ajoute mieux qu’un intérét de simple curiosité ἃ cette rapide étude. 

Le numéro que ce volume porte dans la suite chronologique de l’ceu- 

vre de Sir E. A. doit étre un chiffre impressionnant. Sa place dans 

l’ordre des services rendus est beaucoup moins éloignée du premier 
rang. Nous nous ferions conscience de ne pas signaler ici la page ot 

Vauteur a loyalement rendu justice au labeur immense et désinté- 
ressé de Bedjan (p. 8). P. P. 

63. — * Calalogue des manuscrits alchimiques grecs publié sous la 

direction de J. ΒΙΡΕΖ, Ε΄. Cumont, A. DELATTE, O. LAGERCRANTzZ 

. et J. Ruska. T. V, VI. Bruxelles, Lamertin, 1928, 2 vol. in-8°, 

v-175, xiv-246 pp. 

La description des manuscrits alchimiques d’Espagne par M. C. Ὁ. 

Zuretti et de ceux d’Athénes par M. A. Severyns, formantle t. V 

du Catalogue, présente le méme intérét que les volumes précédents 

(Anal. Boll., XLVI, 187), mais n’apporte guére de nouveaux élé- 

ments ἃ nos études. I] n’en est pas de mémé du tome VI, οὐ M. Bidez 

a réuni une série de textes, tous de Psellus, sauf un seul, le Περὶ 

τῆς καθ’ “Ελληνας ἱερατικῆς τέχνης de Proclus. C’est la « Chry- 
sopée », ou la lettre sur la fabrication de l’or, qui assigne au poly- 
graphe que fut Psellus une place importante parmi les écrivains 

alchimiques. Le titre porte: πρὸς τὸν Πατριάρχην κῦρ Μιχαήλ. 
Les copistes érudits qui ont identifié ce patriarche avec Michet 

Xiphilin se sont trompés. M. B. montre que le destinataire de la 

lettre est Michel Cérulaire, auquel Psellus était uni par les liens 

d’une amitié qui ne fut pas sans éclipses. Si, aprés la mort de Céru- 

laire, il se chargea d’écrire son panégyrique, il s’était auparavant fait 

son accusateur, lui reprochant, notamment, de pratiquer I’alchimie. 

L’acte d’accusation est reproduit par M. B. et accompagné d’une 

traduction frangaise. Ces textes sont suivis de quelques autres ot 
nous retrouvons |’écrivain ecclésiastique. Ainsi un bref commentaire 

d’un passage de S. Grégoire de Nazianze, un autre sur un passage 

de 5. Jean Climaque, et surtout le Adyos ἐπὶ τῷ ἐν Βλαχέρναις ye- 
γονότι θαύματι,- d’aprés deux manuscrits de la Vaticane, le Gr. 

672 et  Urbinas 134. C’est l’histoire d’une sorte dejugement de Dieu, 

ot le manteau miraculeux de la Vierge, conservé aux Blachernes 
(cf. Synax, Eccl. CP., 793), est censé, décider en faveur du bon droit 

dans une contestation ayant pour objet un moulin. Faut-il dire que 
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cet écrit de Psellus, comme tous ceux qui remplissent ce volume, 
sont excellemment édités, et que M. B. n’a rien négligé pour en facili- 

ter la lecture et l’intelligence ? H.D. 

64. — * Ursmer BERLIERE O.S.B. Monasticon belge. Tome 11: 

Province de Liége. Premiére et Deuxiéme Livraisons. Abbaye de 
Maredsous, 1928, 1929, in-4°, p. xv1-128, 129-236. 

65. — * Koloman Jumasz. Die Stifte der Tschanader Diézese im 
Mittelalter. Ein Beitrag zur Frihgeschichte und Kulturgeschichte 

des Banats. Miinster i. W., Aschendorff, 1927, in-89, v11I-333 pp., 

illustrations (= Deutschtum und Ausland, 8-9). 
66. — Paulus VoLk Ο.5.Β. Die Generalkapitel der Bursfelder- 

Benediktiner-Kongregation. Minster i. W., Aschendorff, 1928, in-8°, 

x1I-120 pp. (= Beitrdge zur Geschichte des alten Ménchtums und 

des Benediktinerordens, 14). 

67. — * Stephanus Hixpiscu O.S.B. Die Doppelkléster. Entste- 

hung und Organisation. Miinster j. W:., Aschendorff, 1928, in-8°, 

vi-95 pp. (= Beitrdge zur Geschichte des alten Ménchtums und des 

Benediktinerordens, 15). 
68. — * Raphael Mouitror O.S.B. Aus der Rechtsyeschichte bene- 

diktinischer Verbdnde. Untersuchungen und Skizzen. Band I: 

Verbdnde von Kloster zu Kloster. Minster i. W., Aschendorff, 1928, 

in-8°, xu-384 pp. 
69. —*S. Benedicti Regula Monasteriorum. Edidit,prolegomenis, 

apparatu critico, notis instruxit Benno LINDERBAUER O.S.B. Bonn, 

Hanstein, 1928, in-8°, 84 pp., fac-similé (= Florilegium patristicum, 

fasc. XVII). ΄ 

70. — * Benno LINDERBAUER Ο. 5. Β. Die Klosterregel des heili- 

gen Benedikt iibersetzt. Metten, Benediktinerstift, 1928, in-16, 103 pp., 

frontispice. 

La série d’ouvrages que nous groupons ici, montre bien que la 

science et la piété des fils de S. Benoit se tournent plus que jamais 

vers le lointain passé monastique dont elles demeurent comme I’hé- 

ritage spirituel. Avec plaisir, quoique sans surprise, nous avons re- 

marqué, en parcourant ces divers travaux, que le nom du vétéran 

des études bénédictines en Belgique, Dom U. Berlitre, se trouve ci- 

té, dés la premiére page, par plusieurs de ses jeunes confréres étran- 

gers. C’est que, sur les monastéres doubles, sur les fraternités d’ab- 
bayes, sur les chapitres généraux, sur la congrégation de Bursfeld, 

Dom B. a écrit autrefois des articles d’initiation auxquels 11 faudra 

toujours revenir. Mais son ceuvre principale, celle qui marqua ses 

débuts dans la carriére et dont son robuste talent poursuivit la réa- 

lisation 4 travers mille obstacles, restera le Monasticon belge. Un 

jour on lui appliquera l’éloge que l’auteur, en 1890, décernait lui- 

méme. au modéle classique, le Gallia christiana : « Tl est sans contre- 
dit une de ces ceuvres qui font époque dans les annales de I’érudition 
bénédictine. » Dans introduction du tome II, dont deux fascicules 

viennent de paraitre, Dom B. explique les longs retards qui en recu- 
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Iérent, d’année en année, la publication. Les raisons, chacun les sait ; 

elles sont tout 4 ’honneur de celui qui dirige avec tant de zéle les 

travaux de l'Institut historique belge de Rome, 

Le premier volume du Monasticon be lge était consacré aux établis- 

sements religieux des provinces de Namur et du Hainaut; dans le 

second l’auteur nous renseigne, avec le méme souci d’exactitude 

et de méthode, sur les monastéres de la province de Liége. Le ta- 

bleau qui a été placé en téte du tome II annonce trente-neuf notices. 
On compte quatorze établissements de l’Ordre de 5. Benoit, dont 

cing abbayes (Saint-Jacques et Saint-Laurent 4 Liége, Stavelot- 
Malmédy, pour les hommes ; Saint-Victor’-A4 Huy, la Paix-Notre- 

Dame ἃ Liége, pour les femmes), deux monastéres (Chévremont, 

Saint-Pierre ἃ Liége) et plusieurs prieurés ; huit de Citeaux (Val- 

Dieu et Val-Saint-Lambert, pour les hommes ; la Paix-Dieu, Ro- 

bermont, Soliéres, Val-Benoft, Val-Notre-Dame, Vivegnis, pour 

les femmes); deux de Prémontré (labbaye de Beaurepart et le 

prieuré de Wanze) ; quatorze de chanoines réguliers (les abbayes de 
Fléne,,de Neufmoutier ἃ Huy, de Saint-Gilles et du Val des Ecoliers 

a Liége ; les monastéres des Croisiers ἃ Huy et ἃ Liége, ainsi que plu- 

sieurs prieurés d’hommes et de femmes) ; enfin, pour les Chartreux, 

le couvent des Saints-Apétres ἃ Liége. Parmi ces notices — la deu- 

xiéme livraison se termine avec Cornillon-Beaurepait — il en est 

qui, malgré l’extréme sobriété de l’exposé, atteignent les propor- 

tions d’une véritable monographie. A notre point de vue, les trois 

“premiéres : Saint-Jacques, fondé par l’évéque Baldéric, Saint-Lau- 

rent, avec sa lignée d’écrivains, et surtout Stavelot-Malmédy, il- 

lustré par S. Remacle et S. Poppon, constituent des mines particu- 

li¢grement précieuses d’information exacte et rapide. Les pages ot 

il est traité de S. Remacle et des origines de Stavelot peuvent servir 
de modéle du genre. , 

Nous avouons n’avoir aucun titre pour apprécter ἃ sajuste valeu 

le monasticon médiéval de Tchanad, que nous présente M. K. Ju- 

hasz. Le diocése de Tchanad (l’ancien Marosinum, puis Chanadiensis 

ecclesia) est une fondation du roi S. Etienne, et S. Gérard le martyr 

(f 1046) en fut le premier titulaire. Apres avoir longtemps appartenu 
a la couronne de Hongrie, le territoire de Tchanad subit, ἃ partir du 

milieu du XVIe siécle, la domination des Turcs. Délivré au début 

du XVIII¢, il dépendit de Vienne jusqu’en 1788. A cette date, la’ 

région qu’on appclle le Banat, fit retour ἃ la Hongrie. Le traité de 
Trianon partagea récemment Il’ancien diocése entre la Roumaniec et 

la Yougoslavie ; seule une minime parcelle, au nord, est demeurée 

terre hongroise. Des vingt-cing établissements religieux recensés 

par M. J., sept ont appartenu ἃ l’Ordre bénédictin, deux ἃ Citeaux ; 

-il y a quatre prévétés de chanoines. Les autres couvents se trouvent 

mentionnés sous la rubrique : « unbekannter Ordens » et ne sont plus 

. guére corinus que par dé rares vestiges. On a voulu y voir des monas- 

téres de moines grecs basiliens. M. J. n’est pas de cet avis; il y 
. Teconnait des fondations, bénédictines pour la plupart, dues ἃ Vini- 
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tiative des familles nobles du pays. En annexe & son livre, M. J. 

a publié 65 piéces d’archives. De nombreuses photographies de rui- 

nes, des fac-similés d’actes et de sceaux, une carte et des tables 

complétent l’ouvrage, qui rendra de bons services, 

Plusieurs fascicules du recueil d’histoire monastique publié a 
Maria-Laach sous la direction de Dom Herwegen, ont déja été 
analysés dans ce Bulletin. Depuis les heureuses recherches de Dom 

Jecker sur la personnalité de 5. Pirmin (Anal. Boll, XLVI, 417), 
deuX nouveaux cahiers ont paru. La liste des chapitres généraux de 

la congrégation de Bursfeld a été dressée avec soin et commentée 
par Dom Paul Volk ; c’est un travail documentaire qu’il nous suffit 
de signaler en passant. Dom St. Hilpisch a fait imprimer ensuite 

une dissertation sur les Doppelkléster, qui lui avait mérité le doctorat 

de l’université de Bonn. Il y traite d’une maniére approfondie le 

probléme esquissé derniérement par Dom Berliére dans un mémoire 
succinct présenté ἃ Académie royale de Belgique (Classe des let- 

- tres, coll. in-8°, 2¢ série, t. XVIII, 1924). Quand on parle de monas- 

téres doubles, il importe de bien s’entendre au préalable sur l’ac- 

ception du terme. Des liens plus ou moins fortuits de voisinage entre 

moines et moniales ne suffisent pas ἃ créer proprement un monas- 

tére double. Il y faut, fait observer Dom H., un groupement et une 

interdépendance tels que juridiquement deux communautés forment 

en fait un seul tout religieux («rdfumlich und rechtlich eine Ein- 
heit »). A ’encontre de plusieurs parmi ses devanciers, l’auteur est 

d’avis, avec Dom Berliére, que ni Sainte-Marie d’Arles, au temps de 
S. Césaire, ni la fondation de Ste Radegonde ἃ Poitiers ne peuvent 

étre comptées au nombre des véritables « Doppelkléster ». Méme, 

on n’en trouve aucun en Gaule avant le VII siécle. C’est en Orient, 

le berceau du cénobitisme, qu’ils ont d’abord pris naissance et se 

sont assez naturellement développés. Les femmes, n’ayant pas en- 

core de charte monastique propre, recherchérent la direction ascé- 

tique et les secours du sacerdoce auprés des hommes ; ceux-ci assu- 

raient de plus aux moniales aide et protection dans l’administra- 

tion des choses temporelles. Plusieurs établissements de ce genre 

sont assez connus ; et aux initiatives des grands directeurs : Paché- 

me 4 Tabennisi, Schnoudi prés d’Atripé, S. Basile sur les bords de 

VIris, Alypius le Stylite dans le voisinage de Chalcédoine, Dom H. 
ajoute une série de cas intéressants, par exemple, au temps de S. Ro- 

main le Néomartyr, le monastére de « Tomantion » en Bithynie, ot 
Anfhusa était abbesse (cf. P. PEETERS dans Anal. Boll, XXX, 

394, 410), et, A une époque ot l’institution avait généralement dis- 
paru en Orient, Saidnaia prés de Damas, le Sardenai des Croisés 
de France (cf. ibid., XXV, 137 suiv.). L’auteur critique A juste 
titre les opinions de Willis Bund, Malnory, Zéckler, Mary Ba- 

teson, qui tous voyaient dans les monastéres doubles une création 

de provenance celtique, importée en Gaule par les moines’ d’Irlande., 
Sur Vhistoire et l’organisation des établissements, fort nombreux, 

qui furent fondés en Occident (Gaule, Irlande, Angleterre, Allemagne, 



DES PUBLICATIONS HAGIOGRAPHIQUES 175 

Italie, Espagne), on trouvera d’excellents chapitres dans le livre 
de Dom H.; nous ne saurions les résumer ici. Dans une derniére 

section, il est traité des « Doppelorden » (Fontevrault, les Humi- 
liates, les Brigittins, etc.), qui apparaissent au Χ115 siécle ; dans cer- 

tains d’entre eux les moines étaient au service des religieuses et 

soumis ἃ leur autorité. L’Eglise, fort ἐδὲ défavorable aux monastéres 

doubles en Orient, fut assez tolérante, bien que toujours réservée 

dans son attitude, a l’égard de la pratique occidentale. 

Les recherches de Dom R. Molitor sont de plus large envergure 

encore, sinon par le domaine qu’elles embrassent, du moins par l’in- 

térét du probléme qui a été traité. Quelle estla nature juridique du 
Coenobium bénédictin ? Comment ont été congues et réalisées, entre 
monastéres, les unions corporatives en familles distinctes, en pro- 

vinces, en congrégations? Le premier volume, qui contient déja un 

imposant matériel documentaire, a pour titre : Verbdnde von K loster 

zu Kloster. Il repose tout entier sur la pierre d’angle de la Regula 

monasteriorum, Dans un chapitre préliminaire, Yauteur analyse 

la structure de la maison monastique, de soi autonome, telle que la 

concevait 5. Benoit ; il reléve d@’autre part tous les traits qui, d’aprés 

‘la pensée méme du fondateur, pouvaient conduire, experientia ma- 
gistra, ἃ la réunion de plusieurs monastéres par des liens fédéra- 

tifs, en vue de s’assurer une vie religieuse meilleure selon la commune 
observance. Autonomie, en effet, n’est pas synonyme d’isolement. 

L’intervention des abbates vicini, par exemple, en cas d’élections 

irréguliéres ou compromises, est prévue par la Régle. Ef les mémes 

‘Consuetudines, épanouissement d’un idéal identique, ne fondent-elles 

pas, avant toute association d’ordre juridique, une réelle commu- 

nauté d’existence? Ces points mis en lumiére, Dom M. étudie les 

formes diverses de la fédération monastique, tant en elles-mémes, 

au point de vue du droit, que d’aprés l’histoire. La « confraternité », 

les rapports d’ecclesia mairiz ἃ cella, les grandes unions de Cluny, 

de Citeaux, les synodes d’abbés et les chapitres provinciaux, I’ob- 
servance de Sainte-Justine, Bursfeld, et enfin les diverses congréga- 

tions post-tridentines sont le sujet d’autant de sections spéciales de 

LPouvrage. 
Il y a lieu de se réjouir, aprés avoir analysé ces divers travaux 

d@histoire bénédictine, que le texte de la Régle, qu’ils supposent 

tous et citent 4 chaque page, demeure, lui aussi, un terrain d’études 

et de recherches. On se souvient de importante publication que 
Dom Benno Linderbauer, moine de labbaye de Metten, consacra 

en 1922 a I’édition et au commentaire philologique de la Regula. 

Les éditeurs du Florilegium patristicum de Bonn tui ont demandé, 
‘pour leur recueil, une édition scientifique manuelle, sans commen- 

taire, mais pourvue d’une courte introduction et d’un lexique. Peu 
de mois avant de mourir, Dom L. a pu réaliser ce dessein. Avec une 

grande probité il a revu son texte, qui reproduit en général, comme 

on sait, celui du manuscrit 914 de Saint-Gall. L’appareil des variantes 

est relativement léger ; le choix a été guidé en partie par le but spé- 
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cial du Florilegium,qui est surtout destiné aux étudiants. L’indica- 
tion sommaire des sources suit le plus souvent Butler. Presque en 

méme temps que cette nouvelle édition latine, le pieux et savant re- 

ligieux a fait paraitre aussi, dans un format commode, une tra- 

duction allemande de la Régle. M. C, 

71. — * M.-P. Denoux. Les origines de Voblature bénédictine. 
Etude historique. Ligugé, Abbaye Saint-Martin, 1927, in-8°, 131 pp. 

(= Les éditions de la Revue Mabillon, 1). 
72, —* Louis Goucaup O. S. B. Ermites et reclus. Etudes sur 

d’anciennes formes de vie religieuse. Ligugé, Abbaye Saint-Martin, 
1928, in-12, 111-144 pp. (= Moines ef monastéres, 5), 

73. -- * Livarius OLIGER O. F. M. Regulae tres reclusorum et 

eremitarum Angliae saec. XIII-XIV. Roma, 1928, in-8°. Extr. de: 

Antonianum, III,.1928, pp. 151-90, 299-320. 

Le titre de l’ouvrage de M. l’abbé Deroux en détermine assez 
exactement les limites. Il a en effet négligé presque complétement 
les lumiéres que lui aurait apportées l’étude des coutumes monasti- 

ques étrangéres aux diverses branches de lordre de S. Benoit. 
Il se référe ἃ la fondation écossaise de 5, Kentigern, mais est un peu 

porté 4 prendre pour argent comptant les dires d’hagiographes tar- 

difs et peu recommandables d’ailleurs. Quelques ouvrages allemands 

sont allégués en référence ; 4 cela prés, M. D. ne semble pas avoir 
eu recours ἃ des travaux en langues étrangéres, et ses sources ne 

sont pas toujours citées d’aprés ]’édition la plus critique. Ces réser- 
ves faites, nous nous empressons de reconnaitre ἃ l’opuscule des 

qualités de méthode et de clarté. La nature du sujet appelait na- 

turellement une division en deux parties : ’oblature des enfants et 

celle des adultes. Μ, Ὁ. s’efforce de retracer les origines et le déve- 

loppement de l’une et de l’autre ; ensuite la décadence et la dis- 

parition de loblature des enfants, jusqu’a la fin du moyen 4ge. Les 

textes originaux sont transcrits avec toutel’ampleur désirable ; une 

bibliographie sommaire est fournie en appendice. M. D. publie pour 

la premiére fois, ἃ propos des convers et des oblats, un extrait d’une 
chronique inédite sur les origines de l’?Ordre des Chartreux, ré- 

cemment étudiée par Dom Wilmart (Revue Mabillon, avril-juin 

1926). 

Dom Gougaud n’a pas besoin d’introduction auprés de nos lec- 
teurs. Ceux-ci savent de reste que le savant bénédictin n’a point son 

pareil pour présenter au grand public, en des ceuvres de vulgarisation 

solide, les fruits de travaux accomplis par les spécialistes sur leurs 

terrains respectifs, et surtoutles passages d’auteurs anciens, sources 

historiques ou littéraires, qu’il sait colliger avec tant d’originale 
curiosité. Pour son dernier ouvrage, par exemple, il ne s’est pas 

contenté de dépouiller les textes latins ; 11 a voulu aussi explorer 
les piéces littéraires francaises, anglaises, allemandes, et méme irlan- 
daises. Nous ne connaissons point de meilleur guide dans la litté- 
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rature chrétienne de l’Irlande, et les citations qu’il en apporte 
auront pour le lecteur frangais l’intérét de la nouveauté. Les deux 

études réunies en ce volume avaient paru déja, l’une dans la Revue 

d’ascétique et de mystique (1920), Vautre dans la Revue Mabillon 

(1923). Elles ont été diment retravaillées et pourvues d’un index 
des noms propres. Un appendice nouveau renferme le texte, jusqu’ici 

inédit, des statuts de la recluserie de Saint-Reinold ἃ Cologne. II 

est superflu d’insister sur l’utilité que ’hagiographe peut tirer d’un 

tel recueil, ot: il trouve ἃ portée de main tous les détails nécessaires 

et de copicuses références sur des genres de vie monastique bien 

oubliés, 
A peu prés en méme temps que paraissait le livre de Dom G., 

le P. Oliger publiait dans l’Anfonianum trois documents inédits 

sur le sujet: Regulae tres reclusorum et eremifarum Angliae saec. 

XIII-XIV. Elles viennent heureusement compléter le travail gé- 

néral de Dom G. P. GROSJEAN. 

14. — * Gennaro Maria Μοντι. Le Confraternite Medievali del? Al- 

tae Media Italia. Venezia, « La Nuova Italia » Editrice, 1927, 2 vol. 

in-8°, xv-311, 185 pp. (= Storici antichi e moderni). 

_ Depuis la fin du XVIII° siécle aucun travail d’ensemble n’a été 
consacré aux « fraternités » ou confréries de laiques, si nombreuses 

et si importantes au moyen Age. Par contre les études particuliéres 

sur telle ou telle de ces associations religieuses, dues surtout ἃ des 

érudits locaux, se sont multipliées au cours des cent derniéres 81" 

nées ; toute une série de documents anciens, inconnus de Muratori 

et de Mehus, ont été exhumés des archives ou des bibliothéques. Il 
était temps de rassembler toutes ces données nouvelles et d’en déga- 

ger un exposé synthétique. C’est la tache Jaborieuse que s’est 

imposée un professeur de ]’université de Bari, M. Monti, Le premier 

volume de son ouvrage comprend, aprés deux ou trois chapitres 

préliminaires, le relevé, aussi complet que possible, de toutes les 

confréries qui, du X¢ au XV® siécle, ont groupé des laiques de la 

Haute et Moyenne Italie. Pour les plus anciennes, M. M. a suivi l’or- 

dre chronologique et n’a pas exclu les confréries du midi de la 

péninsule. A partir du XIII¢ siécle, la documentation étant plus 

abondante, il a adopté l’ordre topographique. Nous trouvons ainsi 

classés par régions, depuis les Alpes jusqu’A Rome, les renseignements 

concernant les différentes confréries. Un chapitre entier est réservé 

a celles de Florence, non qu’elles aient une importance spéciale, 

mais parce que leurs archives nous sont parvenues dans un état 

notablement moins fragmentaire qu’ailleurs. Les confréries de Fla- 

gellants et celles des Bianchi forment une catégorie distincte : elles 

sont traitées ἃ part. Aprés cet inventaire, rapide mais non super- 

ficiel, M. M. s’applique — et c’est objet du second volume — ἃ 
coordonner les résultats acquis. 11] examine successivement les 

questions suivantes : origines et développement des confréries, leurs 

Anal. Boll. XLVII. — 12. 
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statuts, leur situation juridique, leur place dans l’histoire religieuse, 

littéraire et artistique. Des appendices contiennent le texte des 

statuts de trois confréries, datant respectivement du XIe, du 
XIIIe et du XIV® siécle. 

L’histoire des confréries médiévales n’est pas sans relations avec 

Vhagiographie. Plusieurs de ces pieuses associations se proposaient 

d’honorer d’un culte spécial le saint qu’elles avaient choisi pour 
patron. La confrérie de 5. Etienne, ἃ Venise, fut instituée ἃ la 
suite de la translation des reliques du protomartyr, en 1110 ; les con- 

fréres s’obligeaient ἃ solenniser par une procession Jl’anniversaire 

de cette translation (25 mai). A Viterbe, au XIIe siécle, les cotisa- 

tions des membres servaient ἃ entretenir une lampe sur l’autel d’un 

prétendu S. Protogenius ou « Protegenus papa», auquel on attri- 

buait la fondation de la confrérie du Val S. Léonard. En 1328, une 

compagnie de flagellants de Lodi se mit sous le patronage de δ. 

Defendens ; désormais chacun des asSociés porta sur son habit de 

toile blanche une médaille avec l’image de ce martyr (cf. Act. SS., 

Ian. I, p. 80). Enfin plusieurs saints ont pris une part active ἃ la 

création et ἃ la multiplication des confréries : 5. Pierre Martyr, S. 

Philippe Benizi, S. Bernardin de Sienne, le B. Bernardin de Feltre, 

et peut-étre S. Francois d’Assise, doivent étre comptés parmi les 

fondateurs de confréries de laiques. Fr. HALKIN. 

75. — * F. DvorNik. Les Slaves, Byzance et Rome au 1X® siécle. 

Paris, Champion, 1926, in-8°, v-360 pp. (= Travaux pubdliés par 

UiInstitut d'études slaves, IV). 

S’il y a en pleine période historique des événements de premiére 

importance destinés 4 n’étre jamais parfaitement connus, la conver- 

sion des Slaves pourrait étre de ce nombre. Prise en elle-méme, la 

suite des faits est étrangement complexe, ramifiée ἃ l’infini, coupée 

de revirements soudains et dominée par toutes sortes d’influences 

clandestines. Pour en reconstituer les données matérielles, on ne dis- 

pose que de documents incomplets, quelques-uns assez tardifs, pres- 

que tous plus ou moins légendaires, les uns tendancieux, les autres 

mal informés, d’autres méme impudemment falsifiés. Cette insuf- 

fisance des sources historiques s’est aggravée des conditions trés 

peu favorables dans lesquelles la recherche et l’étude en ont été 
conduites. Le probléme de la pénétration chrétienne chez les Slaves 
touche au plus vif des intéréts politiques et religieux qui ont dressé 

les uns contre les autres Latins et Grecs, Slaves et Germains, Orient 

et Occident, et ἃ l’intérieur du monde slave, des peuples fréres ou 

cousins, souvent divisés par des querelles de famille. Chez les 
Moraves, Bulgares, Tchéques, Ruthénes, Russes, Serbes, Croates, 

Slovénes et autres nationalités du méme groupe, le christianisme a 

été Pun des facteurs qui ont concouru ἃ leur donner leur individualité 
propre. Et l’on pense bien que cette considération n’est pas demeurée 
sans influence sur le point de vue ἀ’ οὐ Vhistoire des premiers apétres 
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des Slaves a été envisagée respectivement par les savants de ces 

différents pays. Il serait désobligeant et injuste d’insinuer ἃ ce pro- 

pos le reproche de partialité ou, sams prononcer ce gros mot, de 

laisser voir qu’on se retient de l’employer. Mais tout de méme lors- 
qu’on essaie de tracer objectivement la résultante générale de ces 

discussions sans fin, il faut bien reconnaitre que souvent les critiques 
se sont trouvés mieux préparés a saisir et ἡ faire valoir les probabilités 

favorables aux positions traditionnelles de leurs pays d’origine. 

Ajoutons que la « littérature » relative 4 ces questions est déconcer- 

tante par la dispersion et la bigarrure polyglotte qui la rendent en 

grande partie inaccessible ἃ la plupart des chercheurs. Beaucoup 

d’érudits occidentaux n’ont pu connaitre les travaux originaux des 

slavistes étrangers que par des analyses ou des traductions incomple- 

tes et déja en retard sur les controverses auxquelles ces publications 

avaient donné lieu entre initiés. 

En essayant de caractériser cet ensemble de difficultés et d’obsta- 

cles, nous avons indiqué ce qui fait le mérite du livre de M. l’abbé 
Dvornik. C’est d’abord une information extraordinairement étendue. 

Il ne nous appartient pas d’énoncer a ce propos un jugement absolu, 

mais il parait fort peu probable qu’aucune étude de quelque impor- 

tance ait échappé a Vattention du jeune savant tchéque. Ce qui est 

encore mieux de nature ἃ inspirer confiance, c’est la modération de 

jugement et l’accent de probité ingénue qui régnent d’un bout ἃ 
l’autre de l’ouvrage. Cette largeur d’esprit, dont il serait aisé d’appor- 

ter plus d’une preuve, n’empéche pas l’auteur de savoir étre, quand 

il y alieu, résolument de son avis. On notera, en particulier, la netteté 

avec laquelle Μ. D. admet que, durant l’hiver de 881-882, 5. Méthode, 

sans se cacher du Pape Jean VIII, fit un voyage 4 Constantinople 

pour traiter avec Basile II et Photius des intéréts religieux de la 

Croatie Pannonienne, qui aurait été comprise dans son archidiocése 

de Moravie. Cette hypothése est appuyée d’arguments nouveaux qui 

méritent un examen attentif. 

M. D. arepris son sujet d’aussi haut pour le moins qu’il le 

fallait. Un premier chapitre est consacré ἃ retracer la pénétration 

et l’établissement des Slaves dans l’empire. Avant d’arriver ἃ ’évan- 

gélisation des Moraves par les SS. Cyrille et Méthode sous Photius, 

on traverse encore trois autres chapitres, d’ot la vue s’étend fort 

loin. Il y a méme au ch. III (p. 60-70) une étude ex professo sur 

les missions chrétiennes dans les pays relevant de l’empire d’Orient. 
M. Ὁ. y caractérise la propagande de l’Eglise byzantine en Ethiopie, 

en Arménie, au Caucase et ailleurs, au risque de s’attirer des affaires 

avec les orientalistes, gens mal commodes et disposés ἃ l’humeur 

agressive par le peu d’attention qu’on accorde généralement ἃ léurs 

découvertes, Le ch. IV, sur «la renaissance littéraire et religieuse ἃ 
Byzance au IX® siécle», ést encore un préambule, mais déja plus 

rapproché du sujet, puisque c’est au pied de la chaire de Photius que 

S. Cyrille a noué avec le futur patriarche les relations qui de- 

vaient avoir des conséquences si considérables. 
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La question principale, qui est la matiére propre du livre, a été 

traitée avec la méme ampleur un peu redondante, qui se remarque 
dans les prolégoménes. Pour en donner une idée, il faudrait entrer 
en de longues explications. Dés le début de leur mission et jusqu’a 
leur échec final, les apétres des Slaves se sont vus en butte ἃ des op- 
positions, ἃ des intrigues, rivalités d’ambitions, querelles de races, 
de coteries et de personnes, dont la trame visible s’enlace en une 

confusion inextricable 4 deux grands bouleversements historiques : 

le démembrement de l’empire de Charlemagne et les conflits précur- 

seurs du schisme grec. La raison se décourage ἃ chercher une suite 

logique dans ce drame, ot les vraisemblances sont constamment 

mises en défaut. Un des chapitres les plus intéressants du livre 

est celui of M. Ὁ. s’attache 4 montrer comment le plan génial de 

Cyrille et de Méthode, compris des papes Nicolas I et Hadrien II, 

entravé par les hésitations de Jean VIII et de ses successeurs, puis 

sacrifié définitivement par Etienne V, fut repris ἃ son compte par 
le khagan Boris de Bulgarie. Ainsi le cours des événements se fixait 
dans une derniére antinomie : fondé par deux Grecs de Macédoine, 

contre le gré du prince morave Svatopluk, le rite slave fut sauvé 

par un peuple d’origine turco-tatare et slavisé d’assez fraiche date. 

Ce dénouement était plus simple ἃ raconter que les péripéties 
qui l’ont amené. N’ayant esquivé aucune des énigmes qui abon- 
dent en toute cette histoire, M. D. s’est condamné A cheminer 

laborieusement, ἃ travers une discussion continue, ot l’énumération 

des avis, arguments et autorités pour et contre tient nécessairement 

Plus de place que ne le voudrait la parfaite limpidité de V’exposé. 

Quw’il ait eu ’impossible bonheur de tomber toujours sur la solution 

probable,qui concilie, sans devoir les assouplir un peu, les témoigna- 

ges et les textes contradictoires, il ne se‘lVest assurément jamais 

promis. (ἃ et 1a, il a di étre sujet ἃ certaines défaillances d’attention. 

(Ὁ. 277, il est parlé d’un prétre slave nommé Serge, lequel, « quoique 

déposé par son propre évéque, avait été pourvu par le Grec Georges, 

évéque de Belgrade ». La lettre du pape Jean VIII citée en note 

dit : Sergium eunuchum, qui cum genere Sclavus esset... sacerdotium 
per subreptionem optinuit... ab episcopo tunc suo depositus fuisse 
dinoscitur et post indigne satis a Georgio, qui falso sibi episcopi no- 

men usurpal, ad episcopatum Belogradensem provectus est.) Il est 

donc a prévoir que les spécialistes contre lesquels auteur argumente 
si bravement ne s’empresseront pas tous de lui rendre les armes. Mais 
M. D., qui a trop de bon sens pour s’étonner de cette victoire in- 

complete, s’en consolera par la légitime conscience du service qu’il 
a rendu. Son livre, destiné au public de langue francaise, sera le re- 

cours des érudits qui ne peuvent s’improviser slavistes pour étudier 

un chapitre de Vhistoire politique et religicuse de l’Occident au 
IX¢* siécle. L’ensemble des problémes qui se rattachent ἃ la conversion 
des Slaves restera longtemps encore et peut-étre toujours un terrain 
fertile en surprises et en mésaventures. M.D. Va rendu moins im- 
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praticable en y placant aux endroits dangereux des poteaux indi- 

cateurs et des garde-fous. P. P, 

76. — * Islands Besiedlung und dlteste Geschichte. Uebertragen 

von Walter BAETKE. Jena, E. Diederichs, 1928, in-8°, 328 pp., carte 

(= Thule, Altnordische Dichtung und Prosa, 23). 

Sous la direction de M. Felix Niedner, la collection « Thule » veut 

faire connaitre au grand public allemand la littérature du vieux- 

norrois. Aprés une excellente introduction générale, une série d’ceu- 

vres choistes, vers et prose, y ont paru en traduction, les unes com- 

plétes, les autres en extraits seulement : vingt-quatre volumes au 

total, la plupart sans rapport immédiat avec nos études. Il en va 

autrement pour le tome XXIII, édité par M. Walter Baétke. Les 

monuments littéraires qui nous renseignent sur l’introduction du 

christianisme en Jslande y sont largement représentés ainsi que ceux 

qui appartiennent en propre au genre hagiographique. On y lit 

en une traduction excellente, avec une carte et de bonnes notes, 

l’Islendingabédk du prétre Ari, le Landnamabék, la Kristnisaga, 
enfin les diverses sagas concernant les évéques islandais Isleif 
Gizursson, Gizur Isleifsson, Thorlak Runolfsson, Magnus Einarsson, 

Klaeng Thorsteinsson, Paul Jénsson, Arni Thorlaksson, Laurent 

d’Holar, et le prétre Gudmund Arisson. Ces Vies de saints locaux, 

en langue vulgaire, ont pris en Islande un cachet tout a fait spécial, 

imposé par les circonstances qui ont entouré leur composition, et 

sans doute aussi par l’absence de modéles classiques. Elles ne 
constituent d’ailleurs pas les seules piéces de Pancienne littérature 

islandaise qui méritent l’attention de Vhagiographe. Dans le Land- 

namabék, par exemple, le récit de l’établissement a’Orlyg est une 

preuve de la popularité des saints irlandais dans l’Islande piimi- 

tive. Plusieurs des premiers colons avaient, en effet, habité les 

Ties Britanniques. S. Columba d’Iona est mentionné comme le pa- 

tron a qui fut dédiée la premiére église batie sur 1716, et nous n’hé- 

siterons guére ἃ reconnaitre en S. Patrice original de cet évéque 

Patrek des « Iles du Sud », qui encouragea Orlyg ἃ prendre la mer. 

Il y a quelques traits communs entre ce que nous lisons 14 et ce 

que rapporte de S. Patrice une Navigatio plus légendaire encore, 

celle de S. Brendan (BHL. 1436-1440), ἃ propos de lermite Paul, 

rencontré par le saint navigateur vers la fin de son voyage. Le 

Patreksfjord est ainsi désigné ἃ la suite du νοι fait par Orlyg, 

en péril de mer, de donner ἃ l’endroit οὐ il toucherait terre le nom 

du 5. Patrice qu’il avait connu dans [65 « Iles du Sud». Notons 
aussi les désignations locales Pappyli et Papey ; elles rappellent que 

les premiers colons trouvérent ces endroits occupés avant eux 

par des ermites irlandais (papar, pluriel vieux-norrois du latin pa- 

pa). Ce fait est important pour J’étude d’un épilogue curieux ἃ 
cette histoire du mot papa, retracée récemment de main de maitre 

Par M. de Labrijolle dans l’Archivum Latinitatis Medii Aevi, t. IV, 
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1928, p. 65-75. Le nom de papa, attesté chez les moines irlandais 
établis en Islande ἃ l’extréme Nord de l’Europe, est également 
appliqué 4 un anachoréte qui avait pris pour séjour une fle de 

VOcéan située ἃ l’extréme Ouest. Nous avons nommé Nem moccu 

Birn, dit Cael Beé, dit encore Pupu Airne, c’est-a-dire le papa de 
Vile d’Aran. Icila confusion est devenue extréme par suite de l’évo- 

lution du sens de papa et de sa restriction au pontife romain. Les 

hagiographes irlandais en ont-ils’ pris occasion pour donner ἃ S. 
Grégoire le Grand une généalogie irlandaise (cf. Anal. Boll, XLV, 

167) ou au contraire, est-ce 4 la suite de cette adoption que, dans un 
dessein également patriotique, ils ont annexé son prétendu succes- 

seur ? Nous ne voudrions pas trancher la question. Toujours est-il 

que certains documents irlandais sur Nem moccu.Birn ont fini 
par en faire un successeur de Pierre purement et simplement. Telle 
est bien la tradition représentée par les notes sur ce personnage 

que nous lisons dans divers manuscrits irlandais. Cf. VENDRYES, 
Betha Grighora, dans Revue Celtique, t. XLII, 1925, p. 121, note 

1; Stoxes, Félire Oengussc, 17° édition, p. cil; 2¢ édition. Ὁ. 150 

(la note tirée du Livre de Leinster, Ὁ. 373 du fac-similé, marge infé- 

rieure, est imprimée par Stokes ad abundantiam, car le copiste n’a 

jamais eu, semble-t-il, l’illusion de croire que ces lignes dussent ap- 

partenir au commentaire du Félire) ; et surtout PLUMMER, Vitae 

Sanctorum Hiberniae, t. I, Ὁ. Lx, note 1. Mais ces considérations 

nous entrainent un peu loin du volume de M. B. Son choix de textes 

est précédé d’une introduction de 39 pages compactes, excellente 

synthése des renseignements contenus dans ces opuscules disper- 

sés, sur la géographie et Vhistoire de l’Islande jusqu’a la fin du 

X Ile siécle environ. La valeur des documents publiés y est sou- 

lignée, et l’on y trouve des éclaircissement nécessaires qui auraient 

encombré l’extréme briéveté des notes. P, GROSJEAN. 

77. — * Cornell University Library. Catalogue of the Icelandic 

Collection bequeathed by Willard Fiske. Compiled by Halldér HEr- 
MANNSSON. Ithaca, New York, 1914, in-4°, vi1I-755 pp. 

78. —* Ip. Additions 1913-26. Compiled by Halldér HERMANNs- 

son. Ithaca, New York, Cornell University, 1927, in-4°, vi1-284 pp. 

L’excellent catalogue de importante collection léguée ἃ I’Uni- 
versité Cornell par feu Willard Fiske a été publié en 1914. Ii n’a pu 

étre présenté en son temps ἃ nos lecteurs, malgré la grande valeur 

de cet instrument de travail pour les études hagiographiques. En 

effet, rien de ce qui se rapporte de prés ou de loin ἃ l’histoire de 

Vislande n’a été exclu de la collection, rien non plus de ce qui a été 

écrit en islandais ou par des Islandais. L’histoire ecclésiastique y 

est fort largement représentée, celle, non seulement de I’Islande, 

mais encore des pays scandinaves en général; celle aussi des rela- 

tions de l’Eglise avec l’envahisseur, dans les pays exposés jadis 
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aux incursions des Northmen, principalement dans les Iles Britan- 

niques, ot leur influence fut si grande. Un bon index méthodique 
permet de tirer le meilleur parti de cet ouvrage, extrémement soi- 

gné comme rédaction et comme typographic. Il renferme les indica- 

tions bibliographiques relatives ἃ environ 10.000 volumes (le 

reste, 500 volumes runiques, a été réservé pour un catalogue spé- 
cial) et couvre prés de 1700 colonnes grand in-4°. Un premier 

supplément vient d’étre publié par M. Halidor Hermannsson, qui a 

consciencieusement rempli les devoirs de sa charge de bibliothécaire : 

n’a-t-il pas rédigé le grand catalogue et maintenu d’année en année, 

ἃ lui seul, la publication des Islandica, dont 17 volumes ont paru? 

Le plan suivi dans le Supplément est celui du catalogue de 1914 ; 

le nouveau volume comprend déja plus de 550 colonnes, car les ad- 

ditions ἃ la collection sont rapides et nombreuses. La bibliothéque 

dispose d’un gros revenu destiné exclusivement ἃ l’achat delivres, et 

son conservateur est au courant, mieux que personne, de ce qui se 

publie et de ce qui mérite d’étre acquis. Dans ce supplément on ne 

trouvera que peu de chose concernant exclusivement Vhagio- 

graphie. Notons cependant diverses éditions des Sagas sur les ori- 

gines du christianisme en Islande et les Actes des anciens saints, 

ainsi que des piéces traduites de textes latins du moyen age. Au mot 

Church in Iceland de ’index méthodique, un utile guide bibliogra- 

phique. Le commentaire assez détaillé consacré a 5. Jean de 

Mecklembourg dans le dernier volume des Acta Sanctorum semble 

avoir échappé jusqu’ici aux recherches de M. H. P. GROSJEAN. 

79. — * A. H. ὅμιτη. The Place-Names of the North Riding of 

Yorkshire, Cambridge, University Press, 1928, in-8°, xiv1-352 pp., 

carte (= English Place-Name Society, Vol. V). 
80. — * J. Lioyp-Jones. Enwau Lleoedd Sir Gaernarfon. Caer- 

dydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 1928, in-8°, xv-151 pp. 

Une société trés active et déja connue de nos lecteurs (Anal. 

Boll, XLVI, 412) vient de publier un volume sur les noms de lieu 

du North Riding of Yorkshire, C’est le premier que les directeurs 

généraux du Survey, MM. Mawer et Stenton, aient cru pouvoir 

confier 4 un savant pris en dehors de leur groupe. On se souvient en 

effet que, pour aplanir sans doute les difficultés qui ne peuvent 

manquer de se faire sentir au commencement d’une entreprise de 

cette envergure et pour luiimprimer lunité d’exécution nécessaire, 

les directeurs avaient tenu ἃ se charger eux-mémes des premiers 

volumes. Le meilleur éloge que l’on puisse faire de M. Smith est 

de s’étre montré leur digne continuateur. Un caractére spécial des 

anciens noms de lieu du North Riding est la rareté relative de ceux 

qui dérivent de l’ancien anglais : c’est surtout aux langues scandi- 

naves que se rattachent les dénominations locales, et elles mar- 

quent la forte empreinte ‘des Danois d’abord, des Norvégiens en- 

suite sur le district en question. Mais ces Norvégiens pour la plu- 

part, sinon en totalité, venaient des colonies de Jeur race établies 
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en Irlande. D’out un assez grand nombre de noms celtiques, qui ne 

sont pas des désignations brittoniques antérieures ἃ l’invasion ger- 

manique ou scandinave, mais des importations plus récentes et 
de couleur irlandaise bien prononcée. Dans le désarroi de cette 

partie de l’Angleterre, o& les destructions systématiques des pre- 

miéres années de Guillaume le Conquérant, la Northumbrie mise 

ἃ feu et ἃ sang, la dévastation totale de certains districts ont effacé 

sans doute, avec Ce qui pouvait subsister des civilisations antérieu- 
res, une bonne partie des traces de Vinfluence chrétienne, qu’on 

s’attendrait a y retrouver, il se fait, par un curieux phénoméne, 

que des noms de personnages irlandais conservés dans la topo- 

nymie constituent les seuls témoignages qui restent d’un culte 

des saints. Par exemple: Patric, sous diverses formes (pp. xXv1J, 

240-41, 333), Maelmuire (p. 324), qui veut dire« le tonsuré, le servi- 
teur, de Marie », peut-étre aussi Maelsuithan (pp. 297, 324). Finn- 

gail (p. xxrx) est apparemment une coquille pour Finngall. De 

Ghilander, nom d’un paysan en 1066, M. S. voudrait faire l’équi- 

valent de Gilleandrais, qui signifie en gaélique «le serviteur d’An- 

dré », Cette trace du culte de l’apétre nous semble peu probante. 
ἢ faudrait chercher dans une autre direction sans doute pour ]’éty- 

mologie du nom. Les formes 00 gilla remplace mael sont l’effet d’un 
développement plutét récent dans la nomenclature gaélique, il 

est vrai, et bien attesté a l’époque dont il s’agit (1066) ; mais a 

cette date, S. André jouissait-il d’une popularité aussi distinctive 

parmi les populations irlandaises et norvégiennes du Nord de 

l’Angleterre? Nous avouons d’ailleurs ne pas bien voir comment 

Gilleandrais peut avoir donné naissance aussi tét A une forme 

barbare comme Ghilander. Dans d’autres cas également, et no- 

tamment lorsqu’il s’agit de vestiges du nom propre Colman, nous 

craignons un peu que M. S. ne se soit contenté de la premiére éty- 
mologie que lui offrait un assez vague paralléle irlandais. Mais il 

suffira ici de signaler pour plus ample information l'article tres 

développé de M. Smith lui-méme, Some Aspects of Irish Influence 

in Yorkshire, dans la Revue Cellique, t. XLIV (1927), p. 34-58, 

avec une carte. Une autre formation nettement irlandaise est celle 

dont M. S. donne un exemple frappant, le composé Glunieran, 

correspondant par inversion des termes a laforme Jarnkné du 

vieuX norrois, et signifiant comme elle « genou de fer » (p. xx). Les 

quelques vestiges des langues brittoniques (p. xv) n’appellent au- 

cun commentaire spécial. Comme M. S. le note ala page suivante, 

on trouve dans les noms propres du North Riding une confirmation 

de Vopinion qui veut que les anciennes populations bretonnes aient 

vécu ἃ cété des Angles envahisseurs. Certains historiens, au con- 
traire, soutiennent que les Angles auraient procédé a la destruction 
en masse de la population indigéne. Celle-ci sans doute dut perdre 

son indépendance, mais M. S. découvre une trace de son influence 

dans quelques noms qui touchent de prés ἃ V’hagiographie. Cer- 

taines appellations brittoniques ont en effet été employées, sous 
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des formes modifiées, par les Angles occupant le district. Tel par 

exemple Czdmon, le nom du poéte chrétien du monastére fondé 

par Ste Hilda, dérivé de-‘Catumannos ; tels aussi les noms des deux 
fréres, S. Ceadda, abbé de Lastingham, puis évéque de Lichfield, 

et S. Ced (autrement dit Ceddi, Chad), évéque des Saxons orien- 

taux : ilsreprésentent des formes hypocoristiques du vieux breton 

*Caduce, vieux gallois Catuc. Il est ἃ noter que les formes de ces 
noms dans la toponymie montrent qu ils ont é{é empruntés au 

vieux breton vers le VI¢ ou VII¢ siccle. Le nom du monastére de 

S‘e Hilda tel que nous le lisons dans Béde : Streoneshalch, semble 
n’avoir pas encore livré son secret ; jusqu’a nouvel ordre, il fau- 

dra s’en tenir ἃ la tradition qui l’identifie avec Whitby (p. 126; cf. 

p. 13). Cet aper¢u donne une idée de Vimportance des résultats 

nouveaux atteints par ]’étude des noms de licux pour Vhistoire des 
immigrations germanique Οἵ scandinave dans les pays ou les sources 
littéraires ont conservé le moins de détails. Comme exemple des 

conclusions nouvelles ct de haute portée auxquelles la comparaison 
des noms de lieux et de personnes a conduit l’un des directeurs du 

Survey, nous citerons la conférence de M. F.M. Stenton, The Danes 

in England (Proceedings of the British Academy, Vol. XIII, 1927). 
A cété des récents ouvrages de toponymie dont nous avons signalé 

la valeur (Anal. Boll, XLII, 194; XLVI, 193, 412), il conviendra 

de ranger le petit volume du professeur de langue galloise 4 Univer- 

sity College, Dublin : Enwau Lleoedd Sir Gaernarfon. C’est une étude 

trés détaillée et trés méthodique des noms de lieux du comté de Car- 

narvon. Ce travail, présenté en 1921 ἃ l Eisteddfod (assemblée bar- 

dique) de Carnarvon, a été préparé pour l’impression avec le plus 

grand soin et sera d’une singuliére utilité pour Videntification des 

noms de lieux, anciens et modernes, dans ce district du Pays de Gal- 
les. Pourtant parmi les index, d’ailleurs fort soignés, on n’en trouve 

aucun qui reprenne de facon complete les noms de personnes em- 
ployés dans la toponymie. II est clair pourtant que les conditions 

particuliéres de la formation des dérivés en gallois doivent ren- 

dre extrémement malaisé de rechercher les traces du culte des 

saints, par exemple, dans l’ordre artificiel οὐ ’auteur a réduit sa 

matiére. Peut-étre, si M. Ll.-J. avait tenté luicméme de grouper 
ces éléments en une liste spéciale, se fit-il trouvé en présence 

de problémes insoupconnés. On voudrait savoir lasolutionqu’il en 

efit proposée. Pour n’en mentionner qu’un, le nom de Cyngar 

(qui n’est repris dans aucun des Index, quoiqu’il soit correctement 

décrit ἃ la p. 118 comme un nom de personne) est ἃ lui seul tout 
une question d’hagiographie, et les généalogies auxquelles M. LL-J. 

se référe auraient pu servir ἃ Véclairer (cf. Anal. Boll, XLII, 

100-121). Il en est de méme de divers noms de saints, qu’il s’agit 

d2 distinguer de leurs homonymes. Ils ont leur importance pour 
Vhistoire du culte, et nous ne pouvons les repérer que péniblement 

au long de pages bourrées de faits et de références. Espérons que le 

distingué professeur, ou ‘du moins l’un de ses éléves, se décidera 4 
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entreprendre a part l’étude qui aurait di trouver place dans ce vo- 
lume et en aurait fait un commode instrument de travail pour Vha- 

giographe. Un essai sur les patrons locaux d’aprés les données de 
la toponymie serait aussi instructif que bienvenu. 

Ῥ, GROSJEAN. 

81. —* A. Poulin. Les pélerinages du diocése de Reims. Charle- 

ville, Anciaux, 1927, in-8°, 120 pp., illustrations. 

Ce petit répertoire sans prétentions scientifiques est consacré aux 

pieuses traditions de l’archidiocése actuel de Reims (pays rémois et 

département des Ardennes). L’« essai de nomenclature » (p. 110-14) 

qui suit les notices, énumére plus de trois cents lieux de priére placés 

sous les divers vocables de Marie et des saints. Avec raison l’auteur 

s’est intéressé surtout aux pelerinages dont l’origine s’explique soit 

par le séjour ou le passage d’un saint, soit par la présence de ses 

reliques dans la localité. Parmi les villages qui ont gardé le souvenir 

d’ un .protecteur inscrit dans leur nom il faut citer Saint-Walfroy, 

Saint- Juvin, Sainte-Vaubourg. Cette derniére appellation désigne 

Ste Walburge ; chose curieuse, de nos jours c’est Ste Reine d’Alise 

qui attire surtout les pélerins ἃ Sainte-Vaubourg, situé non loin 

d’Attigny, οὐ les mémes fidéles honorent S. Méen (Mevennus). Quant 
au bourg de Saint-Imoges, la tradition veut qu’il ait regu son nom 

de la « sainte image » de Notre-Dame du Chéne, vénérée 4 quelque 

distance de la. Signalons encore, comme vraiment local, le culte de 

δι Lié (Laetus) ἃ Villedomange et ἃ Mohon, de Ste Gertrude, vierge 

et martyre, 4 Vaux-en-Dieulet, de S. Berthaud et des Stes Olive et 

Libéréte ἃ Chaumont, de 5. Sindulphe ἃ Aussonce, de 5. Roger a 

Elan, de 5. Oricle et de ses sceurs A Senuc, de Ste Berthe ἃ Avenay, 

de Ste Macre a Fismes, de 5. Vivent ἃ Braux. M. ἃ. 

82. — * Heinrich Zinzius. Untersuchungen tiber Heiligenleben der 

Diézese Besancon. Inaugural-Dissertation. Gotha, Perthes, 1927, 

in-8°, 16 pp. Extrait de Zeitschrift fiir Kirchengeschichte, t. XLVI 

(1927), p. 380-95. 
83. — * Frieda Hoppicx. Das Miinstermaifelder Legendar. Inaugu- 

_ral-Dissertation, Bonn, Scheur, 1928, in-8°, 63 pp. 

Ces deux théses de doctorat, hagiographiques l’une et l’autre, 

nous viennent de l’université de Bonn ; c’est dire qu’elles ont large- 

ment bénéficié des conseils et des encouragements de M. Levison. 

Sobrement présentées, elles contiefinent sous un mince format beau- 

coup de résultats utiles. Rien de sensationnel, rien de brillant ; 

mais des conclusions portant sur le détail précis, et diiment contré- 
lées. 

La premiére dissertation a pour objet l’étude des Vies de saints du 
dioctse de Besangon, de celles-la du moins dont l’origine, lage, la 

valeur demandaient a étre explorés. On ne cherchera donc pas ici 

des lumiéres nouvelles sur les biographies des abbés de Luxeui] 
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(SS. Colomban, Eustase, Wandelbert); les écrivains Jonas de 

Bobbio et Adso étaient assez connus. Par contre M. Zinzius a brié- 

vement caractérisé et apprécié une quinzaine de textes qu’il était 

expédient de soumettre 4 un examen d’ensemble. A part un seul, 

la Vita Ermenjredi, due ἃ Egilbert de Cusance, tous sont anonymes ; 

leur provenance néanmoins se laisse en général assez aisément re- 

connaitre. Le plus ancien, sinon le plus historique, est la Passion des 

SS. Ferréol et Ferjeux (BHL. 2903-2905). M. Z. précise les liens de 
parenté qui rattachent cette piéce aux légendes de Valence (Félix, 

Fortunat, Achillée), de Langres-Dijon (Bénigne, les Trois jumeaux) 
et d’Autun-Saulieu (Symphorien, Andoche, Thyrse, Félix). Avec 

Mgr Duchesne et W. Meyer, ἃ lV’encontre de Molinier et de Narbey, 

M. Z. date la Passio Ferreoli et Ferrucionis A dela premiére moitié 

du VIe¢ siécle. Grégoire de Tours (Jn gloria martyrum, c. 70), Béde 

en son martyrologe, et le Missale gothicum ont tour ἃ tour puisé 

des renseignements dans cette histoire, d’ailleurs sans grande va- 

leur. Les Vies des évéques de Besancon sont les suivantes: Vita 

Desiderati (BHL. 2140), V.°Germani (3483), V. Antidii (566), 

V. Protadii (6974), V. Donati (2312), V. Nicetii (6093), V. Migetii 

(5958), V. Claudti (1840-46). Sans avoir plus d’intérét documentaire 

que les autres, les Vies d’Antidius et de Claudius ont seules joui de 

quelque succés ; la premiére, qu’Henschenius datait du XI® siécle, 

pourrait remonter au Χ ὁ selon M. Z., qui n’indique pas ses raisons ; 

la seconde, de la fin du Χ ἼῚ [9 siécle, a connu plusieurs remaniements. 

M. Z. analyse encore les biographies de quelques autres saints per- 

sonnages dont le souvenir est conservé dans le diocése: Vita Lau- 

teni ab. (BHL. 4800), V. Deicoli ab. (2120-21), V. Ermenfredi ab. 

(2608), V. Anatolti ep. (422), et enfin la Passio Maimbodi (5176). 

M. Z. a été bien inspiré en joignant a ses notices l’indication som- 

maire des manuscrits de ces Vies. 

On sait, pour peu qu’on l’ait mis ἃ profit, les précieux services que 

rend aux chercheurs le Conspectus codicum hagiographicorum, ot 

M. Levison (M.G., Scr. rer. mer. VII, 529 suiv.) a tenté un groupe- 

ment rationnel des Iégendiers les plus importants du moyen Age. 

Le professeur de Bonn vient de confier 4 une de ses éléves le soin 

d’étudier de plus prés un de ces recueils, celui qu’il appelait le « 16- 

gendier rhénan » (p. 538), Les manuscrits n. 369 de Bonn et n. 5 de 

Coblence, originaires tous deux de Miinstermaifeld, et qui se complé- 

tent heureusement l’un l’autre, nous en ont gardé un exemplaire, 
de la main d’un prétre appelé Godefroid d’Andernach. Selon la 

méthode suivie dans nos catalogues hagiographiques, Mlle Hoddick 

a d’abord décrit en détail le contenu des deux volumes: celui de 

Bonn fournit les Vies du 25 décembre au 31 juillet ; celui de Coblence, 
la suite. Un manuscrit de Disseldorf (Landesbibliothek, C 10 b), 

assez mal conservé (cf. M.G., t. c., p. 583), reproduit pour une partie 

notable les textes du recueil de Bonn. Mie H. a précisé ces rapports, 
qui trahissent la dépendance d’une source commune. Moins étroits, 

mals plus importants 4 fixer au point de vue de notre connaissance 
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des légendiers de la région du Rhin, sont les liens qui unissent le ᾿ 
recueil de Miinstermaifeld 1° avec celui d’Arnstein (Londres, Har- 
ley 2800-2802) et 2° avec un troisiéme légendier dont la provenance 

exacte est difficile ἃ établir, et qu’on trouve dans les mss. 207-208, 

98-100 et 206 de la bibliothéque Royale de Bruxelles. L’ancétre 
commun dont ces diverses collections dérivent est aujourd’hui per- 
du. Le mérite de M¥e H. est d’avoir recherché avec soin dans quelle 
mesure nous en possédons encore l’héritage. En annexe, un inédit : 

les Miracula Severi (cf. BHL. 7685), publiés ivi d’aprés les mss. 5 

(fol. 399¥-403¥) ef 19 b (fol. 97-104) de Coblence. II s’agit de S. Seve- 

rus, prétre de la province de Valeria en Italie, un des patrons du 

monastére de Miinstermaifeld, lequel avait au Xe siécle recu ses 

reliques. M. CG. 

84. — * Hans FINK. Die Kirchenpatrozinien Tirols. Ein Beitrag 
zur tirolisch-deutschen Kulturgeschichte. Passau, Verlag des In- 

‘stituts fiir ostbairische Heimatforschung, 1928, in-8°, 246 pp. 

L’étude de M. Fink sur les patrons des églises du Tyrol est une 

des meilleures que nous possédions en ce genre, bien qu’elle ne soit 

pas sans défauts au point de vue dela composition et qu’elle manque 

d’une table des saints. L’auteur a su se garder du danger des généra- 

lisations hatives et des idées précongues. Plus d’une fois il rencontre 

les vues de M. Farner, qui a opéré sur un terrain voisin du sien (Anal. 

Boll. XLIV, 178), et c’est pour s’en écarter. Il critique aussi avec 

beaucoup de raison la thése de Fastlinger sur les saints vainqueurs 

du dragon, Michel, Georges et Marguerite, et fait remarquer trés 

justement que le dragon est entré relativement tard dans la légende 

de 5. Georges. De méme, il repousse l’explication bizarre imaginée 

par Bossert au sujet du culte de S. Nicolas. Comme partout ailleurs, 

nous trouvons au Tyrol, avec ce qu’on pourrait appeler le « commun 

des patrons », un « propre » qui doit surtout attirer l’attention. Ro- 

medius, Sisinnius, Ingenuus sont du pays ; Justine, Zénon, Maurice, 

Sigismond, Florinus, etc. sont des voisins. Dans Cassien de Brixen 

M. F. a raison de reconnaitre le martyr d’Imola. L’histoire de ce pa- 

tronage efit gagné ἃ tenir compte des recherches de Mgr Lanzoni 

sur 5, Cassien (voir Anal. Boll. XX XIII, 344). L’identité de 5. Pro- 
culus de Naturns (p. 82) n’est pas établie. Ne serait-ce pas Proculus 
de Bologne? Un des chapitres les plus importants du livre est con- 

sacré 4 5, Valentin, abbas Raetiarum quondam episcopus, dont la 
féte se célébre le 7 janvier. Dans certaines paroisses il a été confondu 

avec son homonyme du 14 février, qui l’a supplanté, ou qui lui a été 

adjoint comme second patron, autre maniére d’exprimer la confusion. 

L’histoire des patronages enregistre plus d’un cas de ce genre. Parmi 

les'patrons dont les noms figurent assez rarement dans les listes, on 

peut noter encore S. Constantin, 5. Cyrille (lequel ?), S. Césaire, les 

SS. Cyprien et Justine (un groupe appelé sans doute par Ste Justine 

de Padoue), S. Josse, S. Oswald, S. Pancrace. La dévotion 4 ce mar- 
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tyr dans les pays de langue allemande est rattachée ἃ la prise de Ro- 

me par l’empereur Arnoul, en 897. H. D. 

85. --- * Reginald R. Daruineton. The Vita Wulfstani of Wil- 

liam of Malmesbury. London, The Royal Historical Society, 1928, 
jn-8°, L1I-204 pp. 

fl faut savoir gré ἃ la Société Royale Historique de Londres de 

publier une édition des Vies de 5. Wulfstan et d’en avoir confié le 
soin a M. R. R. Darlington. Le volume renferme les textes suivants : 

la Vie composée par Guillaume de Malmesbury (BHL. 8756), éditée 
intégralement pour la premiére fois d’aprés le ms. unique, Cotton 

Claud. A. V, quia perdu un feuillet ; la Vie abrégée, texte inédit 

dérivé du précédent, d’aprés le ms. B. IV. 39 b de la bibliothéque 

capitulaire de Durham, collationné sur Harleian 322 et Lansdowne 

346 du British Museum ; un second abrégé découvert par M. D. dans 
un autre ms. de la collection Cotton, Vesp. E. IX, qui contient le 
cartulaire du prieuré de Westwood en Worcestershire. Ce dernier 

abrégé, divisé en legons, s’écarte assez des autres pour mériter d’étre 

imprimé a part ; il doit avoir eu pour original une Vie fort semblable 

a celle qui se lit dans le ms. de Durham. Ensuite les Miracles de S. 

Wulfstan, d’aprés le ms. de Durham, ainsi que le récit de la Trans- 

lation du 7 juin 1218, du méme ms. ; les deux piéces sont également 

inédites. En appendice enfin, une liste trés utile de tous les documents 

concernant S. Wulfstan, au nombre de douze, avec Je texte de 

quelques-uns et d’amples références aux éditions des autres. Le 

soin et la diligence que M. D. a apportés ἃ son travail d’éditeur ne 

peuvent qu’étre loués. Il est peut-étre permis de se demander si 

ce n’est point un excés de scrupule que de reléguer dans les notes 

explicatives des corrections qui semblent certaines, et de laisser 

ainsi subsister dans le texte des formes ou des mots qui ne peuvent 
que géner la lecture et faire perdre le fil des idées. C’est dans l’intro- 

duction principalement que M. D. donne toute sa mesure. On y 

sent la maitrise d’un érudit assez sir de soi pour établir en peu 

de mots la somme de ce qu’on peut connaitre de S. Wulfstan, de 

ses biographies, et incidemment de son culte. Il y a d’ailleurs 

dans ces pages beaucoup plus de neuf que la modestie de l’auteur 

ne le ferait penser. Les textes édités dans le corps du volume sont 

copieusement pourvus de sous-titres et de divisions claires ; mais 

dans l’introduction, of ils manquent, il est un peu difficile de se re- 

trouver. Le lecteur patient qui s’aventurera dans ces prolégomé- 

nes sera récompensé de ses peines par une documentation 

abondante, Οὐ nous nous permettrons de relever quelques détails, a 
Veffet surtout de demander un supplément d’information. Dans la 

description du ms. Claud. A. V, au début de son introduction, 

M. Ὁ. en indique le contenu : collection ancienne de Vies de saints, 
contenant celles de S. Erkenwald, S. Neot, Ste Winifred (cette 

derniére suivie de Miracles). Les catalogues dela collection Cotton 
ont beaucoup Vieilli, et il est regrettable que M. D., qui connait 
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si bien le ms., n’ait pas jugé utile d’ajouter au moins les num éros 

de ces textes dans la BHL., si tant est qu’ils ne soient pas inédits. 

La provenance de cette partie du ms. semble inconnue. Y aurait-il 

des chances de retrouver une mention qu’on puisse y rattacher dans 

les catalogues de Peterborough, récemment republiés par M. M. R. 
James (cf. Anal. Boll. XLVI, 440)? C’est en effet de Peterborough 
que viennent selon toute apparence les autres parties du volume. 

A plusieurs reprises, M. D. revient sur la Vie de S. Wulfstan, au- 

jourd’hui perdue, qu’un certain Colemannus avait rédigée en langue 

anglaise. C’est certainement celle qui a servi de source ἃ Guillaume 
de Malmesbury, dont le travail consista principalement en une 

traduction de cet original, ainsi que M. D. ie montre par la compa- 

raison d’autres passages, surtout des chroniques, dérivés de ]’an- 
cienne Vie anglaise. M. D. voudrait aussi que cette Vie de Coleman- 
nus, dans le texte anglais, soit celle qui fut envoyée au Pape lors 

des négociations pour la canonisation de Wulfstan, au début du 

XRITle siécle (pp. vi, xx1, xivi1). Cette Vie ne serait jamais revenue 

en Angleterre. La chose nous parait fort douteuse. Concoit-on que 

pour un procés de canonisation en cour de Rome on se soit contenté 

d’expédier un texte en langue vulgaire, datant de plus d’un siécle? 

C’est assurément d’une traduction qu’ils’agit en l’espéce, et peut-étre 

serait-ce l’origine derniére de certains des mss. résumés employés 

par M. D. Dans les Miracles de S. Wulfstan, on voit parfois celui 

qui invoque le saint, lui promettre, en reconnaissance de son inter- 

cession, un denier ou une autre piéce de monnaie. Cette méme 

coutume reparait beaucoup plus tard, dans les Miracles posthumes 

du roi Henry VI. II serait curieux de savoir si M. D., qui est fort 

versé dans ces matiéres, connait des exemples de cette pratique anté- 

rieurs aux textes qu’il publie ici. Et cette autre coutume, de plier le 
denier ainsi offert, pour le rendre inutilisable, semble-t-il, serait- 

elle également ancienne? Nous n’en connaissons que des men- 

tions plus récentes. Mais il serait interminable de relever tous les 

détails intéressants de ces Miracles. Ils apporteront beaucoup de 

neuf ἃ la connaissance du moyen 4ge anglais. Le volume de M. 

Ὁ. est singuliérement correct au point de vue typographique : nous 

n’avons relevé qu’une coquille (p. x11, ligne 7 du second paragra- 

phe, le mot «it» est omis). Mais pourquoi faut-il qu’on ait oublié 
la table des matiéres? Les titres courants peu variés, la ressem- 

blance extréme des textes, tout concourt ἃ rendre peu commode 

de se faire une idée du contenu. C’est ainsi qu’une description de 

la Vie qui se lit dans le ms. Lansdowne 436, suivie du texte in ex- 

fenso d’un de ses chapitres, au lieu de se trouver dans Vintroduc- 

tion, ἃ sa place naturelle, est rejetée ἃ la fin des Vies abrégées 

(p. 109-110). P. GROSJEAN. 

86. —- * Adolf Hormrister. Das Leben des Bischofs Otto von Bam- 

berg von einem Priijeninger Ménch, uebersetzt und eingeleitet. Leip- 
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zig, Dyk, 1928, in-8°, χχιχ- 78 pp., portrait (= Die Geschicht- 
schreiber der Vorzeit, Bd. 96). 

Nous signalons d’autant plus volontiers cet excellent petit livie 

de M. Hofmeister qu’il n’a plus été reparlé ici de S. Otton de Bam- 

berg depuis la publication d’un travail, scientifiquement peu satis- 

faisant, de M. Charles H. Robinson (cf. Anal. Boll, XLII, 453). 

Or, il ne faut pas que l’étude la plus importante qui de nos jours ait 

servi la mémoire du grand apétre, échappe ἃ nos lecteurs ; et c’est 

sur elle qu’est basé l’ouvrage que nous annoncons aujourd’hui. En 

1924 on célébrait le 800™¢ anniversaire de l’avénement du christia- 

nisme en Poméranie. Inaugurant ἃ cette occasion une série de Denk- 

mdler der Pommerschen Geschichte, M. H. publia le véritable texte 

original, jusqu’ici mal dégagé et trop peu apprécié, de la recension 

BHL, 6394: Die Priijeninger Vita des Bischofs Otto von Bamberg... 
herausgegeben von A. HormerstTeEr (Greifswald, 1924). C’est la bio- 

graphie dont M. H. nous donne ἃ présent la traduction allemande, 

agrémentée d’un court essai sur Viconographie du saint (p. xvuI- 

xx1x) et, hors texte, d’un trés ancien « portrait » d’apres le manuserit 

Patr. 76 (B V 4) de Bamberg, originaire de Michelsberg. On trouvera 

cités dans l’introduction de M. H. divers articles d’histoire locale 

publiés sur S. Otton en ces derniers temps. Une des études les plus 

intéressantes est celle que le critique des Monumenta a composée 

lui-méme pour les Pommersche Jahrbiicher (t. XXII, 1924, p. 3 

suiv.) sous le titre: Zur Chronologie und Topographie der ersten 

Pommernjahrt des Bischofs Otto von Bamberg. M. C. 

87. — * C. M. VAN DER ZANDEN. Aulour d’un manuscrit latin 

du Purgatoire de S. Patrice de la Bibliothéque de Université d’ U- 
trecht. Extrait de Neophilologus, t. X, 1925, p. 243-49. 

88. — * Ip. Un chapitre intéressant de la Topographia Hibernica 

ef le Tractatus de Purgatorio sancti Patricii, Extrait de Neophilo- 
logus, t. XII, 1927, p. 1-6. 

89. —- * Ip, Etude sur le Purgatoire de saint Patrice, accompagnée 

du texte latin d’ Utrecht et du texte anglo-normand de Cambridge. 

Amsterdam, H. J. Paris, 1928, in-8°, 178 pp., fac-similés. | 

L’intérét plus spécial que porte M. van der Zanden aux versions 

francaises du Purgatoire de S. Patrice n’est pas si étroit qu’il lui 

ait interdit de pénétrer également dans d’autres domaines, dont 

malheureusement les philologues se désintéressent parfois un peu 

trop, au grand détriment de leur philologie, cela va sans dire. Dans 

son volume et ses deux articles, M. v. d. Z. s’est montré non seule- 

ment romaniste, mais encore historien et bon éditeur de textes 

latins. Un simple aperg¢u du contenu varié de ces publications le 

montrera suffisamment. L’article sur les relations entre la Topogra- 

phia Hibernica de Giraud de Cambriec et le traité latin De Purgatorio 

sancti Patricii (BHL. 6510-12 ; cf. 6512 b, d, f, h, et k) est important 

pour la critique des ceuvres du remuant archidiacre ; il montre que 

le chapitre sur le Purgatoire de S. Patrice, qui se lit dans un manus- 
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crit avant le prologue de ΒΗ. 6510, a été composé en trois fois. 
M. v. d. Z. pense que la piéce de Giraud ne doit pas étre considérée 
comme une des autorités possibles du récit de Frére H. (BHL. 6510- 

12) mais qu’ils ont dai puiser tous deux, ainsi que Jocelin (BHL. 
6513), ἃ une source commune. L’autre essai a sa valeur pour déter- 
miner la place ἃ part qui doit étre faite dans la tradition manuscrite 
au codex 173 (I. H. 17) de la bibliothéque de l’université d’U- 
trecht. 

Le volume contient les parties suivantes. Sur les sources latines 

d’abord : description du ms. qui vient d’étrecité ; texte in exlenso 

de BHL. 6510 d’aprés ce ms., avec une traduction francaise légé- 

rement abrégée. Un chapitre, surtout historique, sur Frére H., 

Yauteur de BHL. 6510-12, et les circonstances qui ont entouré la 
publication de sa version du Purgatoire. Ici des préjugés généraux 

peu favorables 4 la pensée médiévale se trahissent assez lourdement, 

et, somme toute, trés inutilement : il est oiseux, en effet, d’épiloguer 

sur les tendances théologiques, ou sur les motifs cachés et peu avou- 

ables que peut avoir eus un auteur dont, aprés tout, nous ne savons 

absolument rien. Pourquoi est-il impossible qu’il ait été poussé 

a écrire par sa seule dévotion ? Ce tour d’esprit est marqué dans l’ou- 

vrage de M. ν. d. Z. par quelques excursus théologiques, dont plus 

d’un assez déplaisant, et par cette tendance 4 faire du traité sur le 

Purgatoire de S. Patrice un opuscule de propagande religieuse que 

peu de chose, sauf une effronterie consommée, permettrait de dis- 

tinguer de la publicité commerciale moderne. Viennent ensuite 

des considérations sur quelques mariuscrits latins. Elles sont 
fort utiles et ne peuvent manquer de rendre un jour de bons ser- 

vices ἃ celui qui s’essaiera 4 faire une véritable édition critique de 
ce texte, si difficile ἃ publier parce qu’il fut si populaire. Nous 

aurions aimé ἃ voir cette section un peu plus développée et, pour 
tout dire, moins superficielle ; mais sans doute le plan que s’était 

tracé M. v. d. Z. lui interdisait de s’étendre beaucoup ici, et nous 

‘ aurions mauvaise grace ἃ nous plaindre, quand il a bien voulu faire 

déja la part aussi large aux versions latines. Deux ou trois détails 

demanderaient correction : de domo οἱ familia dicti regis devrait se 

rendre non « un membre de la famille », mais « un familier >» (p. 84). 

Dans la note ἃ cette page, quatriéme paragraphe, lire presque 

certainement quasi religiosi au lieu de qui religiosi. A la p. 85, une 
confusion regrettable entre S. Augustin 4 Hippone et celui de Cantor- 

béry : le monastére sancii Augustini extra muros Cantuariae appar- 

tenait aux bénédictins et non aux chanoines réguliers, comme M. 

v. d. Z. le suppose. Dans les textes latins, d’ailleurs, les fautes d’im- 

pression ne sont pas rares. Quand M. v. d. Z. écrit que le chevalier 

Owein «n’a été absous qu’aprés avoir expié ses méfaits d’aprés 

les régles de ’exomologése des premiers siécles du Christianisme », 

il semble oublier que, dés avant sa descente dans la fosse, Owein 
a été admis ἃ la communion. C’est dire que la comparaison tombe 
ἃ faux. La remarque que M. v. ἃ. Z. prend ἃ Archdall, Monasticon 
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Hibernicum, éd. 1786, p. 98, qu’aucune église ne porte le nom de 

Reglis (irlandais moderne Reigléas ou Reigleas) & moins d’étre 

administrée par des chanoines réguliers, ne méritait pas d’étre 
transcrite, méme accompagnée d’une citation qui traduit plus 

correctement «une église abbatiale ». Archdall doit s’étre laissé 

guider par une fausse étymologie qui rattacherait Reigléas ἃ regu- 

laris, alors qu’en fait il s’agit ἃ Vorigine et proprement de ]’oratoire 

d’un reclus. Une note en marge de la Vie Tripartite (in reclés .i. 

eclais mbic, dans l’original des deux mss., semble-t-il, éd.STroxkgss, t.I, 

p-88) en fait ’équivalent d’eclais bec, c’est-a-dire « une petite église’». 

Et les exemples énumérés par Hogan, Onomasticon Goedelicum, 

Ρ. 579-80, i. v. Recles, rendent assez difficile de mieux préciser 
l’acception du terme. Passons ἃ la section suivante, Οἱ l’auteur étudie 

les sources francaises. Les mss. qui contiennent le texte roman édité 

par M. v. d. Z. sont au nombre de deux, Lansdowne 383, au British 
Museum (simple fragment) et Cambridge, University Library, 

Ee. 6. 11, dont le texte est publié en entier (1794 vers), avec ‘des 

notes sur la langue et la versification, ainsi qu’un-glossaire. Suivent 

quelques indications 50.165 autres versions fran¢aises connues de 

l’auteur. L’ouvrage est accompagné de trois fac-similés des manus- 

crits. Deux tableaux comparatifs des différentes versions, latines ‘et 

francaises, rendront de bons services en permettant un commence- 

ment de classification. Enfin, M. v. d. Z. imprime in extfenso le 

texte de BHL. 6512 d@’aprés le ms. Arundel 292, du British Museum. - 

Ajoutons que cette thése, écrite et imprimée en Hollande, est rédi- 

gée en un frangais clajr et correct. Elle a sa place marquée dans la’ 

bibliothéque de ceux qui s’intéressent A une légende curieuse, bien 
propre ἃ jeter un jour imprévu sur les conceptions que l’on se 

faisait jadis de l’autre monde, et dont V’influence, comme le note 

M. v. d. Z., peut encore se remarquer dans la popularité de certaines 

représentations du purgatoire en pays catholiques. 

- P, GROSJEAN, 
« ‘ 

90. — * Robert Guierre. La légende de la Sacristine. Etude de 

littérature comparée. Paris, H. Champion, 1927, in-8°, 554 pp. 

(= Bibliothéque de la Revue de Liltérature comparée, t, 43). 
91. — * Richard Scuoiz. Thomas von Kandelberg. Eine mittel- 

hochdeutsche Marienlegende. Leipzig, H. Eichblatt, 1928, in-8°, 

86 pp. (= Form und Geist, Heft 7). 
D’unanimes éloges ont accueilli l’attachante dissertation qui a 

valu A M. Guiette le grade de docteur és lettres. Volontiers nous y 

joignons les nétres. L’auteur ne s’est épargné aucune peine pour 

réunir, sur les formes diverses de la iégende de Béatrix (cf. Mir. 

BVM: 818), un dossier complet. N’était le charme varié de ces 
récits paraliéles, nous reprocherions ἃ M. G. d’avoir trop chargé les 
pages de sa monographie, laquelle est devenue un trés gros livre. 

A s’alléger de quelques analyses superflues, et, par 14 méme, de nom- 

Anal. Boll. XLVII. — 13. 
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breuses redites, l’exposé, croyons-nous, efit gagné en clarté. Con-_ 
sciencieux dans la recherche, l’auteur a fait preuve d’une réelle pru- 

dence dans ses conclusions, I] faut l’en louer, et aussi de n’avoit 
pas prétendu, méme dans une thése de doctorat, dire le dernier 

mot de tout. Une dissertation de M. Watenphul, parue en 1904 a 

Géttingen, avait d’ailleurs mis en garde M. G., en lui faisant voir la 
vanité des solutions hatives. 

L’ouvrage se divise assez naturellement en deux sections prin- 
cipales : I. Les Matériaux (p. 13-398) ; II. L’Histoire de la légende 
(p. 399-532). Dans la premiére, M. G. n’examine pas moins de 201 

narrations et résumés différents du Miracle de la Sacristine,a savoir : 

1° au moyen 4ge (n°* 1 ἃ 54), les textes latins ; les textes en ancien 

fran¢ais et autres textes romans ; les textes néerlandais et autres 
textes germaniques ; les textes en langues orientales ; 2° dans les 

temps modernes, les adaptations littéraires de tout genre (n°® 55 

ἃ 201). Cela va de Césaire d’Heisterbach (1240), chez qui on trouve 
la plus ancienne rédaction connue (Dial. mir. VII, ο. 34), jusqu’a. 

un opéra de Paul de Nory joué pour la premitre fois le 26 mars 1927, 
«aumoment de mettre notre ouvrage sous presse», écrit M.G. Parmi 

les versions médiévales demeurées manuscrites, nous citerons en 

passant celle de Paris, bibl. Nationale, lat. 14703 (Χ͵ΙΝ siécle), 

publiée ici pour la premiére fois (p. 40-41): De Sacrista cuius offi- 

cium beata Virgo supplevit' (ἃ corriger, ligne 12, ope en opere ; plus 

loin, scelerorum en scelerum). Le théme essentiel : Notre-Dame sup- 

pléant dans sa fonction une nonne fugitive, est entré parfois en com- 

position avec une donnée secondaire, que M. G. appelle le « miracle 
préventif »: une puissance surnaturelle, la Vierge ou le Crucifix, 
veut barrer la route 4 celle qui, en dépit de sa dévotion, court & son 

péché. Retenons aussi que dans une version germanique (n° 38) 

le r6le de Notre-Dame est tenu par Ste Catherine. 
Du long, trop long chapitre que M. G. a consacré aux récits mo- 

dernes(4 partir du XVI¢ siécle ; pas moins de 40 numéros depuis la 
Saur Béatrice de Maeterlinck, parue en 1901), nous ne retiendrons 

ici qu’une page. M. Ga y rappelle 4 propos (p. 364) ce que les éditeurs 

des Acta Sanctorum (Novembris t. III, p. 127) ont écrit sur le 

culte qu’au dire de Bucelinus le peuple aurait rendu a la Béatrix 
de Césaire. C’est, on le pense bien, une fin de non-recevoir. 
Dans la seconde partie de son livre, l’auteur étudie d’abordé les 

.caractéres principaux, la portée parénétique et le degré de popu- 
larité de la légende. Recherchant ensuite une version-type, il écarte 
pour des raisons généralement fort judicieuses divers systémes 

proposés jusqu’A ce jour et conclut nettement qu’on ne saurait 
retrouver, dans l’état actuel de la documentation, une forme vrai- 

ment originelle. On ne peut que signaler des familles de textes. 
« La légende vivait au début du XIIIe siécle ; nous en avons des 

preuves. Avant cela, il existait des recueils de Miracles. Nous n’y 

avons pas trouvé la Saecristine. La conclusion semble aisée. Elle ne 
présente aucun caractére péremptoire» (p. 459). Il s’agit, au 
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reste, d’un Miracle dont le but moral est assez évident. Dans un 

milieu chrétien, ami des fabliaux et dévot ἃ Marie, son éclosion 

n’a rien qui doive surprendre ; et il importe ἃ peine de savoir ot 

Césaire d’Heisterbach l’a recueilli. Pas n’est besoin non plus de 

soumettre ἃ une critique serrée les essais de localisation du Miracle : 

Vabbaye de Parc-les-Dames prés de Louvain, le monastére de 

l’Olive prés de Mariemont, la Porta Caeli ἃ Vienne, Fontevrault, 

Cologne, Grafrath prés de Solingen, etc. M. G. en traite dans un 

chapitre spécial. Remarquons seulement que Béatrix, qui bientét 

fut partout chez elle, n’est située nulle part avec précision par les 

auteurs les plus anciens. C’est assez dire que sa touchante histoire, 

d’un caractére si.largement .humain, n’a pas été créée pour servir 

les intéréts particuliers de quelque monastére. Aussi continuera-t-on 
sans doute de la raconter et de la porter ἃ la scéne.. 

Un Miracle marial moins universellement connu, mais par contre 

mieux localisé, est celui qui fait objet du travail de M. Richard 

Scholl. En voici le théme général: S. Thomas de Cantorbéry — 

car c’est lui, Thomas von Kandelberg — avait, jeune écolier, confié 

ἃ Marie sa virginité. Un jour ses camarades se vantaient devant lui 
des jolis cadeaux qu’ils avaient recus.de leurs amies. Thomas, n’en 

ayant pas ἃ leur montrer, se chagrinait, lorsque la Vierge lui apparut 

et lui laissa une boite de grand prix contenant une chasuble plus - 

précieuse encore. On le fit savoir ἃ ?évéque de Cantorbéry, qui pro- 

tégea désormais Thomas comme son futur successeur, En des pages 
_ ob il n’est pas toujours facile de se retrouver, M. S. analyse les textes 

en prose et en vers de ce Miracle (cf. Mir. BVM. 1629), dont il 

existe quatre types principaux en une douzaine de recensions. La 

plus ancienne, ici encore, parait remonter ἃ Césaire d’Heisterbach. 

Du moins lit-on le récit dans le Lib. 111 Miraculorum (c. 33). Mais 

déja au XIII® siécle on en rencontre plusieurs adaptations germa- 

niques ; et celles-ci ont particuli¢rement retenu l’attention de M. 5., 

qui en a fait le sujet d’une thése pour le doctorat en philologie. 

M. C, 

92. -- Ἐς. Ri Peers. Finchale Priory. Newcastle-upon-Tyne, 
Northumberland Press, 1927, in-8°, illustrations, plans. Extrait 

de Archaeologia Aeliana, IV. 4, p. 193-220. 

Le distingué inspecteur en chef des Monuments historiques du 

Royaume-Uni et directeur de la Society of Antiguaries, étudie les 

ruines du prieuré de Finchale ( Yorkshire). Il a d’intéressantes 

remarques ἃ faire sur les Vies du fondateur, lermite 5. Godric 

(BHL. 3596-3604), Le texte que nous possédons ‘doit avoir été modi- 
fié, en un passage a tout le moins : l’auteur de la Vie est Réginald 

de Durham (fl. 1175), et la description-des lieux représente un 

état postérieur ἃ 1239 (p. 204). Dans son examen des modifications 

successives apportées aux édifices, M. P. tire un excellent parti des 
lettres d’indulgence, conservées en assez grand nombre. Sous 1’in- 
fluence, peut-étre, de la lecture de Vies de saints celtiques, l’ermite 
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de Finchale pratiquait les immersions ascétiques. A cet effet il 
avait installé en un coin de la chapelle une sorte de baignoire ov il 
se plongeait dans ]’eau froide. Il est possible, cependant, qu’il 
s’agisse simplement ici d’une coutume paralléle ἃ ce que prescrit 

aux reclus la Régle de Grimlach (P. L., CIII, 642 p). Aprés avoir 

rappelé le dicton attribué a 5. Grégoire : Si sanctitas in barba est, 
tune nemo sanctior est hirco, le texte poursuit : Habeant etiam infra 
cellulam retrusionis dolium, et quoties expedit sacerdotes pro mundt- 
tia corporis balneorum usibus fruantur. Nous aurons bientét l’occasion 

de parler des découvertes de M. P. sur le culte rendu au B. Guillaume 

de Rievaux dés le milieu du XIII¢ siécle ; mais son compte rendu 
officiel n’a pas encore vu le jour. P. GROSJEAN. 

93.—- * Reginald Maxwell WooLLey. Si. Hugh of Lincoln. 
London, S. P. C. K., 1927, in-8¢, x1-214 pp., illustré. 

Il existait déja en anglais deux Vies de 5. Hugues de Lincoln: 

celle de Perry, dont personne ne peut dissimuler les défauts, et la 

traduction d’une Vie francaise anonyme, que le P. Thurston publia 
il y a trente ans, avec des notes et des additions οἱ il avait rassemblé 

beaucoup de détails que l’on chercherait vainement ailleurs. M. 

Woolley, dont nous avons annoncé récemment le Catalogue des 

manuscrits de Lincoln, a trouvé que le travail du P. Thurston 
était trop dans le goat catholique ; comme d’ailleurs cet ouvrage 
est épuisé, M. W. a entrepris une biographie au gofit anglican. Sa 
mauvaise humeur envers son devancier va parfois jusqu’a l’em- 

pécher de voir clair dans les textes ; par exemple, p. 70, note, ot 

sans doute le P. Thurston a raison contre Dimock (M. W. préfére 
dire: contre Perry); JWinterprétation rejetée par Dimock ne se- 

rait naturelle que si l’ancien auteur avait écrit alapam... forfem 

inflizit; le texte dit clairement, ἃ notre sens : « il lui administra vi- 

goureusement le soufflet », donné par l’évéque dans la cérémonie 

de la confirmation. Simple détail d’ailleurs. M. W. ἃ réuni dans son 

volume une matiére équivalant ἃ peu prés au tiers de ce travail du 
P. Thurston, qu’il affecte parfois de dédaigner. Un certain nombre 

de documents ont été reproduits en note au bout des chapitres. 

M. W. a malheureusement négligé d’en dresser la liste, et index 

est trés sommaire. Nous noterons comme en partie inédits queiques 

textes renfermés dans l’appendice liturgique (p. 200 sqq.), messes 

pour la Translation et la féte ; l’auteur aurait bien fait de revoir 

d’un peu plus prés un texte dont le manuscrit est fautif, si tant 
est qu’il soit fidélement reproduit. A enregistrer surtout l’édition 
des lecons 1-6, 8 et 9 d’un office qui se Jit dans un manuscrit dela 

Bodléienne (cité, p. x, comme « Bodl. MS. Digby, 57, ff. 16 ff. »; 

et, p.204, comme « Bodl. MS. 57, ff. 16 sqq. »; la premiére référence 
du moins ne paraft pas correcte ; et ce manuscrit ne semble nulle 

part daté ni décrit dans le volume de M. W.). Mention est faite aussi 
de deux manuscrits contenant des fragments de Vies sous forme de 

legons : ce sont 16 ms. Tanner 110, A la Bodléienne, f. 209 sqq., et le 
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ms. Lands (lire Lansdowne?) 436, au British Museum, f. 68 sqq. 

Tl ne parait pas que M. W. en ait tiré aucun parti. Sil’on se rappelle 

que le manuscrit unique du procés de canonisation est encore iné- 

dit (Harley 526, fol. 58 b, au British Museum), on se prendra ἃ re- 
gretter que M. W. n’ait pas jugé préférable de nous donner une 

édition de ces textes originaux au lieu des documents qu’il réim- 

prime, parfois avec des fautes nouvelles. Peut-étre croyait-il la 

tache au-dessus de ses forces; l’édition du ms. de la Bodléienne' 

montre qu'il n’en est rien, et nous nous plaisons A espérer que 168 

autres textes suivront. P. GROSJEAN. 

94. — * G. G. CeuLTon. Five centuries of Religion. Vol. 11. The 
Friars and the Dead Weight of Tradition, 1200-1400 A. D. Cambridge, 

University Press, 1927, in-8¢, xxx-703 pp., illustré. 

95. — *Ip. Life in the Middle Ages. Selected and Translated. Vol.I. 
Cambridge, University Press, 1928, in-8°, xv-246 pp., illustré. 

On est généralement d’accord pour rendre hommage au savoir 

étendu de M. Coulton et pour déplorer la facheuse tendance de son 

esprit qui, le détournant d’arréter ses regards sur ce qui, dans les 

institutions du passé, peut -attirer la sympathie et l’admiration, 

le porte ἃ concentrer son attention sur les abus et les symptémes 

de dégénérescence. Sous prétexte que d’autres se sont attachés trop 

exclusivement au beau cété des choses, il, veut provoquer une 
réaction d’autant plus nécessaire, 4 son avis, que les historiens an- 

glais sont, en ces matiéres, trés en retard sur ceux du continent, 

en quoi nous pensons qu’il ne rend pas justice & ses compatriotes. 

Car ils n’ignorent nullement les histoires édifiantes que M. C., avec 
un intérét de gazetier, va chercher dans tous les recoins de la litté- 

rature médiévale ; mais ils en font l’usage qui convient et ne pen- 

sent pas que histoire doit se transformer en chronique scandaleuse. 

On comprend fort bien une étude sur la décadence de 1’état religieux, 

sur les abus qui se glissérent dans les abbayes et les couvents. Mais 

cette étude ne devrait pas se borner A enregistrer les écarts et les 

fautes. Elle comporterait la recherche des causes du mal, l’indication 

des remédes tentés pour lVenrayer, ainsi que leur efficacité ou, le 

cas échéant, leur insuffisance. Ce procédé strictement scientifique 

conduirait ἃ dégager la vérité. M. C. nous dira qu’il parle de tout 

cela, et que le lecteur n’a qu’A mettre toutes choses ἃ leur place. En 

effet, il touche ἃ beaucoup de choses, mais c’est toujours de maniére 

ἃ donner l’impression qu’une seule l’intéresse : la constatation des 

abus et des scandales. Et cela est si vrai que dans les appendices, 
of sont groupées les piéces justificatives, donc of il conviendrait de 

laisser parler les textes, les passages favorables ἃ la thése sont souli- 

gnés, mieux : imprimés en caractéres gras, comme dans les pamphlets 

anticléricaux. Et quand il arrive que les documents n’en disent pas. 
assez, M. C. se persuade qu’il y a des réticences calculées. I] ne par- 

-donne pas A Vhistorien de Robert Grosseteste (p. 229, et encore 

p. 486) d’avoir dit que les deux ou trois scandales monastiques signa- 
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165 dans 165 lettres de ce prélat sont tout ce que celui-ci a découvert 

en ce genre au cours de ses Visites. Tout le monde admet, ajoute-t-il, 

que les évéques n’enregistraient que ce qui pouvait servir « for 

future formulae or... for future reference in important cases, » Par- 

fois on surprend sous sa plume d’étranges aveux : « Les Franciscains 

anglais du XIII®¢ sitcle étaient reconnus dans toute la chrétienté 

comme ayant atteint un niveau supérieur de l’observance réguliére. » 
Mais c’est pour constater qu’ils n’ont eu parmi eux aucun saint, 

alors qu’ Edouard II, par exemple, a obtenu les « divins honneurs » 

de la canonisation, et que les miracles accomplis ἃ son tombeau ont 

rapporté assez d’argent pour rebatir la cathédrale de Gloucester. 

Ainsi ἃ propos de tout s’exhale ’humeur atrabilaire de cet histo- 

rien. L’époque choisie pour sujet de ses études ne lui suffit pas. 1 

remonte et descend le cours des 4ges pour renforcer ses positions. 

Il regarde comme probable que les abus commencétrent avant que 

Benoit « fit refroidi dans sa tombe », et il trouve méme moyen de s’en 

prendre au concile de Trente (p. 346), qui tout de méme a fait 
certaines réformes utiles. M. C. se juge atteint dans son honneur 

d’historien quand on lui reproche quelque inexactitude, et il se 

défend avec vivacité contre les moindres attaques. Nous ne lui en 
ferons pas un grief. Mais il y a plusieurs maniéres d’étre inexact ; 

on peut l’étre par réticence. M. C. aura de la peine ἃ prouver que 

lV’impression produite par le tableau qu’il met sous nos yeux et ot 

les traits lumineux sont atténués jusqu’a ne plus apparaitre, répond 

a Vexacte vérité ; qu’il y a lieu de prendre toujours ἃ la lettre ces 

« généralisations » dont il fait grand état, et qui pourraient bien, 

dans certains cas, étre empreintes de l’exagération que les moralis- 

‘tes zélés mettent volontiers dans leurs peintures. Le maniement de 

ces textes exige un travail de critique dont M. C. ne s’est guére soucié, 

. En acceptant pour argent comptant tous les témoignages défavo- 

rables, et en généralisant ἃ outrance, il arrive ἃ créer un probléme 

dont on n’entrevoit pas-la solution. Comment une institution aussi 

décriée n’a-t-elle pas sombré sous le mépris public ? Comment a-t-elle 

trouvé en elle-méme I’énergie nécessaire pour se réformer, se mainte- 

nir et durer ? Car M.C. semble ignorer que la « religion » dure encore, 

et méme, qu’elle est assez florissante. 

Il y a quelques années M. C. avait publié, en un volume intitulé 

A Medieval Granary, une série d’extraits de documents et d’ceuvres 
littéraires du moyen 4ge destinés 4 fournir les éléments d’une pein- 

ture vivante de l’époque. Le livre eut du succés et fut rapidement 
épuisé. Les presses de l’Université de Cambridge en donnent une 

nouvelle édition qui sera compléte en quatre volumes peu encom- 

brants et agréablement illustrés. Le premier volume vient de parat- 

tre, et est consacré ἃ la religion, au folklore et ἃ la superstition. 
Faut-il dire que le tempérament de l’auteur ne le porte guére ἃ choi. 

sir les passages les mieux faits pour idéaliser le tableau de la civilisa- 

tion médiévale 7 H, D, 
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96. — * Clara Korenic. Englisches K losterleben im 12. Jahrhundert. 

Auf Grund der Chronik des Jocelinus de Brakelonda. Jena, W. Bie- 
dermann, 1928, in-8°, v1I-98 pp. . 

La chronique de Jocelin de Brakelonde a jouijusqu’ici d’un suc- 

cés surtout littéraire, ἃ cause de la naiveté savoureuse avec laquelle 

le bon moine de Bury Saint Edmunds raconte les événements de 

son monastére, tels qu’ils lui apparaissaient, et que sans doute ils 

devaient apparaitre ἃ ses confréres. I] est venu ἃ Vidée d’une 

Allemande, Me Clara Koenig, que ce mérite n’était point suffisant 

et qu'il serait expédient d’extraire scientifiquement de ces simples 

pages tout ce qu’elles pourraient livrer de documentation précise 

sur la vie monastique en Angleterre au XIIe siécle. Ὁ οὐ un travail 
intitulé Englisches Klosterleben im 12. Jahrhundert auf Grund der 

Chronik des Jocelinus de Brakelonda. Nous sera-t-il permis d’étre 
assez irrévérencieux pour dire que la délicieuse chronique ne pou- 

vait que perdre ἃ pareil traitement? Pour que la science y ga- 

gnat, ilfaudrait au moins que Jes apercus que nous donne Jocelin 

fussent largement éclairés par une vaste connaissance des autres 

documents qui aident ἃ comprendre la vie monastique anglaise 

de son époque. Mais malheureusement tel n’est point le cas. Les 
comparaisons sont trop rares, par exemple, avec la multitude de 

documents, autrement importants et minutieux, qui nous instrui- 

sent sur l’administration et le temporel des monastéres anglais. 

L’auteur a da se donner une peine énorme et mettre sur fiches toutes 

les phrases du bon Jocelin pour aboutir ἃ présenter, avec un imper- 

turbable sérieux, un tableau fondé sur une connaissance si limitée 

de son sujet. Peut-étre en d’autres matiéres le méme soin eat don- 

né des résultats de valeur plus grande. Il semblerait d’ailleurs qu’il 

manque un chapitre, essentiel pour lintelligence d’un traité ob 

toutes les mentions faites par Jocelin sont énumérées dans le plus 

bel ordre logique. Nous l’aurions intitulé de deux mots bien anglais : 

Humour and Bias. Jocelin, ’excellent homme, n’avait jamais prévu 

qu’on s’aviserait de soumettre ses élucubrations 4 pareille analyse. 

Il doit lui étre arrivé de parler d’un tel plus souvent que de tel autre, 

non point parce que les fonctions ‘dont il était chargé méritaient un 

plus long paragraphe dans une description systématique du fonc- 

tionnement de l’abbaye, mais simplement parce que, ce jour-1a, 

tel incident survenu au chapitre, telle affection spéciale faisait 

surgir le nom sous sa plume. L’ouvrage que nous venons d’examiner 

appartient ἃ une classe de publications savantes dont matheureuse- 

ment les spécimens se multiplient ἃ foison sans grand profit pour 

personne, sinon pour Vauteur, qui aurait pu en tirer bénéfice sans 

se faire imprimer. P, GROSJEAN. 

97.— * Paul Kenn. Papsturkunden in Spanien. II. Navarra 

und Aragon. Berlin, Weidmann, 1928, 2 vol. in-8°, 600 pp. (= Ab- 
handlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Géltingen, Phil,- 

hist. Klasse, N. F., X XID. ἣ 
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98. * Ip. Das Papsttum und die Kénigreiche Navarra und 
Aragon bis zur Mitte des XII. Jahrhunderts. Berlin, W. de Gruyter, 
1928, in-4°, 58 pp. (= Abhandlungen der preussischen Akademie 

der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, 1928, Nr. 4). 

99. — * Carl ErpMaNN. Papsturkunden in Portugal. Berlin, 
Weidmann, 1927, in-8°, 384 pp. (= Abhandlungen der Gesellschaft 

der Wissenschaften zu Gétlingen, Phil-hist. Klasse, N. F., XX, 3). 

Les travaux préparatoires ἃ la rédaction de l’Hispania pontificia 

se poursuivent méthodiquement. Aprés avoir exploré les archives 

.de Catalogne (cf. Anal. Boll. XLIV, 422), M. Kehr a étendu son 

.enquéte ἃ la Navarre et ἃ Aragon. Avec l’aide de MM. P. Rassow, 

J. Rius et P. Galindo i] a dressé la liste des documents pontificaux 

antérieurs au XIIIe¢ siécle qui sont conservés dans les dépéts d’ar- 
.chives des diocéses de Pampelune, Calahorra, Jaca-Huesca, Roda- 

Barbastro, Tarazona et Saragosse. De nouveau la moisson d’inédits 

a été trés abondante : plus de 230 piéces qui ne figurent pas dans les 

regestes de Jaffé et Loewenfeld ont été réunies et forment le second 

volume. Nous y relevons le πὸ 151, un bref d’Alexandre III, daté 
de Tusculanum, 21 décembre [1178-80], et prescrivant aux clercs 

et lafques de célébrer, le 29 décembre, la féte de 5. Thomas de Can- 

* torbéry, récemment canonisé (1173); mais, de l’avis de M. K., ce 

document a peu de chances d’étre authentique. Plus largement en- 

core qu’il ne avait fait pour la Catalogne, le savant auteur a ras- 

semblé sur les différents diocéses, chapitres et monastéres des infor- 

mations qui dépassent de beaucoup ce que’ l’on savait avant lui. 

Sans négliger de rendre hommage ἃ ses prédécesseurs, il a en plus 

d’un point révisé leurs assertions. A noter, p. 62-64, des indica- 

tions intéressantes sur la prétendue légation en Espagne de S. Gré- 

goire évéque d’Ostie (cf. BHL. 3670). Cette légende, créée en 1606 
par Constantin Caetani, est en désaccord manifeste avec les docu- 

ments. Elle n’en a-pas moins cours ἃ Logrofio, of l’on vénére les 
restes du saint, retrouvés, assure-t-on, en 1266. 

Aprés avoir recueilli et publié dans ses Papsturkunden de Navarre 

et d’Aragon toutes les sources documentaires, M. K. était ἃ méme 

de retracer l’histoire des relations de la papauté avec ces deux royau- 

mes. Cette histoire ne commence qu’au milieu du XI® siécle: les 

documents plus anciens sont apocryphes. On y remarque surtout 

le réle important joué par les papes dans la « Reconquista » des 

terres soumises aux Maures et dans la réorganisation de ]’Eglise en 

pays libéré. 
C’est ἃ la collaboration de M. Erdmann que M. Kehr a eu recours 

pour explorer les archives du Portugal et y recueillir les documents 

Pontificaux anciens. La tache était d’autant plus malaisée que la 

sécularisation progressive des archives ecclésiastiques (en six éta- 

pes, de 1833 A 1917) les a mises dans un état de confusion presque 
inextricable. De plus les travaux préparatoires étaient ici moins 
nombreux et en général moins sirs qu’ailleurs. M. E. a examiné les 

principaux fonds de Lisbonne (Bibliothéque Nationale), Evora, 
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Coimbre, Viseu, Porto, Braga, Viana do Castelo, et surtout des 

“Archives Nationales de Torre do Tombo. Ce laborieux dépouillement 

lui a permis de repérer 160 piéces inédites ou du moins ignorées de 

Jaffé-Loewenfeld. Le recueil de ces documents nouveaux constitue 

la seconde moitié du volume. Nous y relevons, pp. 279 et 320, un 

curieux emploj d’un texte hagiographique. A deux reprises, en 1182 

et 1187, au cours d’une longue controverse avec l’archevéque de 

Braga, sur les limites de la province de Galice, l’archevéque de Com- 

postelle invoque ἃ l’appui de sa thése un passage de la Passion des 

SS. Facundus et Primitivus (BAHL. 2820). Mais la réponse de l’adver- 

saire montre que l’autorité de cette légende était loin d’étre égale- 

ment appréciée par tous: « Respondit... de Passione, quod est 

apocrifa ». Fr. HA.kKIN, 

100. — * Scandia. Tidskrift fér historisk forskning, utgiven av 

Lauritz WEIBULL. Band I, Stockholm, « Natur och Kultur», 1928, 
2 fasc, in-8°, 314 pp. illustrations. 

Une nouvelle revue consacrée ἃ histoire des pays scandinaves 

a commencé de paraitre en 1928. Qu’elle soit dirigée par le professeur 

Lauritz Weibull, de Lund, c’est une excellente garantie de belle 
tenue scientifique, et comme M.W. prend intérét aux questions 

WVhistoire ecclésiastique, nos études auront beaucoup ἃ puiser dans 

ce recueil. Telle est du moins impression qui se dégage du premier 
volume. Un long article sur le « Bain de sang » de Stockholm, utile 

contribution ἃ l’histeire de la Réforme (Lauritz Weibull, Stockholm 

Blodbad, t. I, p. 1-83 ; et un appendice p. 313-14). Le travail de M. 

Curt Weibull sur la conversion de la reine Christine nous touche 

indirectement, puisque cet événement est pour beaucoup dans la 

cession ἃ la Bibliothéque Vaticane des mss. royaux. 115 se trouvérent 

ainsi ἃ la disposition des érudits, ἃ une €poque ot les dépéts du 

Nord leur étaient inaccessibles. D’ot la facilité avec laquelle les 

anciens Bollandistes ont pu parfois publier de fort bons textes sur 

certains saints nordiques (Drolining Christinas dvergang till katoli- 

cismen, t. I, p. 215-57). A M. Lauritz Weibull nous devons encore 

un essai important sur les nécrologes de Lund et leurs rapports avec 

Saxo Grammaticus (Nekrologierna fran Lund, Roskildekrénikan och 

Saxo. Grunddrag i Danmarks historia under der 12. &rhundradet, 

t. I, Ὁ. 84-112). Nous entrons de plain pied dans le culte des saints 

avec le travail de M. Toni Schmid, De medeltida kalendarierna fran 

Skara (t. I, p. 281-91). On sait que l’abondance relative des frag- 

ments liturgiques, retrouvés depuis quelques années dans les fonds 
de manuscrits scandinaves, a offert aux savants de ces pays l’occa- 
sion d’exercer leur talent sur les problémes difficiles que posent ces 
textes, surtout quand on n’a que des fragments pour en reconsti- 

tuer la teneur, οἱ c’est trop souvent le cas. L’article de M. 5. ne le 

‘¢éde en rien ἃ ce qu’on a publié de meilleur en ce genre. 
fore P, GROSJEAN, 
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101. — * Aus Fuldas Geistesleben. Festschrift zum 150-jahrigen 

Jubild4um der Landesbibliothek Fulda, hrsgb. vom Direktor Dr. 
Joseph THErELe. Fulda, Fuldaer Actiendruckerei, 1928, in-40, 

96 pp., 12 planches. 
102. — * Wesijdlische Studien. Beitraége zur Geschichte der Wis- 

senschaft, Kunst und Literatur in Westfalen, Alois Bomer zum 60. 

Geburtstag gewidmet. Leipzig, Hiersemann, 1928, in-4°, vi11-312 pp., 

8 planches, portrait. 

103. —- * Aus Geschichte und Kunst. Zweiunddreissig Aufsatze 

Robert Durrer zur Vollendung seines sechzigsten Lebensjahres dar- 

geboten. Stans, H. von Matt, 1928, in-8°, 594 pp., 39 planches, 

portrait. 

L’histoire des lettres, comme celle des hommes, garde ἃ bon droit 

le souvenir de certains anniversaires qui l’honorent. Voici, gravé 
au frontispice d’un recueil jubilaire, un nom qui incline au res- 

pect et ἃ la gratitude. Fulda, ce fut autrefois son école fameuse, sa 

collection de classiques latins, Eginhard se préparant par 18 lecture 

de Suétone a écrirela Vita Karoli; centre religieux toujours floris- 

sant, Fulda, c’est encore aujourd’hui sa précieuse bibliothéque. Edi- 

-fiée il y 2150 ans par le prince-évéque Henri de Bibra, elle s’éléve 

sur les fondations méme de l’antique scriptorium. C’est un honneur 

pour M. Joseph Theele, nommé depuis peu de mois conservateur 

des trésors de Fulda, d’avoir pu signer de son nom ce Festschrift; 

il s’est d’ailleurs réservé le soin d’y réunir, sur le fonds actuel de la 

Landesbibliothek, sur le monument qui l’abrite, sur les directeurs 

qui tour ἃ tour l’ont géré, des notes substantielles. Le souvenir de 

ses prédécesseurs les plus connus, un Petrus Boehm au début du 

siécle passé, plus prés de nous un Scherer, est fréquemment rappelé 

au cours de ces pages. La publication d’un Journal intime, tenu par 

Boehm durant les temps orageux ot il fut ala téte de la bibliothéque 

(1772-1822), est particuliérement digne d’étre mentionnée. De méme, 

parmi les écrivains qui appartiennent ἃ Fulda, ]’historien Schannat 

et le théologien Gutberlet font chacun Y’objet d’un article spécial ; 

le premier est di ἃ M. Al. Ruppel, autre ἃ M. Ed. Hartmann. 

Pour nos études, elles doivent avant tout tirer profit du travail docu- 

mentaire de M. Paul Lehmann: Fulda und die antike Literatur 

(p. 9-23), et de celui que M. Karl Christ a intitulé : Die Handschrif- 

tenverzeichnisse der Fuldaer Klosterbibliothek aus dem 16. Jahr- 

hundert (p. 24-39). La découverte récente d’un catalogue de Fulda 

dans le manuscrit Pal. lat. 1928 de la Vaticane rend plus sires 

et plus précieuses les informations réunies dans les deux mé- 

moires que nous venons de citer ; ceux-ci complétent heureusement 

les études antéricures de Scherer. Enfin, Phagiographe s’attardera 
volontiers devant une des planches qui ornent ce volume, celle qui 

reproduit un feuillet du codex Ragyndrudis. C’est ce livre vénérable 

que, d’aprés Scherer (Die Codices Bonifatiani, p. 17), S. Boniface 

aurait placé instinctivement comme un bouclier au-dessus de sa 

téte pour la protéger contre les ennemis de sa foi, au jour de son mar- 
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tyre (Vila 11, c. 16; Oruto, lib. II, c. 27); on sait en effet que la 

reliure et plusieurs feuillets du recueil ont été entaillés par des coups 

violents. 

Le recueil des Westfdlische Studien offert 4 M. Alois Bémer, 

directeur de la bibliothéque de Miinster, ne comprend pas moins 

de vingt-cinq mémoires. II nous est présenté, par les soins de ]’édi- 

teur Hiersemann, dans un format et un vétement original qui le 

feront ranger tout naturellement ἃ cété des Mittelalterliche Hand- 

Schriften publiés récemment par la méme maison en Vhonneur de 
M. Degering (cf. Anal. Boll., XLV, 371). Mais ici les branches les 

plus diverses du savoir historique se trouvent réunies, et nous ne 

pouvons songer ἃ tout passer en revue. Le premier article, de M. P. 

Bahimann, traite de la catéchése des enfants au pays de Minster 

sous Ferdinand de Baviére ; on y étudie spécialement une édition, 

aujourd’hui rarissime, du catéchisme de S. Pierre Canisius, qui parut 

en 1618, adaptée ἃ l’usage westphalien, chez Lambert Rassfeldt. 

Plus étendu et d’une réelle importance est le travail publié par M. J. 

Bauermann: Die Griindungsurkunde des Klosters Abdinghof in Pa- 

derborn (p. 16-36). M. B. s’y montre sévére pour certaines conclu- 
sions du dernier éditeur de la Vita Meinwerci, M. Tenckhoff, moins 

rompu aux méthodes scrupuleuses de la diplomatique. En com- 

battant les théses, ἃ son sens trop négatives, de Roger Wilmans, 

M. Tenckhoff semble avoir péché par exctés de confiance, sinon tou- 

jours dans l’authenticité formelle, dumoins souvent dans le fond des 

textes incriminés d’Abdinghof. On nous donne ici une transcrip- 

tion et un bon fac-similé de la charte dite de fondation du monastére 

(datée du 2 novembre 1031), d’aprésle document prétendu original. 
Ce parchemin se trouve depuis 1906 au Germanisches National Mu- 

seum de Nuremberg, ot nul avant M. B. ne paraissait l’avoir recher- 

ché, du moins 4 des fins critiques. C’est entre les années 1146 

et 1165, sous l’abbé Conrad, que la piéce a dt voir le jour ; inau- 

thentique dans la forme, elle ne laisse pas, pour le fond, de soulever 

des doutes sérieux. M. B. incline ἃ croire que l’auteur de la Vita 
Meinwerci, un moine d’Abdinghof, ne fut pas étranger ἃ sa confec- 

tion. M. K. Ohly (p. 37-62), jette quelque lumiére sur lintéressant 

répertoire d’incunables (Miinster, Archives, ms. I, 261), établi dés 

1650 par Bernard von Mallinckrodt, le remuant mais aussi fort 

docte doyen du chapitre de Miinster. Une liste, assez longue et 

nullement superflue, des bibliothéques οὐ Mallinckrodt puisa ses 

renseignements, a été jointe ἃ cette étude. Dans un méme ordre 

de choses, signalons l’article de M. K. Léffler : Die Corveyer Schloss- 

bibliothek (p. 287-96). Ce fonds, assez peu connu, fut administré, de 

1860 ἃ 1874, par l’écrivain Hoffmann von Fallersleben. Créé autre- 

fois par les landgraves de Hesse, 4 Rotenburg, il ne se trouve ἃ Cor- 

vey que depuis un siécle environ; il n’y faut donc pas chercher, 

comme on serait tenté de le faire, les dépouilles littéraires de l’an- 

cien monastére de Corvey. Celles-ci se rencontrent encore 4 Marbourg, 
4 Bonn et ἃ H@xter-Corvey. Sur l’histoire de cette derniére localité, 
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dont le nom rappelle aussitét 4 l’hagiographe le culte de S. Vit, le 

moine-poéte Hagius et sa Vila Hathumodae, M. F. Behrend a écrit 

une courte esquisse (p. 277-86), d’une lecture aussi attachante que 

profitable. A Corvey se rattache également Yarticle, fort bien docu- 

menté et orné de plusieurs phototypies, auquel M. A. Boeckler a 

donné pour titre : Corveyer Buchmalerei unter Einwirkung Wibalds 

von Stablo (p. 133-47). Homme d’étude autant quwhomme d’action, 

Wibald de Stavelot devint abbé de Corvey en 1147. Nous passerons 

sous silence, il le faut bien, divers travaux d’histoire politique, de 

jurisprudence, de critique d’art et de littérature. Mentionnons tou- 

tefois, en terminant, les ingénieuses recherches de M. Degering sur 

Videntité d’un écrivain (du Χ 8 siécle?) : Theophilus presbiter qui et 

Rugerus (p. 248-62), et un mémoire, non le moins important, de 

M. H. Schéne: Palimpsestbldtter des Protevangelium Jacobi in 
Cesena (p. 263-76). Il s’agit ici des codices gr. Caesen, lateris dextri 

plut. xxvi11, 2 et 3, de la bibliothéque Malatestiana. Niebuhr, en 

1818, avait déja signalé ce palimpseste. Il contient, en deux volumes, 

le commentaire de S. Jean Chrysostome sur les Psaumes, copié par 

une main du XI°*-XII®¢ siécle. De nombreux feuillets portent les 

vestiges d’une écriture en onciale, du IX¢ siécle, semble-t-il, et fort 

difficile ἃ déchiffrer. M. 5. a pu néanmoins identifier quelques frag- 

ments. Ils appartiennent au Protévangile de Jacques et ἃ la Passio 

δ, Eustratii οἱ sociorum (BHG. 646). Enfin de menues parcelles de 

texte lisible pourraient étre rattachées, pense M. S., les unes ἃ une 

Passion de S. Julien d’Anazarbe différente de la recension BHG, 966, 

d’autres ἃ une Passio Iulianae. 
En la personne de M. l’archiviste Robert Durrer la Suisse reconnait 

un des explorateurs les plus intrépides de son vieux passé. La car- 

riére de M. Durrer, qui vient d’accomplir sa soixantiéme année, 

s’est écoulée tout entiére parmi les documents d’art et d@’histoire. 

Nous avons loué ici son Bruder Klaus (Anal. Boll., XL, 454-57) ; 

en ce moment il achéve un inventaire des trésors archéologiques du 

canton d’Unterwald. De ce passé qui lui est familier les collégues 

et les nombreux amis de M. Durrer ont voulu donner comme une 

vision d’ensemble dans un recueil de féte intitulé: Aus Geschichte 

und Kunst, Le lecteur de ces mémoires — on en compte trente-deux 

— est ainsi conduit des temps préhistoriques et des monuments ἃ 

peine figurés jusqu’a l’actualité la plus récente: les travaux d’art 

de M. Durrer lui-méme. Car cet ami des vieilles choses aime ἃ cise- 

ler parfois dans le métal précieux quelque jolie boite ou quelque 
fine statuette, ainsi qu’en témoignent les planches xxx-xxx1x 

de ce volume et l’étude de M. Linus BrRcHLER: Robert. Durrer 
und seine Kunst. Mais n’omettons pas de dire la part considéra- 

ble qui, dans ces Mélanges, revient ἃ I’histoire ecclésiastique. 
Voici quelques titres ressortissant, directement ou indirectement, 

ἃ nos études: T. Scuress, Die St. Gallischen Weilerorte; Victor 
vaN BERcHEM, L’évéque Humbert de Grammont (1119-1135 env.) 

et la réforme ecclésiastique dans le diocese de Genéve; Ignaz Huz, 
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Die Herrschaft Merleschachen; Robert HoppELer, Ziirichs Burg- 

recht mit dem Abt von Einsiedein; Joseph TroxLer, Ueber einen 

Teigdruck in der :Stiftsbibliothek Beromiinster; A. BuRCKHARDT, 

Ueber fiktive und prdtentiése Genealogien; P. ALBERT, Die bischéf- 
lich-Konstanzischen Proklamationsregister 1435-1623, eine noch 
wenig bekannte und beachtete Quelle der schweizerischen Kirchenge- 

schichte; Walter HuGELsHoFER, Finige Luzerner Maler im I. Vier- 

tel des 16. Jahrhunderts (intéresse l’iconographie des saints, p. 302 

suiv. et les planches x1-xxI1) ; Eduard WYMANN, Die Aufzeichnun- 

gen des Staditpfarrers Sebastian Werro von Freiburg iiber die klassi- 

schen Altertiimer von Rom im Jahre 1581; et surtout A. WAGNER, 
Ein Beitrag zur Bruder Καὶ lausen-Forschung (p. 326-38). L’auteur de 

ce dernier mémoire,ayant découvert dans un incunable allemand du 

couvent des Capucins de Lucerne des fragments assez notables d’un 

récit des visions de Nicolas de Flue, publie ces pages curieuses et, 

grace ἃ elles, s’efforce de mieux déterminer une source, aujour- 

d’hui perdue, qu’avait citée en 1571 Vabbé d’Einsiedeln, Ulrich 

Witwyler, biographe du bienheureux. 

Et puisque nous parlons ici du héros national suisse dont M. Dur- 
rer a si bien mérité, il nous sera permis de joindre au présent compte 

rendu l’éloge d’une publication qui, tout récemment, est venue ajou- 

ter un rayon & la gloire posthume du B. Nicolas. Sous le titre * Das 
Bruder-K lausen-Spiel des P. Jakob Gretser S. 1. vom Jahre 1586, 
le P. Emmanuel ScuEerer O.S.B. a édité in extenso la « Comoedia de 
Vita Nicolai Underwaldii, eremitae Helvetii » du célébre littérateur 

et futur controversiste d’Ingolstadt. Cette édition, faite d’aprés le 

manuscrit 227 de la bibliothéque lycéale de Dillingen et munie d’un 
Nachwort, ot l’on trouvera tous les renseignements désirables,.con- 

stitue le t. 1965 d’une collection que dirige M. Oscar Eberle: Schriften 

der Gesellschaft fiir innerschweizerische Theaterkultur (Basel und 

Freiburg, Hess, 1928, in-8°, 126 pp., portrait). Le temps n’est plus 

ou de jeunes humanistes mettaient 4 la scene une comédie en langue 

latine devant un public attentif et, n’en doutons pas, charmé. 
M. (Ὁ. 

104, — * G. Kentenicu. Ueber die Herkunft eines illustrierten 

Breviers aus dem 18. Jahrhundert in der Trierer Stadtbibliothek. 

Trier, Lintz, 1927, in-8°, 7 pp., illustrations. Extrait de Trierer 

Zeitschrift, t. II, Ὁ. 170-77. 
La bibliothéque de la ville de Tréves abonde en manuscrits a 

miniatures. Son savant directeur, M. Kentenich, étudie ici un bré- 

viaire enluminé, le cod.428, des débuts du XIII¢ siécle (avant 1235). 

Il en détermine avec certitude la provenance tréviroise : le couvent 

des chanoinesses augustines « de monte sancti Martinj » (aujourd’hui 

Petrisberg). A noter en outre quelques indications sur le culte de 
S. Laurent, introduit dans ce monastére par des bienfaiteurs, les 

chevaliers-de Pallast. Aprés avoir lu M. K., on corrigera, dans le 

Beschreibendes Verzeichnis des manuscrits de Tréves, la descrip- 
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tion du cod, 428: parmi les noms de femmes qui figurent au ca- 

lendrier, Nivewindes et Mechtlildis ne représentent nullement des 

saintes, mais des s(orores), des religieuses décédées, comme l’indique 
Vo(biit) placé devant ces noms. Saluons, ἃ l’occasion de cet article 
@un de ses principaux rédacteurs, la Trierer Zeitschrifi, fondée en 

1926 ; ses premiers cahiers présentent un réel intérét documentaire. 

M. α. 

105. — * Christian Prister. Pages alsaciennes, précédées d’un 

portrait de I’auteur et d’une bibliographie de ses travaux. Paris, 
« Les Belles Lettres », 1927, in-8°, xxvm-290 pp., portrait (= Publi- 

cations de la Faculté des lettres de Université de Strasbourg, 40). 
106, — * Archiv fiir elsdssische Kirchengeschichte herausgegeben 

von Joseph Brauner. Dritter Jahrgang. Strassburg, 1928, in-4¢, 
408 pp., illustrations. 

107. — * Elsass-Lothringisches Jahrbuch. Siebenter Band. Ber- 
lin, W. de Gruyter, 1928, in-4°, 252 pp., 15 planches. 

108. — * Alfred Hessex und Manfred Kress. Regesten der Bi- 

schéfe von Strassburg. Band II, Lieferung 5. Innsbruck, Universi- 

tits-Verlag Wagner, 1928, in-4°, p. 1-111, 407-541, 2 planches. 

109. — * L’ancien Cantatorium de ’'Eglise de Strasbourg. Manu- 

scrit additionnel 23.922 du Musée Britannique, édité par Ὁ. André 

WIiuMart O.S.B., avec un mémoire de M. ’abbé J. WALTER. Colmar, 

Editions « Alsatia », 1928, in-4°, xx11-115 pp., trois planches hors 

texte. 

Par un geste nouveau et fort louable de l’amitié, M. Christian 
Pfister s’est vu dédier, un jour de féte, des Mélanges dont il est lui- 

méme Vartisan: la réunion en volume de quelques-unes de ses 

études les plus caractéristiques. En lui offrant, ἃ l’occasion de ses 

70 ans, « cette gerbe cueillie dans son jardin », les collégues et les 

éléves de M. P. ont, certes, voulu honorer la cause défendue par l’au- 

teur des Lectures alsaciennes; ils ont aussi désiré servir I’histoire et 
ceux qui l’étudient. Dans ce recueil on ne lira pas seulement des 
discours de circonstance ; il s’y rencontre des pages nombreuses qui 

évoquent un plus lointain passé. 

Pour nous, c’est La Légende de S‘¢ Odile (p. 87-119) qui a surtout 
retenu notre attention. On se rappelle qu’en 1894 M. P. publia dans 

les Analecta (XIII, 5-32) un texte amendé de la Vila Odiliae (BHL. 
6271), sur laquelle il avait peu auparavant fait paraitre une longue 

étude critique: Le duché mérovingien d’Alsace et la légende de 
S'e Odile (Nancy, 1892). Depuis lors prés de trente-cing ans se sont 
écoulés. Durant cet intervalle, M. P. n’a négligé aucun des nombreux 

travaux qui eurent pour objet la patronne de !’Alsace, et nous re- 

cucillons aujourd’hui le fruit des réflexions de auteur. I] s’agit donc 

ici d’une étude ‘entiérement renouvelée et bien ἃ jour. De la Vita 

il a paru, en 1913, dans les Scriptores rerum merovingicarum (t. VI, 
p. 24-50), une édition critique « qui peut sembler définitive », re- 
marque avec courtoisie M. P. On lira avec un vif intérét, en marge de 
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Vintroduction et des notes de M. Levison, les conclusions actuelles du 

recteur de l’université de Strasbourg. L’accord, sur le fond, est 

complet. M. P. a étudié en détail les éléments parfois gracieux, mais 

si étrangement divers, qui se sont groupés autour du noyau pri- 

mitif ; et il conclut, avec netteté, que toute histoire authentique 

de l’abbesse de Hohenbourg « tient en deux lignes » (p. 119). 

Nous avons signalé il y a peu de mois (XLVI, 468) Vintérét que 
présente pour le biographe de Ste Odile la Vita Aftalae, dont le 

texte original avait été publié par M. Barth dans 1’ Archiv d’histoire 

ecclésiastique que dirige 4 Strasbourg M. Brauner. Depuis lors le 

tome III de l’Archiv a paru, comme aussi le tome VII de |’ Elsass- 

Lothringisches Jahrbuch, organe de |’ Institut scientifique de Franc- 

fort. La part de l’hagiographie est, cette fois, assez réduite dans l’un 

et autre recueil. Nous avons cependant noté, outre la liste biblio- 

graphique, toujours utile, de M. Poewe (Jahrbuch, Ὁ. 194-209), 

quelques articles documentaires sur des sujets d’histoire médiévale. 
Le plus important pour nous est celui qu’on rencontre en ouvrant 

le volume de l’Archiv; Elsdssische Kalendare des 11. und 12. Jahr- 

hunderts (p. 1-21). M. Barth y publie cing calendriers alsaciens ; 
trois d’entre eux proviennent de la cathédrale de Strasbourg, les 

deux autres ont respectivement pour origine les abbayes de Honau 

et de Miinster. Dans la trop sommaire introduction qui précéde le 

texte de ces listes, éditées ici sous la forme d’un calendrier unique, 
M. B. s’est contenté de décrire les manuscrits qui les contiennent. 
Que n’a-t-il pris soin, ἃ défaut d’une étude critique développée, de 

donner du moins a ces annonces Jiturgiques le bref commentaire que - 

plusieurs d’entre elles réclament impérieusement ! Pour n’avoir pas 
fait les sondages nécessaires dans le Martyrologe hi¢ronymien, M. B. 

s’est d’ailleurs exposé 4 des méprises. Ainsi, par exemple, au 15 fé- 

vrier, sous Jéeramni ce n’est nullement Heramni qu’il faut lire 

(p. 9, note 1) mais Interamnae, un nom de lieu, comme chacun sait. 

Au 8 mars, Sicicasti doit, en effet, se diviser en Sici et Casti; mais 

qui découvrira, sans autre indication, que Sici représente S, Hesy- 

chius? De méme la forme Hyonae, du 1* avril, cache la martyre de 

Thessalonique Chionia. Le 25 juin, on lit dans le calendrier de 

Honau: Luciae virginis. Taciae regis Lantani. Impossible de rien 

entendre ἃ cette annonce, si on ne consulte pasVhiéronymien ἃ la 

méme date ; il ne s’agit ici ni de Lucie, ni de Josias, qu’indique en 

note (p. 15) M. B., mais du groupe romain Luceia, Auceia et soc. Ne. 

fallait-il pas signaler que le Marculi martyris du 25 novembre est 

bien le prétre donatiste de ce nom? etc. D’une lecture moins pé- 

rilleuse sont les deux mémoires suivants. Dans l’un M. N. Pauts 

nous entretient du chartreux strasbourgeois Nicolas Kempf (ft 1497), 

écrivain ascétique fécond ; dans lautre M. L. PFLEGER traite cu 

franciscain Iohannes Pauli (f vers 1520), qui publia les homeélies 

de Geiler von Kaisersberg. Plus loin nous trouvons encore 4 noter, 
de M. J. Brauner, une étude ornée de gravures : Zur Friihgeschichte 

der Walljahrt nach Marienthal (p. 159-86), et plusieurs articles, 
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également illustrés, d’histoire de art : Lucien Heit, Die Restau- 

rationsarbeiten an der St. Georgskirche in Schletistadt; L. PFLEGER, 

Der Veit Wagner-Altar in der Alt-St. Peterskirche zu Strassburg; 

Franz STorHR, Die Ekklesia-Gruppe am Strassburger Miinster, etc. 

Dans le Jahrbuch, les contributions qui touchent ἃ la politique in 

ternationale sont les plus nombreuses. En outre: H. GuMBEL, Das 

Elsass als « geistige » Landschajt im Zeitraum bis zur Reformation, 

enquéte ἃ la fois ethnographique et littéraire ; H. AMMaNN, Elsds- 

sisch-schweizerische Wirtschaftsbeziehungen im Mittelalter, avec une 

carte; E. MarnckwaLp, Neue Beitrdge zur Lebensgeschichte Johann 

Daniel Schépflins ( 1771, Vauteur de l’Alsatia illustrata) ; 
QO. Scumitt, Johann Jakob Arhardt und das Strassburger Miinster 

(1613-1674), avec de nombreux dessins originaux du grand archi- 

tecte; J. Ennst, Zwei lothringische Holzskulpturen ; et de nombreux 

comptes rendus d’ouvrages sur l’Alsace et la Lorraine. 

Sous le patronage du méme Institut scientifique de Francfort, 

- que dirige M. G. Wolfram, vient de paraitre ἃ Innsbruck le fascicule 

par lequel s’achévent les Regestes des évéques de Strasbourg, entre- 

pris en 1908 par Paul Wentzcke. Nous avons suivi la marche de 

cette ‘excellente publication, qui fut confiée successivement ἃ 

M. Alfred Hessel et ἃ M. Manfred Krebs (Anal, Boll, XLIII, 396; 

XLV, 413). Le présent fascicule compléte le tome II de l’ouvrage ; 

il nous donne 1° une préface ; 2° les actes de Frédéric I de Lichten- 

berg, qui fut élu le 15 septembre 1299 et mourut le 28 décembre 

1305 ; 3° des planches reproduisant une série de sceaux épiscopaux, 

avec des notes ; 4° des Nachirdge und Berichligungen, assez courts 

(p. 439-43), aux deux tomes ; 5° une abondante liste bibliographique ; 

enfin 6° l’Orts- und Personenregister (Ὁ. 458-532) et le Wort- und 

Sathregister (p. 533-41), qui sont comme les clefs de ce second vo- 
lume. 

A ces ouvrages de critique et d’histoire qui ont pour objet des 

documents d’Age et d’intérét fort divers, nous joignons avec plaisir 

une publication récente dont le titre indique assez le caractére spé- 

cial. Sous le nom de Cantatorium de l’Eglise de Strasbourg, Dom 

Wilmart a édité intégralement un ancien recueil de textes liturgiques 

qui appartient aujourd’hui au British Museum et dont E. Bishop 

avait reconnu déja la réelle importance. Trop composite pour étre 

.Tegardé comme un antiphonaire, ce manuscrit, de petit format, 

semble avoir servi, vers le milieu du XII¢ siécle, de manuel ou d’aide- 

mémoire ἃ quelque grand-chantre du Miinster. La plupart des tex- 
tes qu’il contient, psaumes, antiennes, versets, chants de proces- 

sion etc., sont neumés. Liturgistes et historiens de la musique sau- 

ront στό ἃ l’infatigable bénédictin de leur avoir facilité ]’étude d’un 
document aussi original. Les hagiographes sont moins bien partagés, 

le florilége ne contenant ni calendrier, ni fragments notables du sanc- 

toral de Strasbourg. Contentons-nous de relever les mentions de 
Ss. Arbogast et de S. Florent, immédiatement aprés les martyrs, 

dans les litanies du Samedi-Saint ; en outre, la seule [δία de 5. Ar. 
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bogast (21 juillet) entre celle des Apdétres et lAssomption. A citer 

aussi, page 12, des Versus ad processionem, qui témoignent de la 

popularité de quelques saintes locales (cf. Repert. hymnol. 35426), 
Aux archéologues nous recommandons le mémoire de M, Walter, 

conservateur de la bibliothéque de Sélestat, sur les itinéraires que 

suivaient, au moyen 4ge, les processions de la cathédrale (p. 91-115) ; 

une planche hors texte représente, d’aprés Silbermann, le plan de 

l’ancienne cité et de ses sanctuaires. Enfin, les folkloristes pourront 

lire, inséré parmi les textes liturgiques ἃ l’octave de l’Epiphanie 
(p. 8-10), le curieux Officitum Stellae, dont M. Gessler vient précisé- 

ment de publier le texte,d’aprés le manuscrit 299 de la bibliothéque 

des Bollandistes, dans sa brochure Le Drame liturgique de Munster- 
bilsen (Anvers, 1928). Voila donc le Cantatortum de Strasbourg res- 

titué en quelque maniére ἃ |’Alsace: c’est une belle piéce de son 

antique héritage. » .M, CG, 

110. — * Myles V. Ronan. S. Anne. Her Cult and her Shrines, 

London, Sands, 1927, in-8°, x111-124 pp. 
111. --- * Roscoe E. Parker. :The Middle English Stanzaic 

. Versions of the Life of Saint Anne. London, H. Milford, 1928, 
in-8°, LIv-139 pp., planche(= Karly English Text Society, 174). 

L’opuscule du Rev. M. V. Ronan sur Ste Anne remplit un vide 

dans la littérature hagiographique de langue anglaise, en traitant 

avec quelque détail l’histoire de cette dévotion. C’est un simple 

essai de vulgarisation, οὐ l'on ne remarque guére de neuf que le 
chapitre trop bref consacré ἃ la ville de Dublin (p. 102-111). Per- 

sonne en effet n’y est mieux chez lui que le savant auteur de The 

Reformation in Dublin (1536-1658). Nous espérons qu’il aura le 

loisir de poursuivre ses travaux d’érudition, et que ses importantes 

études sur les anciennes églises des doyennés d’Arklow et de Wick- 

low (Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, t. LVII, 
1927, p. 100-116; t. LVIII, 1928, p: 132-55) trouveront leur com- 

plément dans de nombreuses contributions a l’histoire du moyen 

Age en Irlande. 
L’ Early English Text Society, une des plus distinguées et des 

plus actives parmi les grandes entreprises d’édition, a déja mis au 

jour un nombre considérable d’utiles matériaux hagiographiques. 

Un de ses collaborateurs, l’angliciste américain M. Roscoe E. 

Parker, vient de lui acquérir un nouveau titre ἃ la reconnaissance 

des érudits en publiant, d’aprés cinq manuscrits, trois versions 

inédites de la Vie de Ste Anne, rédigées en anglais moyen sous 
forme de strophes. Il y a joint une annotation: excellente et une 

introduction, ot il indique les particularités des divers textes, et 

précise leurs rapports avec d’autres piéces ot intervient le méme 

sujet, les Vies de la Vierge, par exemple, et les drames sacrés. 

L’hagiographe n’y rencontrera rien d’inattendu. Le fond de ces 
légendes est, en effet, commun ἃ presque toute l’Europe du 

Anal, Boll. XLVII. — 14. 
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moyen Age, et quelle que soit la date de la composition agi 

les versions qui subsistent de ces trois poémes ne remontent4 * 

dela du XV° siécle ou, tout au plus, ala fin du XIvye. L’impoa 

de ces témoins pour Vhistoire du culte est bien marquée’ 
M. P. (p. 1X-x1). 7 

Signalons encore une note de M. Germain de Maidy, Sur Vorigine: 

de la dévotion ἃ sainte Anne dans le diocése de Toul, dans la Semaine 

religieuse de Nancy et de Toul (1926), p. 485-88. L’introduction de 
la dévotion, ou du moins sa popularité, serait due ἃ la comtesse de 

Bar, Yolande de Flandre. Plus récemment, un intéressant article de 

Dom André Wilmart dans les Ephemerides Liturgicae (1928) : Sur 
les fétes de la Conception et de S Anne. Chants en Vhonneur de Ste 
Anne dans un manuscrit frangais du XI® siécle (insérés dans le Va- 
ticanus 651, dont le reste serait du Χο siécle) a établi que le 
culte de Ste Anne se trouvait attesté 4 Saint-Vivant-sous-Vergy, 

en Bourgogne, dés le XIe siécle. Cette date est ἃ retenir. 

P. GROSJEAN. 

: 
- 
4 

442. —* Livarius Oxrcer ὃ. F. M. Reveiationes B. Elisabeth. 
Disquisitio critica una cum textibus latino et catalaunensi. Roma, 

1926, in-8°; 61 pp. Extr, de Anfonianum, I. 

Les conclusions du P, Oliger, au terme d’un travail consciencieux 
et bien conduit, sont en résumé celles-ci : les Révélations adressées 

ἃ ὅπ certaine Elisabeth, et dont le sujet principal est la vie de la 

Vierge, existaient dés la fin du Κ 1115 siécle ; elles se lisent en deux 

recensions différentes ; le texte intitulé Sermo Angeli ad Elisabeth 

n’a certainement rien ἃ voir avec Elisabeth de Hongrie, et ces 

Révélations, fort probablement, ne la regardent pas davantage ; 

il faudrait les restituer ἃ la B8e Elisabeth de Schénau, qui, d’aprés 
la tradition, serait en effet l’auteur du Sermo Angeli. L’introduction 

critique renferme une description soignée de tous les manuscrits, 

original et traductions, qui ont été connus du P. O. Vient ensuite 1᾽ ό- 
dition du latin (d’aprés cing mss.) et de la version catalane. Dans le 
ms. 236 (jadis 48) de l’abbaye de Zwettl (saec. XII-XIV), les 
Révélations de la B®e Elisabeth de Schénau sur |’Assomption voi- 

sinent avec le petit traité Modus vife dulcissime Virginis Marie 

qui habetur in scriptis S. Theophili discipuli sanctissimi Ignacti 

(cf. Anal. Boll. XLVI, 93, et BHL. 5355). On en a signalé une ver- 

sion gaélique (PLUMMER, Miscellanea Hagiographica Hibernica, 
Catalogue, num. 342); et quelques documents irlandais sur la vie 
de la Vierge (une liste partielle est donnée par PLumMMEn, 1.6.) pour- 

raient bien remonter en derniére analyse aux Révélations qui 

circulaient sous le nom de l’une ou de l’autre Elisabeth. Ce qui 

parait le prouver, c’est qu’au bas moyen 4ge, l’influence franciscaine 
est indéniable dans les piéces irlandaises de ce genre ; l’attribution ἃ 

une Elisabeth de certaines Révélations récemment soumises ἃ un 

examen minutieux par M. R. Flower (dans Béaloideas, t. I, 1927, 
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p. 38-45) recommande les versions gaéliques ἃ l’attention des 
spécialistes de cette littérature. Pour découvrir un paralléle au 

texte qu'il éditait, M. Flower a cru devoir aller jusqu’en Ethiopie. 

Cette laborieuse recherche lui aurait sans doute été épargnée si la 

tradition européenne en langue vulgaire avait été d’abord explorée 

dans le méme détail que les fragments analysés par le P. O. 
P. GROSJEAN. 

1413. — * Serafino Gappont O. F. M. Le chiese della diocesi 

d@ Imola. Vol. I. Imola, P. Galeati, 1927, in-8°, tvm-356 pp., 2 

portraits, carte. 

Le P. Gaddoni, l’un des deux auteurs du Chartularium Imolense 

(2 vol. in-4°, 1912), avait dés sa jeunesse congu le plan d’un ouvrage 

monumental, dans lequel il aurait retracé l’histoire des églises du 

diocése ott il était né. En vue de cette grande publication, il explo- 

ra durant vingtou trente années de sa vie toutes les archives 

ecclésiastiques, communales et notariales de la région. I] y avait re- 
cueilli une abondante moisson de renseignements, et déja il commen- 

gait ἃ 165 mettre en ceuvre, quand la mort vint le surprendre. Le 

premier. volume, dont limpression était fort avancée, a été termi- 

né par les soins d’un savant confrére, le P. Bughetti, de Quaracchi. 

Un comité s’est constitué pour assurer l’acheévement de l’ouvrage. 

Le P. G. n’a pas limité son enquéte aux églises actuellement 
existantes ; il l’a étendue ἃ tous les sanctuaires et oratoires dont il 

a pu retrouver la trace dans les documents; il y a méme compris 

les confréries; les couvents, les hépitaux, les écoles : en un mot, tous 

les établissements religieux du diocése. Comme de juste, les églises 

paroissiales reticnnent le meilleur de son attention. I] ne s’attarde 

pas ἃ en discuter les origines, entourées souvent de traditions légen- 

daires. Pour lui Vhistoire d’un édifice commence avec le premier 

document écrit qui en fait mention. Elle se développe ensuite 

par les indications que fournissent, avec plus ou moins de parci- 

monie, suivant les cas, les donations, fondations, inventaires, vi- 

sites pastorales, etc. On voit ainsi les églises s’élever, s’agrandir, 

s’enrichir de nouveaux autels ou d’ceuvres d’art, ou bien tomber en 

ruines et disparaitre. Une liste des curés ou recteurs termine cha- 

que notice. 

Comme lindique le sous-titre, ce premier volume comprend 

les communes de Castelbolognese, Solarolo, Riolo, Brisighella et 

Casola Valsenio, dans la mesure ot elles font partie du diocése 

d’Imola. Nous n’y avons pas rencontré un seul sanctuaire dédié 

ἃ 5. Cassien ; par contre, les saints des villes voisines ne sont pas 

inconnus dans ces vallées du Senio et de la Sintria. S. Pétrone est 

le patron de Castelbolognese, colonie bolonaise du XIV¢ siécle ; 

S. Apollinaire de Ravenne avait dés le XIe une église A Castelpa- 

gano ; San Rufillo di Montebattaglia doit son nom ἃ P’évéque Rofillus 

ou Ruphillus de Forlimpopoli. Relevons encore, ἃ Solarolo, le patro- 
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nage de S. Maur, attesté dés 1212 ; deux oratoires de S. Macaire, 

fondés Pun ἃ Riolo en 1496, l’autre ἃ Trario en 1518; et un testa- 

ment de 1700, ot il est question du B. Jean de Vespignano, dont le 

culte n’a été approuvé que par Pie VII (cf. Acé. SS., Tul. II, Ὁ. 168). 
Cing autres volumes sont en projet. Le deuxiéme et le troisiéme 

seront consacrés au restant des communes rurales du diocése, le 

quatriéme ἃ la ville épisopale et A sa banlieue. Dans le dernier, 

qui sera le plus important, on trouvera le texte des principaux do- 

cuments sur lesquels l’auteur a fondé toute son histoire, les conclu- 

sions générales qui se dégageront de cette longue série de mono- 

graphies, enfin des tables aussi complétes que possible. Un album 
de plans et d’illustrations couronnera, 5᾽11 plait ἃ Dieu, ce « monu- 

ment d’érudition et de foi». Fr. Harkin. 

444.— *H. J. Wanner. The Albigensian Heresy. London, 
8. P.C, K., 1922-1928, 2 vol. in-8°, 94, 1x-227 pp. 

415. — * Jean Guiraup. L’ Inguisition médiévale. Paris, Grasset, 
1928, in-8°, 251 pp. (= La Vie Chrétienne, 6). 

L’histoire des hérésies ne peut nous intéresser qu’indirectement, 

soit en raison de la place qu’elles occupent dans l’histoire générale, 

soit A cause des rapports que les saints ont eus avec les hérétiques. 

A ce double titre, nous ne pouvons ignorer des doctrines et des 

pratiques qui, comme le Catharisme, menacérent, au XIIIé® siécle, 

non seulement l’Eglise mais Etat et la société, et appelérent une 

répression énergique, ἃ laquelle nous trouvons mélées des personna- 

lités éminentes du monde religieux, tels S. Dominique et les siens. 

En 1922, M. Warner avait choisi comme thése de doctorat l’hérésie 

albigeoise, et sommairement exposé les sources de sa doctrine et de 

son histoire, sa théologie et ses rites. Un second volume vient de pa- 

raitre, plus considérable, et consacré ἃ l’extinction de cette hérésie 

par la croisade et par l’Inquisition. L’auteur est d’avis qu’en 
combattant l’hérésie, les rois de France ne perdirent pas de vue 

leurs intéréts politiques, et que les papes ne furent guére plus dés- 

intéressés. Quant a I’ Inquisition, ce serait, dit-il, « un anachronisme 
philosophique » de juger une institution du XIII¢ siécle d’aprés 
les principes du X Xe; mais il n’est pas éloigné de penser que si 

l’Eglise ne revendique plus comme autrefois le droit de coercition 
sur les chrétiens baptisés, c’est qu’elle a perdu le pouvoir de l’exer- 

cer. M. W. a de la lecture, et il régne dans son livre une certaine 
clarté, Mais on peut conseiller de le contréler par celui de M. Gui- 

raud, qui, lui, est un spécialiste dans la matiére et a publié des travaux 

justement estimés dont il reproduit ici la substance, en l’allégeant 

de tout appareil d’érudition. En le lisant, on comprendra mieux 

Vimminence du danger créé par les idées anarchiques qui se répan- 
daient alors avec une effrayante rapidité, et la nécessité d’y opposer 

une résistance efficace. On ne demande pas d’admirer sans réserve 

les moyens imaginds A cet effet, et ot: se retrouve souvent l’emprein- 
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te de linfirmité humaine. II n’est personne qui souhaite le retour des 

méthodes d’autrefois, et ceux qui font mine de croire que l’Eglise 

ne renoncerait pas ἃ les remettre en honneur si les circonstances 

s’y prétaient, manquent de la sérénité requise pour juger ces graves 
questions. , H. D. 

116. — * Bernard Gui. Manuel de U Inquisiteur édité et traduit 
par G. Mottart, avec la collaboration de G. Drioux. Paris, Champion, 

1926, 1927, 2 vol. in-8°, txvim1-198, 171 pp. (= Les Classiques 

de UVhistoire de France au Moyen Age, 8 et 9). 
117. — * Georges Lacomar. Prepositini Cancellarii Parisiensis 

(1206-1210) Opera omnia, I. La vie et les ceuvres de Prévostin. 

Kain, Le Saulchoir, in-8°, 1927, x-221 pp. (= Bibliothéque tho- 

miste, XI). 
Le Manuel de l’Inquisiteur de Bernard Gui comprend cing 

parties ; les trois premiéres sont des formulaires, la quatriéme un 

traité scolastique sur le pouvoir de I’ Inquisition, la cinquitme un 
exposé des principales hérésies qu’avaient ἃ combattre Jes inquisi- 

teurs: celles des Cathares, des Vaudois, des pseudo-Apdtres, οἷς. 

Edité pour la premiére fois et intégralement en 1886, par Mgr 
Douais, le livre est aujourd’hui épuisé. La nouvelle édition, due ἃ 

M. Vabbé Mollat, ne reproduit que la cinquiéme partie, sans contre- 

dit la plus intéressante, et quelques extraits des autres. M. M.a 
collationné les meilleurs manuscrits ; cependant l’appareil critique 

est réduit au minimum. Sur la foi du manuscrit 338 de Toulouse, 

le premier éditeur avait cru que le long mémoire sur la secte des 

pseudo-Apétres et les quelques documents qui l’aceompagnent 

faisaient primitivement partie du Manuel. Un examen plus attentif- 

de la tradition manuscrite montre que cet appendice n’appartient 

pas Ala premiére rédaction. Il faut y voir un ensemble de documents 

recueilli dans la suite par Bernard Gui, qui peut-étre songeait ἃ 

une nouvelle édition de son ouvrage. Vu leur intérét; M. M. a été 

bien inspiré de les éditer, ἃ la suite de la cinquiéme partie qu’elles 

précisent sur plusieurs points. La traduction est trés coulante et 

a réussi ἃ se dégager de la lourdeur du texte latin. De-ci de-la il efit 
été cependant possible de suivre l’original de plus prés. 

L’histoire des sectes hérétiques du moyen Age est fort obscure ; 

il est méme difficile parfois de les distinguer l’une de l’autre. La 
belle étude de M. Lacombe sur la vie οἵ 165 ceuvres de Prévostin 

nous apporte des renseignements inédits sur la secte mal connue 

des Passagiens. Ch. Molinier avait cru que ceux-ci se confondaient 
avec les Cathares. M. L. a trouvé dans la Summa contra hereticos, 

qu’il croit étre sortie de la plume de Prévostin, un exposé fort dé- 

taillé des doctrines professées par ces hérétiques. Il conclut par ces 

mots (p. 151) :«...la secte (des Passagiens) n’est pas Cathare, «...ni 
juive comme l’avait supposé Tocco, ni judaisante comme l’avaient 

pensé Schmidt et Newman. C’est le premier exemple d’une hérésie 
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ow éclatent toutes les idées qui ont été reprises en tout ou en partie 

par les sectes protestantes. » Un résumé de ces doctrines passagien- 

nes a été donné par l’auteur dansla Revue des sctences philosophiques 

et ihéologiques, t. XVI, 1927, p.308-317. Les recherches de M. L. ont 

ainené a faire une autre découverte qui intéresse les liturgistes. 

La Summa de Officiis de Prévostin est une des sources principales 

du fameux Durand de Mende. Dom H. Quentin a bien mis en 

évidence l’intérét de cette découverte (Ephemerides Liturgicae, 

1928, p. 74-79). Mais ce sont surtout les théologiens qui sauront 
gré ἃ M. L. d@avoir répandu tant de lumiére sur ce personnage 
hier encore presque inconnu et d’avoir entrepris l’édition de ses 

ceuvres. Pour prouver que Prévostin est mort en 1210, M. L. 

apporte un argument qui nous a paru, disons-le, peu convaincant ; 

attendons ceux que l’auteur tient, dit-on, en réserve. La question 

de l’authenticité dela Summa contra hereticos ne nous semble pas 
définitivement résolue. Nous ne doutons pas que les recherches 

consciencieuses de M. L. feront la pleine lumiére sur la vie et les 

ceuvres du chancelier de 1’Université de Paris. Une nouvelle édi- 

tion devra tenir compte du manuscrit signalé autrefois par 

D6LLINGER, Beilrdge zur Sektengeschichte des Mittelalters, ΤΊ, 

p. 374-75 (« Collectio Rer. Occitan., in Biblioth. Reg. Paris » = 

Bibl. Nat., fonds Doat). Le texte de Bonacursus relatif aux Passa- 

giens se trouve aussi dans l’Ottobonianus 136, fol. 81 (cf. D6LLIN- 

GER, t. ¢., p. 327). . Β. ΡῈ GAIFFIER, 

418. — * Oskari Kasava. Etudes sur deux poémes frangais relatifs 

ὰ Vabbaye de Fécamp. Helsinki, Imprimerie de la Société de litté- 

rature finnoise, 1928, in-8°, 157 pp. 

419. — * Arthur Lanerors. Histoire de Vabbaye de Fécamp en 
vers francais du XIII® siécle, publiée avec une introduction et un 

glossaire. Ibid., 1928, in-8°, 282 pp. (= Annales Academiae scien- 

tiarum Fennicae, B. XXII, 1). 
Deux poémes francais, “πὴ du XIII® siécle, Vautre du XIve, 

contiennent des détails intéressants sur I’histoire de V’abbaye de 

Fécamp et de la relique du Précieux Sang qui y était honorée. 
Le premier de ces poémes est encore inédit ; il est conservé dans le 

manuscrit 9446 de la bibliothéque Nationale de Madrid. M. Kajava, 

qui en prépare I’édition, donne ici l’analyse des trois livres que 

comprend le poéme: histoire de l’abbaye de Fécamp, histoire 

du Précieux Sang, série de Miracles. Le second poéme, conservé 

pareillement dans un seul manuscrit (Paris, bibliothéque Nationale, 

fr. 1555, fol. 205), était déjA connu par I’édition que Leroux de 
Lincy avait insérée dans son Essai historique et littéraire sur Pabbaye 
de Fécamp (Rouen, 1840). La nouvelle édition que nous en offre 
M. K. différe & peine de la précédente, mais elle a le mérite d’étre 

accompagnée d’une étude détaillée sur la langue de l’auteur et 

du copiste, 
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Le chapitre consacré ἃ 1’étude des sources latines des deux poé- 

mes a retenu spécialement notre attention. Nous y avons constaté 

de graves lacunes. Si M. K. avait mis ἃ profit la Bibliotheca hagio- 

graphica latina, il y aurait trouvé une liste de textes latins ayant 

pour objet les Miracles du Précieux Sang (BHL, 4152 et suiv.). La 

source latine: du troisiéme livre du manuscrit de Madrid n’est pas 

perdue, comme le pense lVauteur. Elle a été publiée en 1893 par 

l’abbé Sauvage, d’aprés le manuscrit latin 10051 (et non 10041) 
de la bibliothéque Nationale de Paris, dans les Mélanges de la 

Société de Vhistoire de Normandie, 295 série, 1893, p. 37-49 (BHL. 

4156 b, c, d). Ce manuscrit contient une cuvre inédite du célébre 

Arthur du Monstier, intitulée Neustria Sancta. M. K., qui n’a eu 

connalssance que de la Neustfria Pia du méme auteur, efit puisé 

dans l’autre ouvrage d’utiles informations sur Fécamp et les mira- 

cles du Précieux Sang. Un second texte relatif ὰ la fameuse relique 

avait été publié jadis, d’aprés le cod‘ 61 de la bibliothéque de Gon- 

ville and Caius College ἃ Cambridge, par M. Omont, qui signalait 
trois autres manuscrits (cf. Bulletin de la Société de Vhistoire de 

Normandie, 1913, p. 9-10). M. K. pubtie le texte tel qu’il se présente 
dans le ms. 1801 du fonds Harley. I] edt été souhaitable de colla- 
tionner aussi le codex LIIT de Magdalen College ἃ Oxford,et d’établir 

ainsi un texte critique. L’étude des documents latins aiderait a 

éclaircir les origines encore imparfaitement connues de la dévotion 

au Précieux Sang de Fécamp. 
Nous avions écrit ces lignes lorsque nous a été adressée l'étude 

de M. Lingfors. Elle est consacrée tout entiére au poéme francais 

conservé dans le manuscrit 9446 de Madrid. M. L. donne I’édition 

compléte du texte. Il a recherché les sources du poéme et analysé 

la langue tant de l’auteur que du copiste. Tout en évitant de refaire 

le livre de son éléve, M. Kajava, ilen confirme et précise les résultats. 

M. L. ignore, lui aussi, la série des Miracula publiée par l’abbé 

Sauvage ainsi que la Neustria Sancta. De ce chef il n’a pu identi- 

fier la source du troisiéme Livre. B. DE GAIFFIER. 

120. — * Girolamo GoLupovicn O. F. M. 5. Francesco e i 

Francescani in Damiata. Firenze, Vallecchi, [1927], in-8°, 26 pp. 

Extrait de Studi Francescani, XII. 

Le P. Golubovich signale cinq documents de 1220 passés jusqu’ict 

inapercus, quoique imprimés dés 1789 dans les Annali Bolognesi 

de Savioli. Ces documents montrent que, peu aprés la prise de 

Damiette, les Fréres Mineurs possédaient un établissement en cette 
ville : eeclesiam in qua abitant Fratres Minores. L’auteur croit méme 

pouvoir affirmer sur des indices suffisamment sfirs que c’est ἃ S. 

Francois en personne que les Croisés et le légat Pélage auraient 

remis cette église, lors de la répartition générale du butin entre les 

vainqueurs. L’acte de partage entre les croisés Bolognais et Lucquois 
du quartier de la ville qui leur était échu est réédité ici d’aprés un 

registre manuscrit qui repose aux Archives de Bologne et présente 
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plusieurs legons plus satisfaisantes que l’édition de Savioli. Le 

P. G. opine maintenant que S. Francois est rentré d’Orient en Italie 
non en mars-avril 1221 (cf. Biblioteca, t. I, p. 97-98) mais en sep- 

tembre 1220. Et ilincline ἃ croire que Frére Elie et Césaire de Spire, 

qui l’accompagnaient, on le sait, ἃ son retour, furent eux aussi 

présents A la prise de Damiette ; ce serait méme sous les murs de 

Damiette bien plutét qu’en Syrie (Biblioteca, I, 109) que Césaire 

aurait regu Elie dans l’Ordre. R. L. 

_ 121, — * Egidio Μ, Giusro, Raimondo Potriccuis. Storia do- 
cumentata della Porziuncola, T. I. Santa Maria degli Angeli, 

Tip. Porziuncola, 1926, in-4°, xv1-821 pp. ᾿ 
Les archives de Santa Maria degli Angeli ont subi le sort de 

beaucoup d’autres archives monastiques. Ce que, dans les temps 
plus anciens, les incendies accidentels et Vindélicatesse de certains: 

personnages intéressés avaient respecté, fut dispersé ou détruit 
lors de la suppression des couvents sous Napoléon. Aussi est-ce . 

un travail méritoire et laboriewx A quoi s’est dévoué le P. Giusto 

pour retrouver dans les divers dépéts d’archives ecclésiastiques, 

civils ou privés —- dont la longue liste remplit cing pages de son 

livre — les piéces se rapportant ἃ l’histoire du sanctuaire et de 

Vindulgence de la Portioncule. Le résultat de plusieurs années 

de recherches est un important recueil de 720 numéros, s’échelonnant 

de Vannée 1227 ou 1228 au 7 aodt 1925. Les piéces sont reproduites 

en entier et abondamment annotées. Un index alphabétique 

développé et une bonne table chronologique permettent de se ren- 

dre compte aisément de l’intérét du recueil. Nous aurions pour- 

tant su στό ἃ l’auteur s’i] avait prislapeine de signaler, en quel- 

ques pages au' moins d’introduction, les principales questions sur 

lesquelles ce formidable dossier apportait des informations utiles 

et de dégager de Ἰὰ un apercu général. ΠῚ ness’explique pas méme 
sur le plan, les limites, les principes directifs de son travail. Le 

volume est-appelé : « Tomo I », Il sera donc suivi d’un tome second, 

voire de plusieurs tomes, Que contiendront-ils?) On ne nous le dit 

pas. Celui-ci, d’aprés le sous-titre,est réservé aux documents ponti- 

ficaux — encore faut-il entendre ce terme dans un sens large, de 

tous actes émanant de la Curie pontificale, des Congrégations 

romaines, de la Secrétairerie d’Etat, etc. On y trouve en grand nom- 

bre des lettres qui communiquent la fameuse indulgence a d’autres 

églises que celle de la Portioncule, bient6t ἃ des catégories entiéres 

d’églises, ou en étendent le bénéfice ἃ d’autres jours que le 2 aotit. 

Des actes instituent des Pénitenciers pour absoudre la multitude 

des pélerins du grand pardon et leur accordent des pouvoirs 

extraordinaires ; d’autres réglent l'emploi des auménes recueillies 
a la Portioncule les jours d’indulgence ou ‘leur répartition entre les 

Fréres Mineurs Observants de Santa Maria degli Angeli et les 

Conventuels du Sacro Convento. Sur Vorigine méme de l’indulgence 
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les documents n’apportent rien de neuf. Notons que le P. G. semble 

n’éprouver aucune difficulté 4 admettre que le Christ lui-méme soit 

Vauteur de cette concession d’indulgence. 

Au point de vue hagiographique, épinglons deux lettres (nn. 108, 

233) relatives aux corps du B. Chérubin de’ Spoléte et du B. Jean 

Bonvisi de Lucques, conservés en l’église de Santa Maria degli 

Angeli. Plusieurs piéces (nn. 571-574) concernent la translation 

des corps de deux prétendus martyrs, Parminius et Iustina, qui, 

en 1840, furent retirés des catacombes et déposés & Santa Maria 

degli Angeli. Ces reliques suspectes, on eut la sagesse, lors de la 

consécration d’un nouveau maitre-autel, en 1910, de les remplacer 

par d’autres, «‘per essere nato il dubbio, explique auteur en note, 

sulla santita dei due martiri, la quale non parve potersi chiaramente 

dedurre dalle parole dell’epigrafe ». Certes, non! R. L. 

122. --- * Domenico Maria Sparacio Ὁ, M. Conv. Vita del B. 

Benedetto Sinigardi del convento di S. Francesco di Arezzo O. F. M. 
Conv. (1190 ?- 1282). Assisi, Casa ed. Francescana, 1927, in-8°, 

56 pp. 
Du Β. Benoit d’Arezzo ( 1282), admis parmi les Fréres Mincurs 

par 5. Francois lui-méme, les Acta Sanctorum, au tome VI d’aott, 

n’ont eu que peu de chose ἃ rapporter. Depuis, le P. Golubovich 

a retrouvé dans un manuscrit de la bibliothéque Nationale de 

Florence une Vifa composée dés 1302 par un certain Nanni d’Arez- 

zo. Cette Vita et 16 commentaire qui en accompagne ]’édition dans 
la Biblioteca Bio-bibliografica della Terra Santa (1, 143 sqq.) ont 

fourni au P. Sparacio tous les éléments d’une notice biographique 

destinge au public cultivé. Je ne puis m’empécher d’admirer I’ai- 

sance avec laquelle l’auteur prétend dégager de la légende le 
noyau de vérité qu’elle doit, d’aprés lui, contenir. Le pélerinage du 

B. Benoit au tombeau de Daniel en Babylonie, ot il aurait été trans- 
porté miraculeusement sur le dos d’un dragon, avait été jugé fa- 

buleux par les anciens bollandistes. Mais voici que Nanni, lui aussi, 

relate ce merveilleux voyage. Déniera-t-on tout fondement histo- 

rique au récit d’un quasi-contemporain? Y discerner le vrai du 

légendaire est un jeu pour le P. G.: il n’hésite pas ἃ reconnaitre 

dans le prétendu monstre un simple chameau, la monture habi- 

tuelle en Orient; ἃ distance, imagination populaire des occiden- 

taux, peu familiarisés avec ce genre de monture, l’aura métamor- 

phosé en dragon. R. L. 

123. — * Johannes Mumpavuer. Die Briefe des seligen Jordan 
von Sachsen. Aus dem Lateinischen iibersetzt. Vechta i. O., Alber- 

tus Magnus-Verlag, 1927, in-12, 111-129 pp. (= Dominikanisches 

Geistesleben, 1). 
124. — * Hieronymus Wiis O.P. Der seligen Margareta Ebner 

Offenbarungen und Briefe. Uebertragen und eingeleitet. Ibidem, 1928, 

in-12, 292 pp. (Méme collection, 5). 
Les Péres Dominicains de Vechta, en Oldenbourg, viennent, 
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d’inaugurer une collection intitulée Dominikanisches Geistesleben, 
qui, comme le marque le sous-titre, va nous introduire «in die 

religiése Ideenwelt des Dominikanerordens ». Des cinq volumes 
parus jusqu’A présent nous avons recu le premier et le cinquiéme- 

M. Mumbauer met & ta portée des lecteurs allemands la corres- 

pondance si savoureuse et si élevante du B. Jourdain de Saxe, éditée 
naguére avec toute l’exactitude et toute l’érudition désirables par 
M. B. Altaner. M. M. s’en tient fidélement aux résultats acquis 
par son devancier. L’introduction, aprés avoir esquissé la vie du 
bienheureux, fait ressortir l’intérét de ces lettres. Elles sont pour 

le moyen Age un des plus anciens spécimens de correspondance 

vraiment personnelle et intime. Elles nous ouvrent une perspective 

sur les idées, les sentiments, la conception pratique que 165 hommes 

de ce temps se faisaient, en Allemagne, de la vie et de la perfec- 

tion chrétiennes. Ce premier volume est de bon augure pour la col- 

lection. ΄ 
Les « Révélations » de Marguerite Ebner (1291-1351), religieuse 

dominicaine au monastére de Medingen, prés de Donauworth, nous 

font apprécier cette « mystique pratique », comme l’appelle le P. 

Wilms, qui fleurit au XIVe siécle en tant de couvents de femmes de 

l’Allemagne. En effet, rien d’abstrus dans les confidences de Mar- 

guerite Ebner; pas de hautes spéculations, une grande simplicité 

et franchise, des visions sans énigme. Sur le caractére surnaturel 

de ces visions, le P. W. prononce un jugement d’ensemble nettement 

favorable. Ne pourrait-on pourtant pas se demander sila pieuse 

et fervente imagination de la voyante ne suffirait pas 4 expliquer 

bon nombre de ces apparitions? Au texte des « Révélations » 

Véditeur a joint quelques lettres adressées ἃ Marguerite, notamment 

huit lettres de son directeur spirituel, Henri de Niérdlingen, et cing 

lettres d’Ulrich III, abbé de Kaisheim. R. L. 

125. — * E. Castarp1. Santo Bartolo, il Giob della Toscana, ed il 

suo meraviglioso sepolcro di Benedetto da Maiano. Notizie di storia 

e d’arte, Firenze, Giannini, 1928, in-8°, 83 pp., 10 pl. hors texte. 

L’histoire de S. Barthole n’est point banale, méme si on laisse 

de cété les faits prodigieux quila remplissent. Né ἃ San Gimignano 

vers 1228, il passa quelque temps au monastére bénédictin de 
Saint-Vit, ἃ Pise; puis, admis dans le tiers ordre franciscain et 

ordonné prétre dans le diocése de Volterra, il fut successsivement 

vicaire ἃ Peccioli et curé ἃ Picchena. Atteint de la lépre, il supporta 

ce mal horrible avec une patience et une résignation, qui le firent 

appeler le Job de la Toscane. En 1293, l’autorité communale de 
San Gimignano lui confia 165 fonctions de recteur de la léproserie ; 

il exerca ce ministére avec grande charité jusqu’A sa mort, qui sur- 

vint le 13 décembre 1300. Enterré dans l’église de Saint-Augustin, 
il fut tout de suite l’objet de la dévotion populaire. Dés 1314 on 

trouve son nom, parmi ceux des patrons de la ville, en téte des sta- 

tuts des corporations et dans les registres communaux. De nombreux 
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miracles furent attribués ἃ son intercession ; telle, par exemple, 

la libération d’une démoniaque, attestée par acte notarial du 28 

novembre 1324 (Chartularium conventus S. Geminiani O. E. S. A., 

dans Analecta Augustiniana, XII, 1928, p. 283). Outre l’anniversaire 

du 13 décembre, on célébra bientét une autre féte, au mois de mai ; 

et, s’il faut en croire Landucci (Sacra Ilicetana Sylva, 1653, p. 148), 

une troisiéme féte avait lieu le 12 mars. En 1488 le magistrat décide 

d’ériger, dans lV’église des Augustins, une chapelie ἃ S. Barthole ; 

le célébre sculpteur Benedetto da Maiano y construit un superbe 

monument de marbre, qui fait encore l’admiration des visiteurs. 

Autorisé une premiére fois sous le pontificat d’Alexandre VI, le 

culte rendu ab immemorabili au saint curé lépreux a été confirmé 

par le pape Pie X le 27 avril 1910. 
La Vie latine, composée par l’augustin Iuncta ou Giunta quelques 

années aprés la mort du saint, mériterait d’étre publiée. Déja 

Papebroch désirait en obtenir une copie (Act. SS., Mait. I, p. 162) ; 

mais il semble que ce désir n’ait pas été réalisé. Un seul manuscrit, 
ἃ notre connaissance, nous a conservé cette premiére Vie de S. 

. Barthole: le n° 151 de la bibliothéque communale de San Gimi- 

gnano. Ce codex n’est pas ancien: il est de la main de Claudio 

Abbracciabeni (XVII¢ siécle). Il renferme une autre Vie latine, 

“composée vers 1500 par Fr. Buonaccorsi et également inédite. 

A défaut de ces vieux textes, nous avons ἃ notre disposition la 

notice insérée par Marianus de Florence dans son Secondo Tractato 

della perfectione del Tertio Ordine di sancto Francescho (éd. Van den 

Wyngaert, dans Archivum francise. hist., t. XIV, p. 19-24) et une 

adaptation de la Légende de fra Giunta par Silvano Razzi (Vite 

de’ Santi e Beati Toscani, Florence, 1593, p. 868-77 ; 2¢ éd., 1627, 

p. 849-58). La traduction de la Légende de Giunta, imprimée ἃ 
Florence en 1575, est ἃ peu prés introuvable. Quant ἃ la Vie, que 

le P. T. Ferroni fit paraitre ἃ Sienne en 1650, elle semble ne se dis- 

tinguer des autres que par de longs développements littéraires. 

Le Santo Bartolo de M. Castaldi est un petit livre bien présenté 

et trés élégamment illustré. Publié ἃ l’occasion du VII¢ centenaire 

de la naissance du saint, il est destiné avant tout ἃ ranimer la dévo- . 

tion des fidéles. Ce n’est pourtant pas un simple remaniement ou 

un terne résumé des biographies antérieures. Presque tous les 

renseignements historiques et bibliographiques réunis ci-dessus 

ont été puisés dans ses 80 pages. Sur plus d’un point l’auteur s’est 

efforcé d’apporter du neuf. Ses assertions et ses hypothéses ne sont 

pas toutes marquées au coin d’une sévére critique. Mais on lui saura 

gré, par exemple, d’avoir résumé, dans l’ordre chronologique, de 

1292 ἃ 1505, les décisions du Conseil communal relatives 4 5. Bartho- 

le, ἃ la célébration de sa féte, ἃ la construction de la chapelle en 

son honneur (p. 67-71). Ces résolutions officielles, enregistrées au 

jour le jour dans les Libri di provvigione, sont de précieux documents 

pour histoire du culte, Fr. HALKIN, 
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426. —* Hope Emily Aniten. Writings ascribed to Richard 
Rolle, Hermit of Hampole, and Materials for his Biography. London, 

Oxford University Press, 1927, in-8°, xv-568 pp. (= The Modern 
Language Association of America, Monograph Series, ITT). 

Le gros volume que Miss H. E. Allen publie sur Richard Rolle, 
aprés une préparation de plus de vingt ans, est presque une ency- 

clopédie du sujet et fait le plus grand honneur ἃ la science américaine. 
Bibliographie et biographie sont aussi complétes qu’on pouvait 

lespérer. A la description des éditions de textes et des travaux con- 

cernant Termite de Hampole succédent celle des principaux ma-, 
nuscrits et l’étude minutieuse des ceuvres de Richard ou plutét 
des écrits qui, ἃ tort ou ἃ raison, lui ont été attribués. Au début 

de chacune de ces monographies, le détail des manuscrits et des 

éditions ; ensuite, analyse critique de l’ouvrage et examen de son 

authenticité. Pour terminer, un catalogue des compilations, listes 

et testaments du moyen 4ge qui citent des opuscules de Richard, 

et la nomenclature des bibliographies dressées jusqu’au commen- 

cement du XIX¢é siécle, Le chapitre qui nous intéresse de plus prés 

est celui ot l’auteur a rassemblé, mieux et plus complétement 

qwils ne l’ont jamais été, les documents relatifs ἃ la personnalité 

de Rolle (p. 430-526). Ce ne sont, comme le dit Miss A., que des 

Materials for Rolle’s Biography, matériaux d’une histoire qui ne 

fut jamais écrite. Il a manqué 4 la gloire posthume du saint ermite 

d’étre revendiquée par quelque puissant monastére. En appen- 

dice, Miss A. imprime pour la premiére fois, d’aprés le ms. uni- 

que d’Upsala, l’écrit de Thomas Basset, ermite, contre les détrac- 

teurs de Richard (commencement du XvVée siécle). Maintenant 

que l’on sait ἃ quoi s’en tenir sur les ceuvres authentiques de Ri- 

chard Rolle, la voie est libre pour les éditeurs et traducteurs qui 

voudront les mettre ἃ portée du public. Espérons qu’ils seront nom- 

breux ἃ suivre l’exemple donné déja, en frangais par Dom Maurice 

Noetinger et le P. Léopold Denis, en anglais par Miss Geraldine 

Hodgson. Nous avons eu nagueére l’occasion de signaler plusieurs 

livres de Miss H. (Anal. Boll., XLIII, 207; XLV, 450). Elle a fait 

paraitre depuis, en traduction partielle, un opuscule de l’ermite 

du Yorkshire qui, pour n’étre pas original, ne laisse pas d’intéresser 

Vhistoire de sa pensée (Richard Rolle’s Version of the Penitential 

Psalms, with his Commentary, based on that of S. Augustine, London, 

Faith Press, 1928). Presque en méme temps, un petit volume d’ex- 

traits voyait le jour : The Mirror of Gifts from the Works of Richard 

Rolle, Hermit of Hampole. Reprinted by the De La More Press 

from the Illuminated Copy by Helen Cross (London, Alexander 

Moring, s. d. [1928]); il fait partie de la Saint George Series, col- 
lection des joyaux de la littérature anglaise, et voisine avec le 

charmant essai du Chancelier Bacon sur les jardins, et l’élégie 
fameuse de Gray, P. GROSJEAN, 
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127. — τ David KNow.eEs O. 5. B. The English Mystics. London, 
Burns, Oates and Washbourne, [1927], in-8°, rx-210 pp. 

Le travail de Dom David Knowles est une introduction aux 

mystiques anglais, depuis le législateur anonyme de |’ Ancren 

Riwle jusqu’a Dom Augustin Baker et ἃ Dame Gertrude More, 

en passant par Richard Rolle, Walter Hilton, Julienne de Norwich 

et l’auteur du Nuage de [ Inconnaissance. Dom K. entend surtout 

 préparer le lecteur ἃ aborder sans préjugés ces écrivains, de facon 

a tirer de leur enseignement le plus grand profit possible. On pour- 

rait difficilement souhaiter un guide plus averti, d’un gofit et d’un 

jugement plus sars et auquel les textes qu’il commente soient 

devenus plus familiers. P. GROSJEAN. 

128. — * L’Ordine dei Minimi nella luce dei Santi, Cenni bio- 
grafici. Roma, S. Andrea delle Fratte, 1927, in-8°, 163 pp., fig. 

129. — * Santo Morroza. Martiri Minimi. Genova, Tip. Dere- 

litti, 1926, in-8°, xx11-307 pp., 27 fig. ᾿ 

L’Ordre des Minimes, fondé par S. Francois de Paule, a connu des 

époques de grande prospérité. Un nombre considérable de ses 

enfants se sont distingués par leurs vertus, notamment, par l’ardeur 

de leur charité et la rigueur de leurs pénitences. La Postulation gé- 

nérale de l’Ordre nous présente une galerie des plus illustres de 

ces « saints minimes ». Les notices, en général trés courtes, sont 

groupées suivant Vordre chronologique. Nous y remarquons trois 

bienheureux : Gaspard de Bono (f 1604), Espagnol, propagateur du 

culte de 5. Joseph ; Nicolas Saggio (f 1709), portier du couvent de 

S. Francois de Paule ἃ Rome, et Charles-Louis Hurtrel, massacré ἃ 

Paris le 2 septembre 1792. Parmi les causes introduites en cour de 

Rome, il faut noter celle du P. Nicolas Barré (f 1686), Frangais, 

-fondateur des écoles de charité de  Enfant-Jésus et précurseur de 

S. Jean-Baptiste de La Salle. Enfin le Tiers Ordre revendique 18 
gloire d’avoir compté au nombre de ses membres une bienheureu- 
se, Jeanne de Valois, et deux saints, Jean de Dieu et Francois de 

Sales. 
Dédié au Tiers Ordre des Minimes, le gros volume du P. Santo 

Mortola est d’allure toute populaire. D’interminables digressions 

encadrent les citations, parfois trés longues, empruntées aux 

chroniques de l’Ordre et surtout au grand ouvrage du P. Gius. 

M. Roserti, Disegno storico del’ Ordine dei Minimi (3 vol. parus, 

Roma, 1902, 1909, 1922 ; un quatriéme et dernier volume est an- 

noncé). Au premier rang de la glorieuse phalange des martyrs 

minimes, le P. M. a placé les huit cents chrétiens, laiques et clercs, 

qui furent massacrés par les Turcs ἃ Otrante le 14 δοὰϊ 1480 et dont 

le culte a été confirmé par Clément XIV en 1771; mais rien ne 

prouve qu’il y ait eu parmi eux des Minimes. La notice suivante 

-est consacrée ἃ deux «martyrs» dont les corps furent retrouvés, 
en 1612, ἃ la suite d’une vision, par un paysan de La Moreda (prés 

Guadix, en Andalousie) et dont l’identification est pour le moins 
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suspecte. Les Huguenots, non contents de profaner le tombeau de 

S. Frangois de Paule (avril 1562), tourmentérent et firent périr — 

plusieurs de ses fils. D’autres Minimes furent mis ἃ mort par les 

protestants d’Allemagne et d’Angleterre ; tel, par exemple, le jeune 
clere Thomas Felton (f 1588), dont la béatification parait im- 
minente. Enfin la révolution francaise a procuré la palme du mar- 

tyre ἃ huit religieux de Ordre; Vun d’entre eux, le P. Charles- 

Louis Hurtrel, a été béatifié le 17 octobre 1926. Ἐτ. HALKIN. 

130. — * Pierre GrouLt. Les mystiques des Pays-Bas et la 
littérature espagnole du seiziéme siécle. Louvain, Uystpruyst, 1927, 

in-8°, xI-288 pp. (= Recueil de travaux publiés par les membres 

des conférences d’ Histoire et de Philologie, 25 série, 9¢ fasc.). 

La littérature religieuse espagnole du XVIe siécle a-t-elle subi 

Yinfluence des mystiques des Pays-Bas? Tel est le probléme 

littéraire que M. Vabbé Groult a voulu résoudre. Cette question 
fut posée il y a longtemps déja, et des réponses contradictoires 

ont été données. Rousselot niait toute influence, Menendez y Pelayo 
au.contraire n’hésitait pas ἃ affirmer que les mystiques espagnols 

s’étaient largement inspirés de notre littérature religieuse du 

XV siécle. Depuis, ἃ la suite de l’illustre maitre, les historiens 

de la littérature espagnole reconnaissent volontiers que-leur pays 

est en ceci tributaire du ndétre. L’enquéte de M. G. est sérieuse et 
menée avec un souci d’impartialité qui ne se dément pas. L’ouvrage 

est divisé en trois sections: 1. La littérature mystique des Pays- 

Bas et sa diffusion en Espagne. 2, La littérature des Pays-Bas et les 

origines du mysticisme espagnol (1475-1550). 3. La littérature des 

Pays-Bas et la grande période du mysticisme espagnol (1550-1610). 
La premiére partie n’est guére qu’une introduction dans laquelle, 

aprés avoir donné un bref apereu de la littérature religieuse des Pays- 

Bas, l’auteur montre, en s’appuyant sur les listes de l’ Index et les 

catalogues de bibliothéques, quels étaient les écrivains de nos pays 

qui jouissaient de la faveur du public espagnol. Dans les parties 

suivantes, M. G. passe en revue les principaux auteurs mystiques 

de la péninsule et tache de découvrir dans leurs ceuvres les traces 

qu’y avait laissées la lecture des mystiques du Nord. M. G. s’est 

arrété spécialement 4 deux écrivains : Osuna et Juan de los Ange- 
les. Les pages qu’il leur a consacrées constituent la meilleure partie 

de son travail. En voici les conclusions : « Il n’y a pas de dépendance 

nettement accusée d’Osuna ἃ Végard de nos mystiques » (Ὁ. 141), 

et plus haut, parlant de Thomas a Kempis: « Il n’y a pas de parenté 

déclarée entre Francisco de Osuna et Thomas a Kempis » (p. 125). 

Mais, comme s’il craignait d’avoir été trop catégorique, il atténue 

ensuite sa conclusion: « A vrai dire, rien n’exige qu’on admette 

chez Osuna l’influence des mystiques des Pays-Bas, mais un ensem- 
ble d’indices la laisse supposer et regarder comme probable » 

(p. 142). La pensée de M. G. est, croyons-nous, celle-ci: il n’y a pas 

de dépendances textuelles ; toutefois les écrits d’Osuna contiennent 
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des traits de parenté qui permettent de penser qu’il a subi l’influence 

de nos auteurs. Pour Juan de los Angeles le résultat de l’enquéte 
est décisif : cet écrivain alu et relu les livres mystiques des Pays- 

Bas, et s’est nourri de leur doctrine. 

Arrivé au terme de son étude M. G. s’abstient de tirer une con- 

clusion générale ; mais on peut maintenant abandonner la _ thése 

de Rousselot ; quant A celle de Menendez y Pelayo, elle devra 
étre mise au point. « Menendez, écrit M. G., apercevant en relief 

Ruysbroeck et Herph dans les Didlogos (de Juan de los Angeles), 

aura généralisé hativement » (p. 270). 

Quelques erreurs ont échappé ἃ l’auteur. P. 64, Thomas a Kempis, 

dans le texte cité, parle de Gérard Groot et de Florent Radewijns, 

non de Gérard de Zutphen. La biographie de ce dernier se trouve 

dans le petit écrit de Thomas a Kempis intitulé: De discipulis 

Domini Florentini (éd. M. J. Pouz, t. VII, p. 275). M. G. parlant 

du bienheureux Suso écrit: « Rapprochons immédiatement de lui 

sa fille spirituetle Elisabeth Stagel, qui écrivit la Vie de son di- 

recteur » (p. 28.) Saurons-nous jamais quelle part Elisabeth Stagel 

a prise A la rédaction de la Vie? P. 70, il faut lire 1617 et non 1517. 

Sur influence d’Erasme en Espagne l’auteur semble ignorer le 

travail de Marcel Bataillon : Juan de Valdés, Dialogo de Doctrina 

Cristiana; il y aurait’ trouvé de fort bonnes pages sur ce sujet. 

L’article de A. Schulte, Die deutschen Kaujleute und die Anfdnge 
des Buchdrucks in Spanien, paru ‘dans le Festgabe offert ἃ Fr. 

von Bezold, aurait facilité les recherches sur les débuts de lV’impri- 
merie en Espagne. M. G. n’a pas connu non plus le mémoire de 

H. Boehmer, Loyola und die deutsche Mystik, paru dans les Berichte 

tiber die Verhandlungen der Sdchsischen Akademie der Wissenschaften, 

Phil.-hist. Kl., 73. Band, 1921, 1. Heft. Le sujet traité est celui 

méme que M. ἃ. a choisi, Mais plus limité et mieux circonscrit. 

Boehmer (p. 16, no‘e 1) souhaitait apparition d’une étude ayant 

pour objet l’influence des livres des mystiques du Nord sur Osuna, 

Louis de Grenade, Ste Thérése. B. DE GAIFFIER. 

131. — * Anscar ZAwarT. O. M. Cap. The History of Franciscan 
Preaching and of Franciscan Preachers (1209-1927). New York. 

J. Ε΄. Wagner, 1928, in-8°, p. 241-596 (= Franciscan Studies, 7). 

Plutét qu’une histoire de la prédication franciscaine, le livre du 

P. Zawart nous apporte une bibliographie du sujet, trés abondante, 

détaillée, raisonnée, grace 4 laquelle on pourra préparer une histoire 

proprement dite. Sans doute l’auteur esquisse bien les toutes gran- 

des lignes de l’évolution de la prédication chez les Franciscains ; 

il caractérise les différents courants qui se sont successivement 

manifestés dans leur maniére d’annoncer la parole de Dieu; il 

distingue toute une variété de types de sermons. Mais ce sont 

1a plutét les cadres dans lesquels il distribue, par siécles et par pays, 

les phalanges de prédicateurs dont il a recueilli les noms. Pour 

retrouver ces noms, il s’est, semble-t-il, astreint ἃ dépouiller les 
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grandes collections: Wadding, Sbaralea, Fabricius] gin, le Kir- 

chenlexicon de Wetzer et Welte, leKirchliches Hand laaigee. de Buch- 

berger, la Catholic Encyclopedia, la Bibliotheca Serip’ or Oo. M. 

Capuccinorum, VArchivum franciscanum historicum, pien, @autres 
encore. Ii connait et met ἃ profit quantité de monographies. Re cette 

formidable littérature, il a tiré des renseignements tant6t fort 
sommaires, souvent plus circonstanciés, et toujours aussi prégis 
qu’il se pouvait, sur les prédicateurs, sur leurs ceuvres, manuscrites 
ou imprimées, sur l’endroit ov elles sont conservées. Evidemment 
en un sujet aussi vaste et aussi dense plus d’une source d’information 

lui a forcément échappé, et les ouvrages auxquels il se référe sur tel 

ou tel point particulier ne sont pas toujours les plus récents ni les 
moins sujets ἃ caution. Que vaut, par exemple, le Seraphisches 

Martyrologium du P. Ausserer, qui reparait continuellement comme 
référence au bas des pages? L’auteur a-t-il examiné par lui-méme 

beaucoup des cenvres oratoires qu’il catalogue? Π ne le dit pas. 

Mais il décrit avec soin plusieurs piéces rares que posséde le couvent 

de son. Ordre ἃ New York. Comme résultat de ses recherches — 
qui évidemment n’épuisent pas, loin de la, et ne prétendent pas 

épuiser la mati¢re —le P. Z. a réuni pour la période qui va de 

1226 ἃ 1536, les noms de 200 prédicateurs franciscains ayant laissé 

des ceuvres oratoires par écrit, quoique toutes ne soient pas parve- 

nues jusqu’&a nous. Sur ces 200 auteurs, 18 étaient inconnus ἃ 
Wadding et ἃ Sbaralea. Pour-la période de 1536 ἃ nos jours, la 

liste — qui n’exclut pas les prédicateurs encore en vie — comprend 

prés de 1500 noms. Dans cette nombreuse galerie, figurent en belle 
place, on le comprend, la plupart des saints et bienheureux de 
VOrdre de Saint-Frangois. A ce titre l’ouvrage du P. Z. ne pouvait 

passer inaper¢cu aux lecteurs de notre Bulletin. Si l’index alphabéti- 
que avait relevé tous les noms de personnes mentionnés dans le 
livre ou du moins les noms de tous les auteurs d’ceuvres oratoires, 

louvrage du P. Z. serait un précieux instrument bibliographique ; 

mais, hélas, c’est beaucoup s’il en reléve un tiers. Et d’aprés quel 

critére s’est fait le choix, auteur nous le laisse ignorer. R. L. 

132. — ἡ Primaldo Coco O. Μ. 1 Francescani nel Salento. Vol. 11: 

1517-1927. Taranto, Tipografia Pappacena, 1928, in-8°, xiv-709 pp., 

portrait. 
Dans un premier volume, paru ἃ Lecce en 1921, mais que nous 

n’avons pas ¢u sous les yeux, le P. Cocoa mené I’histoire de l’Ordre 

de Saint-Francois dans la presqu’fle Salentine jusqu’a la date 

fameuse de 1517, οὐ Léon X réunit en une seule branche tous les 

petits groupes de Franciscains observants et les détacha définitive- 

ment de la branche des Conventuels et de celle des Capucins. Dans 

ce second volume, il poursuit son récit jusqu’a nos jours (1927). ἢ 

étudie séparément les Observants proprement dits, les Observants 
déchaussés ou Alcantarins et les Observants réformés, puis beau- 

coup plus rapidement, mais avec autant de sympathie, les Conven- 
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tuels (p. 449-504) et tout a fait succinctement les Capucins (p. 

505-524). C’est surtout Vhistoire extérieure quia retenu l’atten- 

tion de l’auteur: la fondation de chaque couvent, la formation, 
l’évolution et la division des provinces. Un regard est accordé au 

point de vue artistique : architecture des églises, tableaux, statues. 

A la fin seulement un chapitre (p. 525-75) marque per summa capita 

Yaction des Franciscains Salentins dans les diverses branches de 

Vactivité humaine. L’Ordre de Saint-Frangois dans ces provinces 
compte pas mal de religieux morts en odeur de sainteté ; de plusieurs 

la cause de béatification a été introduite, tels Nicolas de Ste Marie- 

Madeleine, Alcantarin (f 1749), Léonard de Monacizzo, Réformé, 

Paul de Salices, Réformé (f 1615). Quelques-uns ont méme été 
placés solennellement sur les autels : le B. Ange Carletti de Chivasso, 

Observant, le B. Gilles de Saint-Joseph (f 1812), S. Laurent de 

Brindes, S. Joseph de Cupertino. Le P. C. signale en passant ces 

gloires de son Ordre, mais il ne nous apprend vraiment rien ἃ leur 

sujet. Il se réserve sans doute d’en parler au long dans un volume 

ultérieur, qu’il nous fait espérer et qui sera consacré tout entier 

aux Francescani illustri del Salento. Mais tout d’abord le.tome III 

(en préparation) nous retracera l’histoire du Second Ordre et celle 
du Tiers Ordre tant séculier que régulier. Puisse-t-il ne le céder 

au tome ITI ni pour la clarté et la franchise toute simple de l’exposé, 
ni pour l’abondance de la documentation. Car un des mérites du 

présent livre réside dans la quantité de matériaux, en partie inédits, 

que l’auteur a su réunir et mettre en ceuvre. Bon nombre de ces 
documents, en particulier des inscriptions funéraires ou autres, 

sont reproduits intégralement soit dans. le cours du récit, soit 

en note ou dans le copieux appendice (p. 579-691). Malheureu- 

sement le nombre des fautes d’impression dans les textes latins 

dépasse les limites permises. Un index alphabétique termine le 

volume. Mais un ouvrage οὗ sont recueillis et sauvés de l’oubli les 

noms de tant de membres et de bienfaiteurs de la grande famille 

franciscaine méritait etréclamait d’étre couronné par unrépertoire 

beaucoup plus développé et autant que possible complet. R. L. 

133. — * Louis PoNNELLE et Louis Borper. Saint Philippe Neéri 

et la société romaine de son temps (1515-1595). Paris, Bloud et 

Gay, 1928, in-8°, Lxx1-563 pp., portraits. 
434, — τ André Greonrcs. L’Oratoire. Paris, Grasset, 1928, in-8°, 

vi1I-239 pp. (= Les grands Ordres monastiques, 3). 

135. —* Georges Rigauur. L’ Institut des Freres des Ecoles chré- 
tiennes. Paris, Grasset, 1928, in-8°, 246 pp. (Méme collection, 5). 

La grande histoire de S. Philippe Néri (ne disons plus : «de » Néri) 

que l’abbé Ponnelle se proposait d’écrire, était, dans sa pensée, 

une thése de doctorat. Tombé au champ d’honneur, en 1918, il l’a 
laissée inachevée, et c’est un ami, l’abbé L. Bordet, qui a recueilli 

pieusement I’héritage, et a mis l’ceuvre en état d’affronter la publi- 
cité. Les chapitres I a IV et en bonne partie le chapitre V sont les 

Anal. Boll. XLVIE. — 15. 
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seuls que l’auteur ait terminés. Ils ont pour objet les premiérééir 

années de Philippe, ἃ Florence, sa ville natale (1515-1533), ses. dé4: 
buts ἃ Rome, son apostolat jusqu’en 1572. Pour les quatre derniers’ : 

chapitres, consacrés spécialement ἃ la fondation de la congrégation « 
de YOratoire (1572-1595), le continuateur n’a trouvé que des frag- , 

ments détachés. Un long séjour ἃ Rome et une étude tres appro- 

fondie des sources avaient excellemment préparé Vauteur a la tache 

qu’il s’était donnée. Celui qui n’a pas voulu que le fruit de ces con- 
‘ sciencieuses recherches fit perdu, n’était pas moins au courant du 

sujet que M.. Ponnelle lui-méme, et il faut le remercier d’avoir mené 

ἃ bien une entreprise aussi ardue que délicate. On se rend compte 

qu’avant de lancer son livre, auteur aurait procédé ἃ une refonte, 
aurait donné ἃ son texte une forme plus serrée, mieux classé la 

multitude des détails et évité des redites. Mais c’est un travail que 
lui seul aurait pu faire, et, pour se substituer 4 lui, il ne suffisait pas 

d’étre familiarisé avec sa pensée et de connaitre le sujet. M. P. n’a 

pas, ἃ proprement parler, voulu écrire une Vie de S. Philippe, et 

rien ne ressemble moins que son livre 4 ces biographies un peu ar- 

tificielles oi les vertus de Vhomme de Dieu, classées d’aprés le pro- 

gramme scolastique, servent de gtiide ἃ Vhistorien. Des soins trés 

particuliers ont été donnés au fond du tableau, ἃ la péinture des 

moeurs romaines, sans lesquelles on ne comprendrait rien ἃ la phy- 

sionomie de ce saint extraordinaire et ἃ l’apostolat qu’il a exercé. 

Tl faut étre assez avancé dans la lecture pour saisir le véritable es- 

prit de l’Oratorio —- mot que les auteurs réservent pour l’exercice 

religieux organisé par Philippe, celui d’Oratoire servant ἃ désigner 

la Congrégation. II l’institua « pour occuper ses pénitents pendant 

les loisirs dangereux de l’aprés-midi» (p. 272), ἃ une époque ot la 

vie de Rome s’écoule dans l’oisiveté, of « pour la plupart des gens, 

riches ou pauvres, clercs ou laics, les journées presque entiéres s’écou- 

lent en flaneries. » L’originalité de l’ceuvre s’explique par les cir- 

constances. Celle de Vapétre, qui va jusqu’a la bizarrerie, est sans 

doute personnelle. Mais dans tout autre milieu, elle aurait été un 

. obstacle ἃ son influence ; ἃ Rome elle a certes contribué ἃ ses succes. 

Ceux qui ne se représentent la sainteté que sous des dehors un peu 

guindés, ne comprennent pas qu’elle soit compatible avec un carac- 

tére aussi déconcertant que celui de Philippe. Auprés de ceux qui 

VYont approché, son naturel facétieux et ses gestes étranges n’ont nui 

en rien ἃ son prestige, ni ἃ sa renommée de vertu, au point que 20 

ans aprés sa mort, le Saint-Siége, prétant l’oreille 4 la voix populaire, 

le plagait sur les autels. 
Les origines de ]’Oratoire sont curieuses ἃ étudier. Dans cette his- 

toire, Philippe, qui avait concu une ceuvre strictement locale, nous 
apparait comme une sorte de fondateur malgré lui, un chef de fa- 

mille religieuse qui ne vit pas en communauté. C’est au rayonnement 
de son esprit que nous devons la création d’une congrégation qui 

devait compter tant d’hommes illustres et exercer son influence 

bien au dela des limites que le saint s’était tracées. 
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Une des branches les plus importantes de l’Institut dont S. Phi- 

lippe est le patron et le pére, c’est l’Oratoire de France, qui sous 

yAncien Régime, et méme de nos jours, jeta un si vif éclat. M. A. 

George s’est attaché ἃ retracer son histoire, qu’il fait précéder d’une 

courte esquisse de la vie de S. Philippe. Mais il s’arréte avec prédi- 

lection ἃ l’époque de la restauration au XIXé siécle, et plus spécia- 
lement ἃ l’Oratoire actuel, qu’il connait fort bien et sur lequel il 

trouve a donner une foule.de détails curieux et souvent familiers. 

Dans la vue d’ensemble qui termine 16 volume, l’auteur ne dissi- 

mule pas certaines ombres du tableau. Mais il fait remarquer 

trés justement qu’a tout prendre Vhistoire de la célébre congré- 

gation est encore mal connue. 
Nous aurions mauvaise grace de reprocher ἃ M. G. d’avoir l’air 

de placer ]’Oratoire au nombre des Ordres monastiques. Personné 

ne s’y trompera, et ne confondra avec les moines ni les Oratoriens, 

ni les Fréres des Ecoles chrétiennes, dont M.Rigault a esquissé l’his- 

toire dans un des volumes de la méme collection. Une notice d’abord 

sur le saint fondateur, puis une peinture trés vivante de la vie des 

Fréres, que l’auteur a vue de trés prés. Tout cela forme un ensemble 

plein de détails aussi édifiants qu’inédits, on peut le dire, et dont la 

lecture ne contribuera pas peu ἃ faire mieux apprécier les services 

rendus par l'Institut de S. Jean-Baptiste de La Salle. H.D. 

436. — * Ludwig von Pastor. Geschichte der Pdpste seit dem 

Ausgang des Mittelalters, t. XIII, 1. Erste bis siebte Aufl. Frei- 

burg i. B., Herder, 1928, in-8°, xv1-584 pp. 

137. — * Kurt Dietrich Scumipr. Studien zur Geschichte des 

Konzils von Trient. Tubingen, J. C. B. Mohr, 1925, in-8°, 11-220 pp. 
En méme temps que ce treizitme volume de lHistoire des Papes 

nous arrivait la nouvelle de la mort de l’illustre auteur, qui a su 

mener ἃ bon terme cette grande entreprise. On nous annonce en 

effet que le manuscrit est terminé et la publication des derniers 

volumes assurée. Nous nous associons d’autant plus volontiers 

aux hommages rendus ἃ la mémoire de cet, historien probe et labo- 

rieux, grand serviteur de l’Eglise comme de la Science, qu’il portait 

un vif intérét ἃ notre ceuvre et nous avait donné, ces derniers temps, 

un témoignage non équivoque de l’estime qu’il en faisait. 

Le pontificat de Grégoire XV et la moitié de celui d’Urbain VIII 

forment la matiére du présent volume. Dans une introduction des- 

tinée ἃ établir le lien entre cette période et la précédente, l’auteur 

passe en revue le siécle qui s’est écoulé depuis l’élection de Paul III 

jusqu’a la mort d’Urbain VIII (1534-1644). C’est, dit-il, dans lhis- 

toire de la papauté une des époques [65 plus importantes et les plus 

brillantes ; elle est caractérisée par la restauration et la réforme 

catholiques. De ceux qui en furent les artisans il est permis de dire 
avec Ranke qu’aucune dynastie ne peut se vanter d’avoir produit 
une pareille suite d’hommes remarquables. Le cardinal-archevéque 

de Bologne Ludovisi, sur lequel se porta en 1621 le choix du Conclave, 
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et qui prit le nom de Grégoire XV, montait sur letréne dans 88 Mo- 

ment difficile, et ]’on pouvait se demander si ce vieillard infirme 
serait ἃ la hauteur de la tache. I] eut le mérite de se choisir des auXi+ 

liaires habiles, et l’élévation de son neveu Ludovico Ludovisi 88 
poste de secrétaire d’Etat fut autre chose qu’un acte de népotisme. 
L’activité du cardinal, son zéle pour les intéréts de l’Eglise secondé- 

rent trés heureusement les vues du pontife et lui assurérent des suc- 
cés sur le terrain politique et religieux. C’est Grégoire XV qui fonda 

et organisa la Propagande, réalisant ainsi le plan de Grégoire XIII. 

On vante trés spécialement les instructions données aux nonces 

sous ce régne. Formulées par le secrétaire d’Etat, elles sont rédigées 
par Agucchi, dans une langue d’une précision et d’une élégance qui 

les fait rechercher comme des modéles du genre. Rome célébra par 
de grandes solennités, en 1622, la canonisation de cinq illustres 

personnages :S. Ignace, S. Francois Xavier, S. Philippe Néri, 5. Isi- 

dore et Ste Thérése. La méme année furent béatifiés Albert le Grand 

et Pierre d’Alcantara. Grégoire XV mourut le 8 juillet 1623. Son 
court pontificat marquera dans Vhistoire. Celui d’Urbain VIII fut 

long (1623-1644) et autrement mouvementé. IJ fut signalé, on le 

sait, par des initiatives de grande conséquence pour le développement 

du culte des saints. Il en sera parlé dans la seconde partie du tome 

XIII, que nous n’avons pas encore. Cette fois nous assistons non 

seulement a l’ceuvre de la restauration catholique dans les états de 
Ferdinand II, mais aux luttes politiques des grandes puissances ot 

le pape se trouve engagé bien malgré lui. La figure de Richelieu 

apparait ici au premier plan. L’historien ne conteste pas son génie, 

tout en jugeant sévérement homme pour qui la raison d’Etat 
semble avoir été la seule négle ; sa politique aboutit ἃ des résultats, 

que sans doute il n’a pas cherchés, mais dont il est responsable et 

qui lui ont valu la reconnaissance des protestants allemands. Le 

volume se termine par le tableau de la rénovation religieuse en Fran- 

ce, sous l’impulsion d’une pléiade de saints et zélés personnages 

que domine la grande figure de S. Vincent de Paul. 

Il est bien tard pour parler de étude de M. Schmidt sur le concile 

de Trente. Dans ce livre, sorti de l’école de M. Mirbt, la thése pro- 

testante est fortement accentuée. La grande ceuvre accomplie par 

‘Yauguste assemblée est appréciée avec une étroitesse de vues qui 

étonne. Pour M. S., la préoccupation principale de la Curie, c’est d’é- 

‘tendre son pouvoir et son influence. Nous n’entrerons pas dans des 

‘détails qui nous entraineraient 4 des polémiques stériles. Ceux qui 
‘veulent en savoir davantage se reporteront ἃ l’analyse consciencieu- 

se du livre parue dans les Recherche: de Science religieuse, 1927, 

Pp: 376-80, sous la signature du P. J. Duhr. On y verra jusqu’ot 

le préjugé peut entrainer un savant qui 5811 d’ailleurs οὐ se documen- 
ter. M. S, pouvait difficilement se dispenser de parler de l’ceuvre 

de Pastor, ot le concile de Trente occupe une si large place. 1] est 

d’avis que l’exposé du grand historien, quoique inattaquable dans le 

détail, est dans son ensemble « irreftihrend », mais il n’indique pas 
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ses raisons. Nous lui retournerions volontiers le compliment, s’il 

‘ne nous paraissait de moitié trop flatteur appliqué ἃ M. Schmidt. 
. H. Ὁ. 

138. — * Hermann ἀοιμάνοζΖ, Chronicle of Events between the 

Years 1623 and 1733 Relating to the Settlement of the Order of Carme- 
lites in Mesopotamia (Bassora). Oxford, University Press, 1927, 

in-8°, xx11I-669 pp. 
Dans ce beau volume, Sir H. Gollancz nous offre une contribution 

A Vhistoire des missions catholiques en Orient aux XVIIe et XVIII¢ 

siécles. Il publie, traduit et annote une longue chronique inédite de la 

mission des Carmes Déchaussés en Mésopotamie, de 1623 ἃ 1733. 
Le manuscrit autographe est actuellement en sa possession. II est 
de divers chroniqueurs, mais la majeure partie a été écrite par le 

P, Agathange de Sainte-Thérése, Carme Déchaussé de la Province 

d’Aquitaine, missionnaire de 1674 ἃ 1685. Ces annales sont rédigées 

en latin ; des documents en différentes langues, notamment en ture 

et en arabe, y sont insérés. Tl ne faudrait pas exagérer l’importance 

de cette chronique. Aucun fait retentissant n’y est relaté et aucun des 

personnages en scéne n’a joué un réle de premier plan dans l’histoire. 

Ce que nous apprenons de neuf se borne A de menus faits de la vie 

journaliére de missionnaires aux prises avec les mille difficultés in- ΄ 

hérentes ἃ tout apostolat de ce genre en pays d’infidéles. Les Carmes 

n’ont connu la-bas, ἃ cette époque, aucune persécution en régle ; 

les tracasseries qu’ils eurent a subir de la part des Turcs et des héré- 

tiques furent méme sensiblement moindres qu’ailleurs. L’existence 
des missionnaires & Bassora fut somme toute assez monotone et 

solitaire. Les allées et venues de colons hollandais, anglais et. fran- 
(815 se reproduisent sans interruption et se ressemblent étrange- 

ment. Le ton méme des chroniqueurs ne varie guére ; c’est toujours 

la complaisance ingénue et la piété naive auxquelles nous a habi- 

tués cette littérature. Le document méritait toutefois d’étre pu- 

blié de préférence ἃ bien d’autres. Sila présentation ne répond pas 

anos exigences, il faut s’en prendre surtout 4 la longue et grave 

maladie qui a frappé I’éditeur. Sir H. G. n’a- pu se familiariser 

avec la littérature spéciale qui lui aurait permis de commenter 

cette chronique comme il Vedit désiré. Ne voulant pas différer da- 
vantage la publication du texte, ils’est contenté de le faire précéder 

d’une trés courte introduction décrivant le manuscrit et fournts- 

sant quelques détails biographiques surle P. Agathange. La traduc- 
tion anglaise demandait ἃ étre revue attentivement, et dans l’an- 

notation, qui est sommaire, pas mal d’inexactitudes restaient ἃ 

corriger. J. SIMON. 

139. — * Antonio Astrain 5.1. Historia de la Compaiiia de Je- 
sGs en la asistencia de Espafia. T. VII. Madrid, « Razén y Fe», 

1925, in-8°, x1-863 pp. _ 
140, * Henri Fougureray 5. I. Histoire de la Compagnie de 
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Jésus en France. ΤΟΙ͂Ν et V: Sous le Ministére de Richelieu, 1624- 
1645. Paris, Bureaux des Etudes, 1925, in-8°, x111-442, 478 pp. 

141. — * Lettres spirituelles du P. Jean-Joseph Surin S. I. Edi- 
tion critique par Louis MicuEx et Ferdinand CAvALLERA. Toulouse, 

1926, 1928, 2 vol. in-8°, L-335, xvi-463 pp. (= Bibliothéque de la 
Revue d’ Ascétique et de Mystique, fasc. 1 et 3). 

La mort vient de frapper presque en méme temps les PP. Astrain 

et Fouqueray, qui avaient été chargés d’écrire l’histoire des assis- 

tances d’Espagne et de France. Leur ceuvre considérable ἃ tous deux 

a été annoncée ici 4 mesure qu’elle paraissait (Anal. Boll. XXXI, 

511; XXXVIII, 452; XXXIX, 440; XLII, 465). Le tome VII de 

I’ Historia de la Compaiiia de Jestis comprend les généralats des PP. 

Tamburini, Retz, Visconti, Centurione, c’est-a-dire la premiére 

moitié du XVIII¢ siécle et s’arréte au généralat du P. Ricci, sous 

lequel se consomma la ruine de la Compagnie. Rien ne retient spé- 
cialement l’attention dans la premiére partie: Las cuatro Provin- 

cias de Espaiia desde 1705 hasta 1758. L’intérét au contraire est tenu 

constamment en éveil dans les cing cents pages ot sont relatées les 

vicissitudes des missions des jésuites dans l’Amérique du Sud. Les 

chapitres du P. Astrain sur ce sujet n’ont pas la prétention d’étre 

définitifs ; les documents sont en tel nombre et si dispersés qu’il était 

impossible de tout dépouiller. Dans la seule Espagne, les dépéts d’ar- 

chives sont d’une telle richesse que l’on ne pouvait songer, dans une 

premiére exploration, ἃ en épuiser le contenu. L’auteur s’arréte lon- 

guement ἃ la mission du Paraguay, dont il avait retracé les origines 

aux tomes V et VI (Anal. Boll. XXXVIII, 456 ; XXXIX, 442). Le 
' chapitre XV est consacré au «traité des limites», ainsi nommé 

parce qu’il avait pour but de fixer les confins des possessions espa- 

gnoles et portugaises. Le P. A. le juge sévérement. Tout le monde 

est d’accord en effet pour dire que les droits des tribus indigénes y 

furent gravement lésés ; les protestations des missionnaires n’obtin- 

rent aucun résultat. On regrette de devoir ajouter qu’ils furent assez 

mollement soutenus par leurs confréres d’Europe. Méme les PP. 

Retz et Visconti montrérent ἃ l’égard du gouvernement portugais 

une condescendance que lV’on a peine ἃ comprendre. Le P. A. est 

d’avis que l’Espagne aussi eut ἃ se plaindre du traité. Peut-étre trou- 

vera-t-on que son jugement sur ce point spécial n’est pas d’une im- 

partialité aussi sereine; mais il nous avertit loyalement (p. 537) 

qu’il s’inspire surtout des documents qui se trouvent dans les dé- 

péts de Simancas et de Madrid et qu’il n’a pas vu la correspondance 

du commissaire portugais, Gomez Freire de Andrade. 
Dans Vintroduction de son [ΓΝ volume, le P. Fouqueray pre- 

nait congé du lecteur. Il avait assumé la tache de raconter I’histoire 

des jésuites en France depuis les origines jusqu’aA la mort de 

Louis XIII, et les deux volumes que nous annongons embrassent 

les années 1624-1645, c’est-a-dire les vingt années que dura le minis- 

tére de Richelieu. Dans ensemble, les jésuites n’eurent qu’a se louer 

de la bienvejllance du roi et de son puissant ministre. Mais il fallait 
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peu de chose pour porter ombrage A Richelieu et certains jésuites 

s’en apercurent ἃ loccasion. Tel le P. Nicolas Caussin, confesseur 

de Louis XIII, dont le cardinal exigea le renvoi sous la menace de 

se retirer lui-méme. La partie était trop inégale. Le P. Caussin fut 

exilé ἃ Quimper, et ce ne fut qu’aprés la mort de Richelieu qu’il 

put regagner Paris. Avant et pendant le ministére du cardinal, neuf 

autres jésuites furent appelés successivement ἃ diriger la conscience 

du roi. Ils se trouvérent ainsi mélés de plus ou moins prés aux évé- 

nements du régne. Le P. F. ne pouvait omettre d’entrer dans d’as- 

sez longs détails sur la politique de la France. Le réle qu’y jouérent 

les jésuites n’a pas été trés considérable. Sur certains personnages, 

comme le P. Caussin, on aimerait 4 connaitre plus nettement la 

pensée de l’auteur. Le P. F. cite des passages οἱ ]’on entend simul- 

tanément le pour‘et le contre ; au lecteur de conclure. Il faut bien mal 

connaitre la nature humaine pour ne pas prévoir qu’en pareil cas 

11 s’en tiendra au pire. Un des épisodes les plus émouvants des nom- 

breuses conspirations que provoquérent les rivalités de la reine 

mére et du premier ministre est la condamnation ἃ mort du duc de 

Montmorency. Le P. F. a trouvé sur ce sujet de nouveaux détails, 

et on pourra lire (t. IV, p. 417) dans sa teneur authentique la belle 

lettre que le P. Arnoux, qui assista le duc & ses derniers moments, 

adressa ἃ la veuve du condamné. Le P. F. souligne, d’un trait trop 

appuyé peut-étre, le mérite des Péres qui curent un réle ἃ remplir 

dans ce drame. Les faits sont suffisamment éloquents par eux-mé- 

mes. Le régne de Louis XIII fut également signalé par les débuts 

du Jansénisme ; mais il appartiendra au successeur du P. F. d’ex- 

poser cette longue et insaisissable crise religieuse, qui agita si fort 

les esprits pendant le régne de Louis XIV. 

Amené ἃ parler des exorcismes de Loudun, le P. F. semble avoir 

été avant tout préoccupé d’esquiver ce délicat probléme. Sans doute 

préférait-il attendre ]’édition des lettres du P. Surin, ἃ laquelle le 

P. Michel travaillait depuis de longues années et que le P. Cavallera 

vient de faire paraitre. Jusqu’&a ce jour, les lettres du P. Surin 

étaient surtout connues par les anciennes éditions du P. Champion 

(1695, 1700). L’unique autographe que nous ayons conservé (n° 75) 

suffit ἃ nous montrer que les éditions du P. Champion ne méritent 

pas une confiance absolue. Le texte de Surin a été assez librement 

retouché aux endroits dont un censeur méfiant aurait pu prendre 

ombrage. 

Le P. Cavallera répartit en deux catégories les manuscrits dela 

correspondance : 1. Recueils d’ensemble,comprenant un assez grand 

nombre de lettres. 2. Recueils partiels n’en contenant que quelques- 

unes. Parmiles premiers, il faut aussi distinguer ceux qui étaient des- 

tinés ἃ l’ impression et qui de ce chef offrent un texte plus ou moms 

remanié. Le P. Michel, en préparant l|’édition, avait adoptéb andre 

systématique et groupé les lettres d’aprés la qualité}stem cdrpes> 

pondants: lettres adressées ἃ des jésuites, saldebearmedlited, οὖσι 
ΠῚ avait ainsi établi quinze sections. Avewrgisonzle,Piu. adeartixce . 
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plan ; le nombre de lettres datées est suffisant pour que l’ordre chro- 

nologique s’impose. Il a collationné les textes et transcrit les varian- 
tes, du moins celles qui présentaient quelque intérét. Le premier vo- 

lume comprend la correspondance des années 1630 ἃ 1639. En 1639 

commence la maladie du P.Surin, et ce n’est qu’en 1657 que la cor- 

respondance reprend. Pour combler ce vide, l’éditeur reproduit dans 

le second volume, la deuxiéthe et la troisiéme partie de la Science 
expérimentale, espéce d’autobiographie, dans laquelle Je P. Surin 
nous fait part des graces et des épreuves dont il fut l’objet durant 

cette deuloureuse période de sa vie. Viennent ensuite les lettres des 
années 1657 ἃ 1659. 

Chaque volume est accompagné d’importants appendices: 1. 

Notes biographiques sur le P. Surin. 2. La correspondance du 

P. Général M. Vitelleschi au sujet du P. Surin et de ses doctrines.. 

3.Les correspondants du P. Surin dont il est question dans les deux 

volumes. 4. La premiére édition du Caiéchisme spirituel. 5. La con- 

troverse entre le P. Surin et le P. Bastide sur l’attitude ἃ l’égard des 

graces mystiques. La correspondance du P. Vitelleschi offre un vif 

intérét et montre clairement que la spiritualité nouvelle qui se fai- 

sait jour dans la Province d’Aquitaine n’allait pas sans inspirer 

quelque inquiétude au Pére Général. Vitelleschi voyait encore 

avec plus de répugnance le réle que quelques jésuites jouaient 

dans les exorcismes de Loudun. Sans obliger le provincial d’Aqui- 

taine ἃ décliner cette mission, il lui recommande expressément, ἃ 

plusieurs reprises, de s’en dégager au plus tét. Le P. C. publie en- 

suite un mémoire que le P. Champeils, adversaire déclaré du nou- 

veau courant de spiritualité, avait adressé au P. Vitelleschi. Ecrit 

par un homme passionné, ce rapport doit étre lu avec précaution, et 

avant de porter contre le P. Surin Paccusation de quiétisme, il sera 

bon de voir si les propositions extraites de ses ceuvres par le P. 

Champeils y rendent exactement le méme son que dans l’original. 

, Β. ΡῈ ΟΑΙΕΕΙΕΆ. 

La publication du grand ouvrage'posthume du comte W. W. Βαυ- 

DISSIN, *Kyrios (voir Anal. Boll., XLV, 367) se poursuit trés régu- 

liérement. La dixiéme livraison vient de paraitre (Giessen, Tépel- 

mann, 1928). Elle cléture le texte du troisitme volume, qui doit 

étre complété par deux fascicules renfermant la préface, les additions 

et Ies tables. Il convient d’attendre ces compléments avant de repar- 

ler d’une ceuvre si étendue et qui touche & tant de sujets divers. 

Le livre de M. K. Stabe, *Der Politiker Diokletian und die letzte 

grosse Christenverfolgung (Wiesbaden, H. Staadt, 1926, 197 pp.) 

est une thése de doctorat, qui embrasse beaucoup de questions, puis- 

qu’etle s’étend A toute la politique du grand persécuteur. Les tra- 

vaux de ce genre aboutissent parfois ἃ des résultats intéressants lors- 

que le sujet est trés restreint. Si le livre de M. S. ne nous apporte 

rien: de bien. neuf, il pourra rendre quelques services en raison des 

matériaux qui y sont groupés méthodiquement. 
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L’importance de la thése de M!l¢ G. RovILuarp sur * L’administra- 
tion civile de VEgupte byzantine a été généralement reconnue. Une 

seconde édition, devenue nécessaire, a paru « revue, corrigée, aug- 

mentée et illustrée », avec une préface de M. Ch. Diehl (Paris, Geuth- 

ner, 1928). Nous rappelons que l’ouvrage, trés documenté et fort bien 

composé, est divisé en deux parties, ot éclate le contraste entre la 

théorie et la pratique. D’une part une administration savante et 

compliquée, s’étendant spécialement aux finances, ἃ l’annone, a 

la justice, et si: bien équilibrée en apparence que tous les abus sem- 

blent coupés dans la racine. De l’autre nous voyons les administrés, 

turbulents et retors, les fonctionnaires, indolents ou prévaricateurs, 

conspirer pour mettre en échec le pouvoir central, dont les mala- 

dresses ne font qu’aggraver le mal et préparer le succés de l’invasion 

arabe. Comme ailleurs et plus qu’ailleurs, l’Eglise tache de suppléer 

4 la faiblesse du gouvernement. L’auteur a bien saisi le réle excep- 

tionnel de 5. Jean ]’Aumdnier, et tire bon parti de la biographie de 

cet illustre patriarche par Leontios. La Vie du saint publiée ici na- 

guére (Anal. Boll., XLV, 19) renferme quelques détails originaux 

qui auraient pu étre utilisés. ΄ ‘ 

Sous le titre de * Lateinische Legenden des Mittelalters (Leipzig, 

G. Freytag, 1927, 52 pp.), ΜῈ} J. Wenner publie a l’usage des classes 
neuf Vies extraites de la Legenda Aurea, et sept courts récits sur 

S. Albert le Grand, pris ἃ une de ses Vies (BHL. 225) et ἃ la 

chronique de Jean de Beka. L’orthographe a été normalisée, et des 

notes ainsi qu’un glossaire spécial facilitent au lecteur non initié 
l’intelligence du latin de Jacques de Voragine, de Pierre de Prusse 

et de Jean de Beka. 
Sous forme de dialogues imaginaires entre δι Adamnan et son jeune 

éléve Aldfrith, un petit volume d’édification reprend les passages 

. principaux de la Vie du fondateur d’Iona (*« Iona» The Story of 

Saint Columba (Columcille), Dublin, Gill, 1928). La source mise sur- 
tout ἃ contribution est l’ceuvre d’Adamnan (BHL. 1886). Il y a 

pourtant des raisons de croire que la biographie attribuée ἃ Cuimine 

Ailbhe (BHL. 1884-85) représente une tradition plus ancienne, et 

Yon peut consulter ἃ ce sujet un excellent article de M. J. F. KEen- 

NEY, The Earliest Life of St. Columcille (Catholic Historical Review, 

N.S.,t. V, 1926, p. 636-44) ; ce travail corrige sur certains points les 

conclusions de Me Gertrude Briininc, Adamnans Vita Columbae 

und ihre Ableitungen ( Zeitschrift fiir celtische Philologie, t. XI, 1917, 

p. 213-304). 
Dans le premier fascicule de la nouvelle collection Quellenjdl- 

schungen aus dem Gebiete der Geschichte, M. Max BucHNER s’était 

proposé, on s’en souvient (cf. Anal. Boll., XLV, 182), de mettre en 

lumiére le caractére frauduleux du document connu sous le nom de 

« Clausula Pippini». Comme on devait s’y attendre, cette thése a 
suscité dans les revues d’histoire un débat critique assez mouve- 

menté ; nous n’avons pas & le résumer ici, le texte incriminé ne tou- 

chant que d’assez loin ἃ l’hagiogfaphie, Dans un second fascicule 
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de ses Quellenfalschungen, plus copieux encore que le premier, 
M. B., qui a cru pouvoir maintenir son systéme ἃ Végard de la « Clau- 

sula », poursuit I’étude des textes émanés de Saint- Denis. Le livre 

traite surtout d’Hilduin, sous ce titre qui révéle bien les tendances 

de auteur : * Das Vizepapsttum des Abtes von 51. Denis (Paderborn, 
F, Schéningh, 1928, x1-260 pp.). Pour indiquer le contenu de ]’ou- 
vrage, il suffira de transcrire aussi le sous-titre : « Studien zur Of- 
fenbarung des Papstes Stephan II (Revelatio) und ihrem Anhang 
(Gesta), zugleich ein Beitrag zum frankischen Staatskirchentum ». 

De longs mois se sont écoulés depuis que M. Karl ἘΒΒΈΓΒΟΕΝ 
nous a adressé une version allemande dela Translatio Marcellini et 

Petri d’Eginhard (BHL. 5233): * Die Uebertragung und Wunder 

der Heiligen Marzellinus und Petrus von Einhard (Darmstadt, 

Selbstverlag des Historischen Vereins fiir Hessen, 1925, in-8°, 

104 pp.). Le texte était pourvu de quelques bréves élucidations, 

groupées ἃ la fin de la brochure sous forme de notes, et d’un Nach- 

wort, L’ Introduction devait paraitre dans un fascicule de l’Archiv 

fiir hessische Geschichte und Altertumskunde. Le volume qui con- 

tient cette étude vient de nous parvenir avec quelque retard (N. 

F., XV, 1926). M. E. y traite longuement (p. 24-86) du sujet pro- 

mis: Einhards Leben und Werke. En annexe, il publie, de plus, 

une traduction 1° de la Passio rhythmica des SS. Marcellin et Pierre 

(BAL. 5232), qui est attribuée, elle aussi, A Eginhard; 2° de la 

Quaestio de adoranda cruce, du méme auteur. 

Les centaines de pélerins qui, chaque année, gravissent la « Sainte 
Montagne» d’Andechs en Haute-Baviére, ne manquent jamais, 

lorsqu’ils s’en retournent, de visiter ἃ Grafrath la tombe de S. Ratho 
ou Rasso, La mémoire de ce pieux comte d’Andechs (fF 953), illus- 

trée par Papebroch dans un de ses derniers commentaires des 

Acta (Iun. t. III, p. 892-907), vient d’étre ravivée dans une publica- 

tion qui a pour titre: * Geschichte der Augsburger Fuss-Wallfahrt 

zum hl. Berg Andechs und zum hl. Rasso in Grafrath (Augsburg, 
M. Seitz, 1927, in-8°, 104 pp.). Cet opuscule voit le jour ἃ l’occa- 

sion du 400 πιθ anniversaire (1527-1927) du pélerinage des fidéles 
d’Augsbourg ἃ la « Sainte Montagne ». Par le texte et par l’image il 
fournit sur la pratique séculaire tous les renseignements désirables. 

Au monastére d’Andechs se rattache particuliérement le souvenir 

de Ste Elisabeth de Thuringe. On prétend méme que, dans les années 

de son veuvage, la pieuse reine y a fait visite, et cette tradition trouve 

un appui dans la présence, au couvent, de divers objets — une tuni- | 

que, une croix-reliquaire — qui passent pour étre des cadeaux de la 

sainte ἃ Andechs. En quelques pages critiques, Dom Romuald 

BAUERREIss a récemment examiné ce petit probleme, assez difficile 

ἃ trancher, mais qu’il ne faut pas, comme il le montre, récuser ἃ la 

légére (* Andechs und die hl. Elisabeth von Thiiringen, dans Studien 
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens, N. F., 

t. XV, 1928, p. 300-305). On sait quel’ aicul maternel de Ste Etisabeth 
était Berthold III d’Andechs. 
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L’archiconfrérie et la paroisse de Saint-Roch ἃ Rome (via Ri- 

petta) ont voulu célébrer le sixiéme centenaire de la mort de ce saint, 
populaire entre tous. A cette occasion, M. ἃ. CERoNI a publié un 

volume, * San Rocco nella vita, nel culto, nell arte (Rama, Ferrari, 

1927, 367 pp.), oti la vie du patron est racontée, avec la préoccupation 

d’éviter les discussions critiques, que d’ailleurs le grand public 

gotite fort peu. L’extraordinaire diffusion du culte de S. Roch, en 
Italie surtout, est bien mise en lumiére, et les principales ceuvres 

d’art qu’il a inspirées dans la péninsule sont reproduites,au nombre 
de 33. L’auteur y a joint un commentaire qui fait connaftre I’ arti- 

ste et aide ἃ comprendre le sujet. Cette initiative mérite d’étre 

imitée. La plus ancienne peinture représentant S. Roch se trouve 

ἃ Véglise Sainte-Anne, ἃ Piacenza. Elle serait Voeuvre du compagnon 

du saint, le B. Gothard Palastrelli, qui y aurait joint son propre 

portrait. : ᾿ 
Une petite brochure du Rme Abbé J. I. ΟὔὕΜΜιν5, intitulée * Le- 

gends, Saints and Shrines of Knaresborough (2¢ édition illustrée et 

augmentée, Knaresborough, Parrs Ltd., 1928), apporte des rensei- 

gnements trés utiles sur la biographie de S. Robert Vermite, son’ 

culte, et les traces qui restent de monuments dédiés ἃ sa mémoire. 

On appréciera surtout les excellentes remarques de l’auteur sur la 

question, si longtemps disputée, de savoir si S. Robert a jamais 

appartenu ἃ YOrdre des Trinitaires, dont une maison, qui portait 

son nom, fut édifiée non loin de son ancien ermitage. Dom C. con- 

clut ἃ la négative, et c’est, ἃ notre avis, la solution qui s’impose. 

Nous espérons d’ailleurs y revenir prochainement en publiant les 

fragments de Vies latines du saint. Dom C, donne une liste trés 

compléte des manuscrits et des sources (p. 3-4). Peut-étre ces indi- 

cations permettront-elles de retrouver le manuscrit de l’ancienne 

Vie latine, connu de Walbran, et dont rious croyions que toute tra- 

ce avait disparu (Anal. Boll, XLVI, 195). D’aprés les derniéres 

nouvelles que M. C. veut bien nous communiquer sur ce point, on 

n’aurait pas encore réussi & le découvrir. Les Trustees de la collec- 

tion du Duc de Newcastle, ἃ Clumber, ne tarderont sans doute pas 

ἃ recouvrer cette piéce, importante pour l’histoire du Yorkshire. 

Nous parlions naguére (Anal. Boll., XLVI, 440) des études ré- 

centes de M. J. C. RusseLt sur Henry d’Avranches. Un nouvel es- 
sai de lui nous parvient. Ce n’est malheureusement pas encore 1’édi- 

tion intégrale de sa thése, que nous continuons d’espérer et d’at- 

tendre avec impatience. Composé en collaboration avec M. J. P. 

HEmonimus, ce travail est intitulé * The Grammatical Works of 

Master Henry of Avranches. Il a paru dans le Philological Quarterly, 

Vol. VIII, No. 1. Notons surtout que les auteurs croient pouvoir sig- 

naler, sur un indice assez probant, qu’Henry d’Avranches aurait été, 

en grammaire, le professeur des enfants royaux, Richard et Henry. 

Ce dernier était destiné ἃ prendre le nom d’Henry III et a devenir 

le protecteur du poéte, son ancien maitre. 

Le P. Gregory CLEARY, dont onéait la compétence en fait d’histoi- 
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re des Franciscains irlandais, présente en un volume les sept con- 
férences faites par divers savants sous les auspices de |’ Université 

nationale, ἃ Dublin, pour la fin de l’année jubilaire (* Ireland’s 

Tribute to Saint Francis, Dublin, Gill, 1928). Nous y relevons les 

pages du P. T. Corcoran sur les Franciscains irlandais 4 Louvain, 
dont on se rappelle l’activité hagiographique et les rapports fré- 

guents avec les anciens Bollandistes ; celles de M. Howley sur la 

stigmatisation de 5. Frangois ; celles de Domhnall 6 Grianna sur 

les Franciscains en Irlande (en irlandais), 
* J. Focuet, El faumaturgo Catalan, B. Salvator de Horta (Vich, 

Editorial Serafica, 1927, 132 pp.). Petite biographie populaire écrite 
en vue de ranimer la dévotion un peu oubliée envers cet humble 

frére lai franciscain du XVIe siecle et de promouvoir la cause de 

canonisation, qui vient d’étre reprise. 

Le P. A. Ivars, qui prépare, nous dit-il, un travail d’ensemble sur 

l’iconographie du B. Nicolas Factor O. F. M., signale et analyse un 

portrait de ce bienheureux, peint en 1587, quatre ans apres sa mort, 

par Juan Zarifena (*El beato Nicolas Factor en las Descalzas Reales 

de Madrid, Valencia, 1926). Cette toile, conservée au couvent des 

Clarisses déchaussées de Madrid, avait jusqu’ici échappé ἃ l’atten- 

tion des critiques. Le méme couvent des « Descalzas Reales », ot 
le B. Nicolas a exercé les fonctions de confesseur, posséde quelques 

autres souvenirs de lui. 
* A. CasTELLuccI, Un episodio della vita di 5. Carlo Borromeo 

(Roma, Scuola tip. Pio X, 1927, 76 pp. = Le Conferenze al Laterano, 

VIII). Relation détaillée du voyage que fit S. Charles de Rome ἃ 
Milan (1-23 sept. 1565), lorsqu’il alla prendre possession de son 

siége archiépiscopal. En appendice (p. 47-76) le-texte méme, jus- 

qu’ici presqu’enti¢rement inédit, du Diarium Caeremoniale de Lo- 
dovico Bondoni de Branchis (Bibl. Vatic. Miscell. Arm. XII, t. 29), 

d’ott M. C, a tiré son récit. 

Aux éditions des ceuvres de 5. Louis de Gonzague que hous 
énumeérions récemment (Anal. Boll. XLVI, 453), vient s’ajouter, 

une excellente adaptation allemande, par M. Joseph LEUFKENS, de 

Védition du P. E. Rosa, en un juste volume fort bien imprimé: 

* Briefe und Schriften des hl. Aloysius Gonzaga (Miinchen, Késel 

et Pustet, [1928], 253 pp). 
Lors de la béatification du saint évéque de Macerata et Tolentino, 

Vincent-Marie Strambi, le P. Stanislao deli’ Addolorata avait fait 
paraitre une grande Vie et une biographie abrégée (cf. Anal. Boll. 

XLIV, 461). C’est ἃ occasion du méme événement que le P. Joa- 
CHIM, Passioniste, a publié son volume Le Bienheureux Vincent- 

Marie Strambi, évéque Passionniste, 1745-1824 (Lille, Société Saint- 

Augustin, 1925). Sans pouvoir profiter de la documentation re- 
cueillie par son confrére italien, auteur a essayé pourtant de donner 

au public une ceuvre plus historique que celle de son prédécesseur 

frangais, le P. Louis-Thérése (Vie du Vénérable Vincent-Marie 
Strambi, 1893). 
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Parmi les « martyrs de Paris », victimes des massacres de Septem- 

bre 1792, 186 ecclésiastiques (dont trois évéques) et cing laiques 

ont été béatifiés le 17 octobre 1926. A cette occasion, plusieurs 

d’entre eux, notamment ceux qui appartenaient au clergé régulier, 

ont été l’objet d’esquisses biographiques, ot le souci de ]’édification 
s’allie d’ordinaire au respect scrupuleux de la vérité historique, 

Les notices consacrées par Mgr J. Gumy, M. E. Mangenot et le P. 

Ubald d’Alencgon aux BB. Apollinaire de Fribourg, capucin, Jean- 

Francois Burté, cordelier, et Séverin Girault, tertiaire régulier, 

forment le volume XXXVI de la collection « ZI Poverello»: * Les. 

martyrs franciscains des Carmes (Gembloux, J. Duculot, 1926, 

119 pp.). Lé P. ἃ. M. RoseErri, historien de Ordre des Minimes, a 

réuni quelques renseignements sur le martyre.d’un de ses confréres : 
ἘΠῚ martirio del B. Carlo Luigi Hurtrel... e di suo fratello Ludovico 

Beniamino (Roma, S. Andrea delle Fratte, 1927, 98 pp.). — * Les 

Martyrs Eudistes massacrés aux Carmes et ἃ Saint-Firmin, dont le 

P. J.-B. Rovotr a retracé la vie (Paris, J. de Gigord, 1926, χιν- 

222 pp.), sont au nombre de quatre : le B. Francois Hébert, confes- 

seur du roi, le B. Francois Lefranc, auteur d’ouvrages contre la 

franc-maconnerie, le B. Pierre Pottier et le B. Charles Bérauld du 

Pérou. Ce dernier, ayant fait partie de la Compagnie de Jésus jus- 

qu’A sa suppression, avait aussi sa place marquée dans le volume 

du P. H. Fougureray S. I., * Un groupe des martyrs de septembre 

1792: vingt-trois anciens jésuites (Paris, Editions Spes, 1926, vur- 

219 pp. Une traduction italienne a paru en 1927 ἃ Isola del Liri). 

Dans les rangs de cette phalange de bienheureux on remarque les 

PP. Alexandre-Charles Lanfant, prédicateur du roi, Guillaume Del- 

faud, député aux Etats-Généraux, et Jacques Bonnaud, vicaire- 

général de l’archevéque de Lyon. 
Trois bénédictins, dont le dernier supérieur général de la Con- 

grégation de Saint-Maur, Ambroise-Augustin Chevreux, périrent 

dans ’hécatombe de Septembre. Beaucoup d’autres fils et filles de 

S. Benoit furent emprisonnés, déportés ou mis A mort. Sur tous ces 

héros M. G. Rousseau a recueilli une quantité de renseignements 

précis et intéressants : * Moines bénédictins martyrs et confesseurs 
.de la [οἱ pendant la Révolution (Maredsous, Abbaye, 1926, x111-390 

pp.; = Collection « Pax», XXIII). L’Ordre du Carmel compte, 

lui aussi, plusieurs de ses enfants parmi les glorieuses victimes de la 

-Convention et du Directoire. Le P. MARIE-AMAND DE SAINT-JOSEPH 

a tracé le tableau des souffrances qu’ils endurérent, principalement 
sur les pontons de Rochefort : * Carmes ef Carmélites martyrs de la 

Révotution (Paris, P, Téqui, 1925, vi-154 pp.). Le méme auteur 

avait, dés 1920, publié une importante * Vie du P. Firmin de la 

Nativité, carme déchaussé, guillotiné & Amiens en 1794 (Lyon, E. 

NVitte, xxxiv-385 pp.) 
Le clergé séculier, qui avait fourni le plus fort contingent a la 

troupe des martyrs de Septembre, ne fut pas épargné dans les terri- 

bles années qui suivirent. Un ‘bon nombre de prétres insermentés 
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furent condamnés ἃ l’échafaud. L’un d’eux, exécuté ἃ Angers Ie 

21 février 1794, a été déclaré bienheureux le 31 octobre 1926. Sa 

vie errante de curé réfractaire, son interrogatoire et son martyre ont 

été décrits avec émotion par Mgr A, CrosnieR: * Le B. Noél Pinot, 
curé du Louroux-Béconnais, martyr sous la Terreur (Paris, G. Beau- 

chesne, 1926, 220 pp.) 
Avec une étonnante célérité et tout en restant fidéle ἃ son 

programme, la maison Espasa poursuit l’impression de son En- 

ciclopedia universal. La lettre T, commencée vers la fin du 

t. LVIII (1927), occupe entiérement les six volumes qui ont suivi ; 

le t. LXIV (1928) va de Tre- ἃ Tumz-. Nous avons surtout noté 

Varticle Teresa de Jesis, les divers saints Thomas, les personnages 
dont le nom débute par Teo-, et quelques notices archéologiques 

fort bien illustrées : Toledo, Tournai, Tours, Tesoros de Iglesias, etc. 

A propos de Tirlemont (t. LXI, p. 1708). qu’on nous permette de 

dissiper ici une erreur qui a été plusieurs fois rép étée en ces derniers 

temps. «Tirlemont, lisons-nous, es la patria del jesuita Bolando 

creador de las Acta Sanctorum. » I] y aurait lieu d’étre étonné de la 
méprise, si la cause n’en était fort simple. Dans la traduction en 

langue anglaise du petit livre que le P. Delehaye a publié en 1920 

sur l’CEuvre des Bollandistes (The Work of the Bollandists, Prince- 

ton, 1922), une faute de lecture a fait imprimer, p. 24: « born 

at Tirlemont » (pour Julémont). Cette coquille a passé de 1a dans 

Varticle Bolland du dictionnaire Universal Knowledge (t. Il, New 

York, 1928, p. 1058). Voici qu’éa son tour un rédacteur espagnol 
s’y laisse tromper. Suffira-t-il d’une simple rectification pour arré- 

ter la légende qui a pris son vol? 

OUVRAGES ENVOYES A LA REDACTION 

Plusieurs de ces travaux seront lV’objet d’un compte rendu dans 

un prochain numéro de la revue. 
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CovILLe (Alfred). Recherches sur Uhistoire de Lyon du V@ siécle au IX@ siécle 
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Reformation. London, Sheed and Ward, 1928, 2 vol. in-8°, 475 pp., illustr, 
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San Paolo, [1927], in-8°, 159 pp., 8 pl. (= Vile di Santi Popolari, 14). 

De Mori (Giuseppe). Chiese e chiostri di Vicenza. Vicenza, Libreria Galla, 1928, 
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Denucsé (J.). Musaeum Plantin-Moretus. Catalogue des manuscrits. Anvers, 

Librairie Veritas, 1927, in-4°, 304 pp. 

Ἀουὲ (Franz). Verzeichnis von Heiligen und Seligen der romisch-katholischen Kir- 

* che. Lief, 2-10. Leipzig, Vier Quellen Verlag, in-8°, pp. 97-800, 1-160. 

Duur (Bernhard) S. I. Geschichte der Jesuiten in den Landern deutscher Zunge, 

Iv: im 18. Jahrhundert, Regensburg, G. J. Manz, 1928, 2 vol. in-8°, 

1x-515 ; v1-606 pp. 
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Architecture religieuse et civile.Texte. T.I]. Paris, P.Geuthner, 1928, in-4°, 

541 pp., illustrations (-= Bibliothéque archéologique et historique, VIII). 

FinxeE (H.), BEYERLE (K.) und SCHREIBER (G.). Gesammelie Aufsdtze zur Kul- 

; turgeschichie Spaniens. I. Reihe. Miinster i. W., Aschendorff, 1928, in-8°, 

392 pp., illustrations (= Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft, 1). 

Fiscuer (Hans). Die lateinischen Pergamenthandschrifien der Universitatsbi- 

bliothek Erlangen. Neubearbeitung. Erlangen, Universitatsbibliothek, 

1928, in-4°, xxrv-634 pp., 11 pl. (= Katalog der Handschriften..., 1). 
GRATIEN, (P.) O.M.Cap. Histoire de la fondation et de V'évolution de V'Ordre des 

Fréres Mineurs au XII Ie siécle. Paris, Librairie S. Francois d’Assise, 1928, 

in-8°, xx1y-699 pp., illustrations. 

Grivec (Fr.). Slovanska Apostola Sv. Ciril in Metod. Ljubljana, Izdalo Apos- 

tolstvo sv. Cirilla in Metoda, 1927, in-8°, 180 pp., illustrations. 

JERPHANION (Guillaume DE) S. 1. Une nouvelle province de Vart byzantin. Les égli- 

ses rupestres de Cappadoce. Planches. Deuxiémealbum. Paris, Geuthner, 

1928, in-fol., 4 pp., pl.70-144 (= Bibliothéque archéologique et historique, V). 

Kanrecxa (Mary Simplicia). Vita sancti Ambrosii Mediolanensis episcopi, a 

Paulino eius notario ... conscripta, Washington, The Catholic University of 

America, 1928, in-8°, xv1-186 pp. (== Patristic Studies, XV1). 

Deutsche Kunstf{ ihrer am Rhein und Mosel. Herausgegeben von Egid Berrrz. 

Bande 1-7, 9. Augsburg, B. Filser, 1926-28, in-8°, planches hors texte. 

Lavaenino (Emilio). Santa Maria del Popolo. Roma, Anonima libraria italiana, 

s. a., in-16, 70 pp., illustrations, plans (= Le chiese di Roma illustrate, 20), 

LEHMANN (Paul). Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der 

Schweiz. 11. Bistum Mainz, Erfurt. Minchen, Beck, 1928, in-4°, 812 pp. 
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199 pp. (= Bibliotheque catholique des sciences religieuses), 
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Mancini (Gioacchino). San Sebastiano fuori le Mura, Roma, Anonima libr. italfa- 

na, 8. a., in-16, 79 pp., illustr., plans (= Le chiese di Roma illustrate, 21). 

Monti (Gennaro Maria). Ricerche su papa Paolo IV Carafa, con 108 documenti 

inediti. Benevento, Cooperativa Tipografi, 1923-25, in-8°, 358 pp. 

MonrTIcELLI (Giuseppe). Italia religiosa. Torino, Bocca, 1927, in-8°, xvi1-474 pp. 

(= Piccola biblioteca di scienze moderne, 346). 

In. Due secoli di vita religiosa in Italia (800-1000). Ibid., 1928, 383 pp. (Méme: 
collection, 361). 

Moricea (U.). Sant’? Ambrogio. Torino, Societa editrice internazionale, 1928, 

in-12, 300 pp. (= Pagine cristiane antiche e moderne, 1). 

Neu (Augustin) 5. 1. Johann Philipp Roothaan, der bedeutendste Jesuitengeneral 

neuerer Zeit (t 1853). Bearbeitet nach dem grdsseren hojiindischen Werke 
des P. Petrus Atbers 5. I. Freiburg i. B., Herder, 1928, ' ~8°, vi-255 pp, 

portrait. (= Jesuilen. Lebensbilder grosser Gottesst ν᾽ pr). 

PETERSEN (Holger). Destrees, Frére Chartreux et poéte du termpa de Marguerite 

d’Autriche. Helsingfors, Centraltryckeri, 1927, in-8°, 168 gp. (== Societas 

scientiarum Fennicae. Commentationes Humanarum Litterhgum, I, 8). 

Prermesus (Alexander Philippus M.) Méemorabilium sacri Ordingg Servorum 

B.M.V. Breviarium. Vol. 1. Roma, Castaldi, 1927, in-89, xxig-168 pp. 
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University Press, 1928, in-8°, Ix-365 pp. 

SaBATIER (Paul). Le Speculum perfectionis ou Mémoires de Frere Léon sur la 

seconde partie de la vie de §. Frangois d’ Assise. T.I. Texte latin. Manches- 

ter, The University Press, 1928, in-8°, xxxm-350 pp., portrait (= British 

Sociely of Franciscan Studies, vol. X11). 
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Cur Deus Homo. Bonnae, P. Hanstein, 1929, in-8°, x-65 pp. (= Florilegium 

Patristicum, fase. XVH1). 
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le missel romain. T. II. Bruxelles, Vromant, 1929, in-8°, 246 pp., illustr. 

SincER (Dorothea Waley). Catalogue of Latin and Vernacular Alchemical Ma- 

nuscripts in Great Britain and Ireland dating from before the XVI Century. 

T. 1. Brussels, M. Lamertin, 1928, in-8°, xx111-326 pp., fac-similé. 

Stem (St James Aloysius). Encomium of Saint Gregory, Bishop of Nyssa, on his 

Brother Sqint Basil. Washington, 1928, in-8°, xc-v1-166 pp. (= The Ca 

tholic Under sity of America Patristic Studies, XVII). 

SruMMER (Friedrich). Finjahrung in die lateinische Bibel. Ein Handbuch fir 

Vorlesungen nif’ Qeibstunterricht. Paderborn, F. Schéningh, 1928, in-8 

virt-290 pp. 

« Taroi (D.). Fortunat. Etude sur un dernier représentant de la poésie latine dans 

la Gaule mérovingienne. Paris, Boivin, 1927, in-8°, xv1-288 pp. 

Watpera (E.). Deux versions inédites de la légende de ! Antéchrisi en vers fran- 

gais du XII Je siecle. Paris, Εἰ. Champion, 1928, in-8°, Lxxy-104 pp., fac- 

similé (= Agia reg. soc, humaniorum litterarum Lundensis, XIV). 
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CODICUM “HAGIOGRAPHICORUM LATINORUM 

BIBLIOTHECAE PUBLICAE AUDOMAROPOLITANAE 

Libros hagiologicos qui olim in Bertiniano seu Sithiviensi 
coenobio haud ita pauci exarati sunt,semel atque iferum in suis 
commentariis memorarunt decessores nostri. Quorum codicum 
pars, ut credere est, longe maior, superatis temporum procellis, 

Audomaropoli in bibliotheca publica nunc asservantur; in 
quam etiam saeculo XVIII exeunte codices bene multi ex abbatia 

_Claromarensi delati sunt. Hanc et religuam Audomarensium 
᾿ librorum copiam primus recensuit M. MicHELAnt : Manuscrits 
de la bibliothéque de Saint-Omer*. De nonnullis codicibus 
singillatim, varie pro vario quisque consilio, egerunt etiam 
H. Piers*, L. Deschamps*, G. Η. Pertz*, Ch. Fierville °, 

A. Boinet *, A. Wilmart’?. Nobis vero ante alios iam adeun- 
dus erat v. d. W. Levison, qui nuper in perutili Conspectu 
codicum hagiographicorum quem tome VII Scriptorum rerum 

, 

1 Paris, 1861 (= Catalogue général des manuscrits des bibliothe- 
ques publiques des départements, série in-4°, t. III, p. 1-386.) 

2 Mémoires de la Société des Antiguaires de la Morinie, t. III 
(1836), p. 97-169. 

8 Thid., t. V (1841), p. 173-208. 
4 Archiv der Gesellschaft fiir dltere dewtsche Geschichiskunde, 

t. VIII (1843), p. 408-421. 
5 Notices et Extraits des manuscrits de la bibliotheque de Saint- 

Omer n°* 115 ef 710, Paris, 1884 (= Notices et Extraits, 1. XX XI, 

p. 49-156). 
® Un manuscrit ἃ peintures de la bibliothéque de Saint-Omer 

[= cod. 698],- in Bulletin archéologique du Comité des travaux 
historiques et scientifiques, année 1904, p. 415-30. 

7 Les livres de Vabbé Odbert,in Bulletin historique de la Société 
des Antiguaires de la Morinie, t. XIV (1924), p. 169-88. 

Anal, Boll. XLVII. — 16. 
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merovingicarum addidii, libros tredecim ex Audomarenst¥s 

recensere non neglexit?, Quos inter praecipuum locum ὅδε 
tinent quinque illa volumina cod. 716, quondam 5, Mariaé 
de Claromarisco, quae nobis exemplar, etsi non integrumy: 
Legendarii, ut aiunt, Flandrensis servaverunt 2, et quattuot 
tomi cod. 715, ex antiquis scriniis ecclesiae Sancti Audomari 
superstites. 

Catalogus hice noster, non eodem temporis tractu neque 

ab uno socio confectus, nunc demum in lucem prodit, post- 

quam, data opportunitate, Audomaropoli novis curis recognitus 
est. Restat ut D. canonico G. Delamotte, bibliothecae publicae 
Sancti Audomari praefecto, debitas gratias persolvamus quod 
ad evolvendum commode codices plurimum nos adiuverit. 

CODEX 25 

Membraneus, foliorum 158, paginis bipartitis exaratus saec. XIII. 

Fol. 158 paulo minoris formae (0™,37 xX 0,28), lineis plenis 5866. 
item XIII exaratum. Erat olim abbatiae Claromarensis. 

(Fol. 158-158") <Miracula §. Thomae Cantuariensis ar- 
chiep.> = BHL. 8233 a. 

Sequuntur versus: Rex miles praesul, CHEVALIER, Repert. 

hymn, 32936. 

CODEX 27 

Membraneus, foliorum 258 (0™,38 x 0,27), paginis bipartitis 

exaratus saec. XII. 
Fol. CY, manu 5866. XVIII: Hic codex videtur pertinuisse monia- 

libus 5. Leonardi de Guisnes, uf docent quae ad calcem scripta sunt, 

videsis, 
Erat olim. abbatiae Sancti Bertini. 

1. (Fol. 1-8) Passio B. Caterinae virg. et mart. = BHL. 
1659. 

2. (Foi. 8-10") Miracula B. Caterinae virg.= BHL. 1679 c. 

Des. agnovit praesentem et ascivii testes (num. 17). — Se- 

quuntur orationes in Missa dicendae, Miraculis praemissum 

1 P, 672-77. 

Ὁ Levison, t. c., p. 542. 



BIBLIOTHECAE PUBLICAE AUDOMAROPOLITANAE 243 

est initium prologi BHL. 1679 b; des. tyranno non cesset sed 
ad palmam martyrii feliciter pervenit. 

ει 3. (Fol. 11-15v) Vita 5. Leonardi/// et conf. = BHL. 4862, 

4863, 4864. 
Des. ante mausoleum meum dependens omnibus demonstra- 

bitur (paulo post med. paragr.) 

Sequuntur orationes in missa sancti Leonardi recitandae. 

4, (Fol, 155-20) In festivitate 5. Mariae Magdalenae = 
BHL. 5439. 

Des. ut BHL. 5446. 

CODEX 35 

Membraneus, exaratus saec. XIII. 

Erat olim abbatiae Sancti Bertini. 

Totum implet « Psalterium glossatum » sed in tegumento interiore 

legitur fragmentum Vitae S. Mariae Aegyptiacae. 

CODEX 71 

Membraneus, foliorum 113 (0™,29 x 0,19) exaratus saec. XI. 

Erat olim abbatiae Sancti Bertini. 

1. (Fol. 72-75") Vita B. fheronimi presb. = BHL. 3869. 
Des. omnes autem anni vile eius sic colliguntur. Ordinatus 

est Rome XX'i novem annorum,; annis tribus vixit apud Bet- 
lehem; in proposito suo annis 50 et mensibus sex. 

Sequitur miraculum de leone = BHL. 3872. 

2. (Fol. 101¥-113%) Circuitus 5. Brandani monachi per 
multas insulas maris occeani = BHL. 1437. 

Des. mutila: guia adhuc restat iter vestrum per LX dies 

id est usque ad sabbatum Pasche | (ScHROEDER, Pp. 34, lin. 13). 

CODEX 115 

Membraneus, foliorum 115 (0™,335 x 0,236), paginis bipartitis 
exXaratus saec. XIII. 

Fol. 114: liber Sancte Marie de Claromaresch. 
De hoc codice disseruit C. FIERVILLE, in Notices ef extraits des 

manuscrits.de la bibliothégue Nationale, τ. XX XI (1884), p. 49-145. 

Continet multa poemata, inter quae, fol. 6-6¥ et 107%, hymnos in 
honorem B.M.V., CHEVALIER, Repert. hymnol. 33648, 21879, 21000. 

Cop, 27 
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1. (Fol. 285-381.) Versus Petri Remensis. Incipit vita 5. 
Eustachii = BHL. 2764. 

2. (Fol. 315-32) Versus Petri Remensis de vita, 8. Eustachii 
= BHL. 2765. ᾿ 

3. (Fol. 33) Versus venerabilis Bede presb. in tlude Edel- 

trite regine et virg. Christi = BHL, 2633. 
4, (Fol. 51¥-53) <Passio S. Agnetiss = BHL. 164, 

CODEX 138 

Membraneus, foliorum 186 (0,48 x 0,34) bipartitis paginis exa- 
ratus saec. XIII. 

Erat olim abbatiae Claromarensis. 

1. (Fol. 1-47") S. Bernardi vita primi Clarevallis ab. = 
BHL, 1217-1220, 

2. (Fol. 47¥-50%) Sermo in anniversario ipsius= BHL, 1229. 
3. (Fol. 50"-55) Sermo secundus novus ex veteri a S. 

Hylario Arelatensi ep. de B. Honorato olim editus et detractis 

versibus aliquantis ad B. patris nostri memoriam cum offerre 
se ipse videretur assumptus = BHL. 1230. 

CODEX 202 

Membraneus, foliorum 180 (0™,27 x 0,18), exaratus saec. IX. 

Fol. 1 manus posterior: de libraria Sancti Bertini. 

1. (Fol. 1-13) Gesta Salvatoris domini nostri Iesu Christi 
que invenit Theodosius Magnus imperator in Iherusalem in 
pretorio Pontii Pilati in codicibus publicis. 

Est Evangelii Nicodemi pars I seu Gesta Pilati, ed. T1- 
SCHENDORF, Evangelia apocrypha (Lipsiae, 1876), p. 333-88. 

Des. 1460 suggero regi ne quis... mentiatur et estimet credere 
mendaciis tudaeorum... potestati vestrae omnia quae gesta 

sunt de Iesu in pretorium meum. 

2. (Fol. 13-20) Passio S. Margaritae virg. quae passa fuit 
sub Olibrio prefecto mense iulio indictione tertia decima = 
BHL. 5303. 

3. (Fol. 20%-25%) Passio domini nostri Ihesu. Christi quo- 
modo in Judea passus fuit. 

Est sic dictae « Vindictae Salvatoris» et « Curae sanita- 
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tis Tiberii imperatoris » recensio diversa tum ab ea quam 

edidit TiscHHENDORF, op. c., p. 471-86, tum ab iis 4185 edidit 

_Baruzius, Miscellanea (Luccae, 1764), pp. 55-57, 58-60. 

Inc. Zn diebus illis Tyberii Caesaris tethrarcha sub Puntio 

Pilato traditus fuit a Judeis celatus a Tyberio.In diebus illis 
erat gquidam homo nomine Tyrus — Des. pallium ubdi erat vul- 

tus Domini et vidit eum Tyberius et adoravit illum statimgue 
cecidit lepra eius de eo οἱ mundata est caro eius sicut caro 

puert parvuli. Credidit ille et baptizatus est et omnis domus 

eius tota in Ὁ. N. I. C. cui est... 

CODEX 238 

Membraneus, foliorum 100 (0,30 x 0,20) bipartitis paginis 

exaratus saec. XIV. 

Erat olim abbatiae Sancti Bertini. 

1. (Fol. 1-22) <Miracula S. Mariae.> 
Folio perdito inc. mutila: fardemus dum vivimus. Necnon 

et modis omnibus hanc amemus ut debemus toto corde tota 

mente hanc amemus assidue — Des. Nemo quidem preter 

eius operam... ἰδία Γερο. Sit ergo laus ei, sit gloria suo filio.., 
Amen. 

2. (Fol. 22¥-42) Retractatio cuiusdam miraculi subsequen- 

tis = Mir. BVM. 1050, 420. 

Des. Deinde cum reversa fuisset instituit iter transmarinum 

agere ef peregre profécta est in Iherusalem ad sepulchrum Do- 

mini, adiuvante... Hec apud Ovetum gesta sunt anno ab incar- 
natione Domini MCLXXITI. 

3. (Fol. 42-51%) Domni Petri Cluniacensis liber Miraculorum, 
P.L., t. CLXXXIX, p. 851 seqq. 

4. (Fol. 70-73") Libellus Athanasii episcopi Alexandrine 

urbis de passione ymaginis Domini nostri qualiter crucifixa 

est in Syria in urbe quae Berythus dicitur temporibus Con- 

stantini iunioris et Hyrene uxoris eius = BHL, 4228, 

Deest praeambulum. 

5. (Fol. 73¥-74%) Item sermo eiusdem de indignatione et 
invidia Iudeorum adversus ymaginem Domini = BHL. 4231. 

In fine addita sunt duo miracula: 1° (fol. 745-75) inc. Alio 
tempore quidam Iudeus ymaginem 1681 Salvatoris de eccle- 

sia furtim deponens eam telo_transfixit — 2°, (fol. 75-77%) 
Miraculum quoddam in regno imperatoris Alemannorum... 

Fuerynt in obsequio supradicti regis Alemannorum duo milites, 

Cop. 202 
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Cop, 257 CODEX 257 

Membraneus, foliorum 167 (0™,25 x 0,23), bipartitis paginis 
(praeter fol. 8-14%, 165-167’), exaratus saec. IX, 

Erat olim abbatiae Sancti Bertini. 

1. (Fol. 8-12") Passio B. Gorgonii mart. una cum sociis 
suis numero XL = BHL, 7538 ἃ. 

2. (Fol. 12-14%, 165-166v) Passio 5. Margaritae virg. 
Inc. ut BHL. 5303. — Des. Audientes autem hec omnes ... 

et salvi fiebant. Angeli vero tollentes animam... osanna in 

excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini rex Israel. 

Inc. epilogus: Ego enim superius nominatus Teothimus 

tuli religuias... matrone. Ego enim considerabam omnia cer- 

<ta> mina que patiebatur... Ego ministrabam ei in carcere 
panem et aquam... credentibus. Complevit autem bb. Marga- 

rita certamina passionis sue... augusti. Omnes aures habentes... 
omnes nos dignelur ante tribunal D. 1. C. cui est cum eterno 

patre... 

Fol. 167%, saec. XII descripta est epistula Osmundi As- 

toriensis episcopi ad Idam Boloniensem comitissam quomodo 

civitas Astorica reliquias capillorum B.M.V. habuerit. Epi- 

stulam editam vide in Catalogue des Manuscrits de la 

bibl, de Saint-Omer. Additions et corrections, p. 19. 

! 

CODEX 267 

Membraneus, foliorum 83 (0™,24 x 0,15), exaratus saec. IX. 

Fol. 1: De libraria sancti Bertini 

τ Fol, 1, manu saec. XVI, descriptus est brevis indiculus libel- 

lorum. 

(Fol. 67%-83) Vita 5. Cudberti = BHL. 2019. 

Fol. 66, descriptus est hymnus in honorem S. Bertini, 
CHEVALIER, Repert. Hymnol. 8224. 

Fol. 66%, hymnus de 5. Martino neumatibus notatus, ibid, 
17411. 

CODEX 307 

Membraneus, foliorum 172 (0,21 x 0,15), paginis bipartitis 
exaratus saec. XIII. 

Erat olim abbatiae Sancti Bertini, 

4. (Fol. 123-128") Purgatorium Patricii = BHL. 6510, 
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2. (Fol. 129-130") Visio Aedmundi monachi Eimnesham- 
nensis. 

Inc. In Eineshamensi monasterio iuvenis quidam nuper ad 

vilam monasticam —- Des. mutilus: a nobis et a socio 

disciplinas percepissem ab utrogue scil. sigillatim VI pro 

ipsa videlicet die unam et quinque pro transactis sextis feriis, 

Cf. Anal. Boll., t. XXII, p. 225-319; H. E. Satter, Eyns- 

ham Cartulary, ἃ. I, p. 257-371 (= Oxford Historical 

Society, LI, 1908). 

Sequitur manu saec. XV: Quae secuntur haee require in 

alio volumine quod incipit Ego sum pastor et est copertum 

rubeo corio. 

3. (Fol. 155-172). Enarratio episcopi Leontii insule Cy- 

prorum de vita et actione sanctissimi Iohannis Eleymonis 
Alexandrini ep. = BHL. 4388. 

CODEX 311 

Membraneus, foliorum 92 (0™,24 x 0,17) exaratus saec. XII. 

Erat olim abbatiae Sancti Bertini. ἡ 

Fol. 2, in marg. sup. manu 5860, XVII descriptus est brevis 

indiculus libellorum. 

1. (Fol. 70-76%) Passio 5. Pantaleonis mart. = BHL. 6435. 
Iul. 28. 

2 (Fol. 76-86) Vita 5. Walarici ab. = BHL. 8762. 
3. (Fol. 86-92"). De S. Mauronto ab. = BHL. 5769, 5770. 

Ultima pagina prae vetustate vix legi potest. Des. mutila: 

quo,..unquam dignior.,.fantum Dno famulum... mortem subire. 

CODEX 342bis 

Membraneus, foliorum 104 (0™,29 x 0,20) exaratus saec. X a 

Dodolino presb. et monacho (cf. A. WILMART, Les livres de Vabbé 

Odbert, in Bulletin historique de la Société des Antiquaires de la 

Morinie, t. XIV, 1924, p. 173-74). 

Erat olim monasterii Sancti Bertini. 

1. (Fol 63-95’) Passio sanctissimi Dyonisii qui a loco 
Ariopagita et patrio praenomine Ionicus christiano autem 

agnomine est apellatus Macharius... = BHL. 2175. 
2. (Fol. 95%-101%) Particula de gestis Dagoberti incliti 

Cop. 307 
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Cop. 342 regis atque inventione ss. mm. Dyonisii, Rustici et Eleutherii 

quae celebratur X kl. mai = BHL, 2193, c. 1-19. 
Des. centuplicata in aeterna retributione unicuique resti- 

tueret. 

3. (Fol. 101%-103%) Revelatio quae ostensa est sancto pape 

Stephano et memoria de consecratione altaris SS. Petri et 
Pauli quod est situm ante sepulchrum sanctissimi Dyonisii 

sociorumque eius = BHL. 2176. Iul. 28. 

Folio ablato des. mutila: cui cum Patre in unitate | 

4. (Fol. 104-104") <De 5. Folquino.> 

Fragmentum mutilum Vitae BHL. 3079, Inc. XV et 
episcopatus ipsius beati presulis XL XVIIII kl. ianuarii. 
Rogaverat autem adhuc vivens ul ubi ubi exitus eius accideret — 
Des. super quem frequens Christo oratio mittebatur ab insi- 

dentis cordali devotione, Fas enim non est credere | (M. G., 

p. 429, lin. 27-47). 
Fol. 104 in marg. manus saec. XVII scripsit : Hoc folium 

est de 5, Folguino. 

CODEX 350 

Membraneus, foliorum 114 (0,22 x 0,14) exaratus saec. XI. 
Fol. 1 et iterum fol. 2: Liber sancti Bertini. — Fol. 1: Hune li- 

brum legit et perlegit F. Gulielmus de White religiosus 5, Bertini. 

1607, 21 octobris. — Eadem manus in marginibus annotationes ad- 

didit. 

4. (Fol. 1%-39) Gloriosus et a Deo dispositus adventus in 
cenobio Floriacensi rite vocato electi ac praeelecti Dei ante 
omnia secula Benedicti patris eximii = BHL. 1117 a. 

2. (Fol. 39-56) Sermo domni Odonis venerandae memoriae 
abbatis in omnibus festis legendus Benedicti eximii patris. 

Ed. apud Marnier, Bibliotheca Cluniacensis (Lutetiae 

Parisiorum, 1614), col. 138-45. 

CODEX 479 

Partim membraneus (fol. 1-117) exaratus saec. XIV, partim 

chartaceus (fol. 118-168) exaratus saec. XVII, foliorum 168 (0™,39 

x 0,27). 

Fol. 1, manu saec. XVIII et fol. 42. manu saec. XV: Liber biz 
bliothecae Bertiniange, : ᾿ 
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1 (Fol. 121-123) Vita S. Silvini ep. = BHL. 7747. 

Febr. 17. 

« Extractum ex pervetusto ms. codice bibliothecae Sancti 

Bertini per D. Guilielmum de Whitte etusdem coenobii reli- 

giosum presbyterum. 1624, » 

2. (Fol. 123-127") Passio SS. Nerei et Achillei sociorumque 
eorum = BHL. 6058, 6060-6064, 6066. Mai 12. 

« Extractum ex bibl. Claromarensi et hic descriptum per 

fr. Petrum de Haffrengues rogatu Domini Guilielmi De Whit- 
te a° 1625 mense iunio. » 

3. (Fol. 127%-128) Passio S. Pancratii mart. Mai 12. 

Inc, ut BHL. 6427. — Des. ut BHL. 6420. 

4. (Fol. 128-134) Vita S. Wallarici ab. = BHL. 8762. 

« Extractum ex ms. Vita exarata litteris gotthicis e biblio- 

theca Sithiensi a° 1626. » 

5. (Fol. 134-138’) Vita B. Audomari gloriosi ep. conf. ac 
pontificis = BHL. 768, 769, 771. 

Praemissi sunt prologi Vitae BHL. 763 et Vitae BHL. 

767. Circa libelli finem inversus est parumper‘ordo paragra- 

phorum. 

6. (Fol. 139°-140) Vita δ. Bertini ab. gloriosissimi Christi 
conf, ᾿ 

Fragmentum Vitae BHL. 1293. 

7. (Fol. 141-146) Vita almi pontificis Audomari metro com- 
posita et excerpta ex libro ms. argenteo ecclesiae cathedralis 
δ. Audomari, a° 1630 = BHL. 772. 

8. (Fol. 146) Alia duo eiusdem B. pontificis miracula = 
BHL, 773. 

9. (Fol. 146%-147) Miraculum in delatione corporis*S. Au- 
domari ultra Rhenuin = BHL. 774. ~ 

Sequitur (fol. 147) « collecta quae antiquitus post introi- 

tum missae Natalis S. Audomari pontificis canebatur » 

aliaeque orationes missae et praefatio. 

10. (Fol. 148-150) Vita S. Mummolini ep. Noviomensis 
et monachi S. Bertini = BHL. 6026. Oct. 16. 

« Ex ms, codicibus Claromiarensibus. 1630. » 

11. (Fol. 150-152’) Vita S. Audomari ep. metro composita 
= BHL. 775. 

12. (Fol, 153-160’) Vita 5. Bertini = BHL, 1294, 

Cop. 479 
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Cop. 479 413, (Fol. 161-168) Vita S. Winnoci ab. authore Domno Dro- 

gone monacho S. Winnoci = BHL. 8954, 8956. 

Post prologum inserta est genealogia BHL. 8955. 

Des. mutila : De muliere aeque contracta.., divinae donatio- 

nis maius adjuit auxilium. Nam | (Act. SS., Nov. t. IVI, 
p. 279 E), 

CODEX 658 

Chartaceus, foliorum 181 (0™,28 x 0,21) exaratus saec. XVI. 

Erat olim abbatiae Sancti Bertini. 

(Fol. 140-141’) Narratio B. Ieronimi presbiteri de captivo 
monacho = BHL, 5190, 

CODEX 695 

Membraneus, foliorum 126 (0™,34 x 0,24) bipartitis paginis 

exaratus saec. XIII. 

Fol. 1%: Liber sanctae Mariae de Claromarescho. Ibidem de- 

scriptus est indiculus libellorum. 

1. (Fol, 2 5v) Vita 5. Pauli primi heremitae = BHL, 6596. 
2. (Fol. 5v-32) Vita S. Antonii monachi et heremitae = 

BHL. 609. 
Deest epilogus Evagrii. ; 

3. (Fol. 32-42") Vita 5. Hylarionis monachi = BHL. 3879. 
- 4, (Fol. 42¥-67") Vita S. Pachomii a Dionisio de greco in 
latinum translata = BHL. 6410. 

5. (Fol. 67v-69") Vita 5. Frontonii = BHL. 31839. 
6. (Fol. 69°-72") Narratio Hieronimi presbiteri de captivo 

monacho = BHL. 5190. 
7. (Fol. 72%-99) Vita sancti patris Iohannis elemosinarii 

archiep. Alexandrini = BHL. 4388. 

8. (Fol. 99-121") Vita S. Malachiae = BHL. 5188. 
Fol. 121-126", subiectus est sermo S. Bernardi in Natali 

S. Malachiae ep., P.L., t. CLXXXIII, col. 486, et eiusdem 
Bernardi epistula De coelo nobis hodie, ibid. col. 482, et epist, 

ad fratres Hibernicos, t. CLXXXII, col, 578, 
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CODEX 696 

Membraneus, foliorum 123 (0™,32 x 0,23), bipartitis paginis 

saec. XII exaratus. 
Fol. 123%, manu saec. XIV: Liber Sanctae Mariae de Claroma- 

rescho. Fol. 123 in marg.: Reparavit D. Lambertus Bouquet 1635. 

Ora pro eo. 

4. (Fol. 1-103) Vita sanctorum Patrum heremitarum = 
BHL. 6524, 6525, 6526 (prologus et num. xv seqq.). 

2. (Fol. 103-104") Vita vel conver.atio sive penitentia Ma- 
rinae puellae = BHL. 5528. 

3. (Fol. 110%-121v) Vita S. Mariae Aegyptiacae quae pec- 
catrix appellatur = BHL, 5415. 

Ine. Vitam et penitenciae... Neapolis ecclesiae. Secretum 

regis, 

4. (Fol. 121-122") Miraculum quod factum est in ecclesia 
S. Magni mart. 

Inc. Anno dominicae incarnationis 1021 indictione quarta 

tempore videlicef illo quo rex Henricus secundus principaba- 

tur, factum est mitraculum quod narro. FErant quindecim 
viri ef tres mulieres in villa Colovizae regionis Saxoniae, ubi 

5. Magnus martyr martirium consummavit — Des. liberati 
Deo laudes decantant. Postquam autem haec gesta sunt anno 
videlicet tricesimo primo venerunt ad nos duo ex illis tempore 

quadragesimae vocabulo Stephanus et Otbertus priora acta 

revolventes ef scripturae auctorifate et corporis invalitudine. 

Sic namgue stantes vel ambiilantes subsiliebant motu membro- 

rum ul ab ignorantibus putarentur velle ducere chorum. Se- 

dentes vero vel iacentes sive dormientes more febricitantium 

semper erant trementes, Cf. BHL. 5156, 

CODEX 698 

Membraneus, foliorum 67 (0™,317 x 0,212), exaratus saec. XI 

(fol. 2¥-48%), saec. XII (fol. 1¥-2 et 49-51) et saec. XIV (fol. 52-567 

paginis bipartitis, et fol. 57-67%). In priore parte plurimae sunt pic- 

turae ipso saec. XI adumbratae et coloribus ornatae, atque litterae 

auro, minio, aliis coloribus expressae. Cf. quae de codice accurate 

-disseruit A. Borner, in Bulletin archéologique du Comité des travaux 
historiques, 1904, p. 415-30, additis (ibid., pl. xLviI-L111) imaginibus 

aliquot, picturarum. 

Erat oljm ecclesjae maioris Sancti Audomari. 

Cop. 696 
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Cop. 698 4, (Fol. 1) He reliquie continentur in capsa 5. Austraberte. 

Ed. Bonet, t. c., p. 415-16. 

2. (Fol. 2v-48") Vita 5. Audomari ep. et conf. Christi= 
BHL. 767b. 

3. (Fol. 52-55) Vita S. Erkenbod(onis) conf. = BHL. 2599. 

4, (Fol. 57-67) Vita S. Autberti ep. et conf. 
Ad verbum excerpta ex Vita BHI. 861, 

Inc. Sanctus vir Domini Autbertus et sacerdos Christi pro- 

batissimus refulsit temporibus Dagoberti regis Francorum 
incliti, Qui ab ipsis sacrae pueritiae annis (=c.1, num. 1 post 

med.) — Des. multo tempore quievit (= c, XVIII, num. 29 
extr.). 

' CODEX 699 

Membraneus, foliorum 100 (fere 0™,335 x 0,240), paginis bipar- 
titis exaratus saec. XIV. 

Erat olim maioris ecclesiae Sancti Audomari. 

1, (Fol. 1-20%) Vita 5. Audomari ep. et conf. 
Lectiones ad verbum excerptae ex libellis BHL. 768, 769, 

771. Inc. (sine prol.) ut 768. Des. ut 771. 

2. (Fol. 25-34) Vita S. Autberti ep. et conf. = cod. 698+, 

Omissa sunt quae leguntur in cod. 698 fol. 62 extr.-fol.66v 

in, (Frat tune temporis... dignitatis ecclesiae servaretur), 

3. (Fol. 34-41) Vita B. Marie Egyptiache. 

Lectiones excerptae ex Vitae BHL. 5415, c. 7-14, 20-27. 

4. (Fol. 41-47) In festo primo (al. man. sup. ras.) de S. 
Maria Egyptiacha. 

Lectiones excerptae ex eiusdem Vitae c. 12-20. 

5. (Fol. 47-51) <Vita 5. Erkembodonis> = BHL. 2599. 
6. (Fol. 51-57") Vita 5. Ludovici conf. = BHL. 5043. 
7. (Fol. 94-99) Sermo B. Ieronimi presh. = BHL. 5343. 
8. (Fol. 99-100") In nathale 5. Guillermi. 

Lectiones ad verbum excerptae ex initio Vitae BHL.8905. 

CODEX 710 

Meinbraneus, foliorum 176 (0™,29 x 06,20) bipartitis paginis 
eXaratus saec. XIV in. 

Erat olim abbatjae Sancti Bertini, 
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Fol. 176¥ descriptus est manu saec. XV indiculus libellorum. 

1. (Fol. 1-41) Vita S. Thome mart. Cantuariensis ar- 
chiepiscopi. = BHL. 8200, 8246. 

Sequuntur hi 5 versus : 

Fortis et invictus hiis JJ II°" ensibus ictus 

Primas Anglorum Thomas petit alla polorum 
Willelmus Tracy, Reginaldus filius Ursi, 

Ricardus Brito nec non Morvilius Hugo 
Thomam martyrium fecere subire beatum. 

2. (Fol. 109-109¥) De historia B. Nicholai et de quodam 

priore miraculum = BHL. 6209. 
3. (Fol. 112%-113) Visio Elysabeth ancille Domini quam 

vidit in Sconaugiensi cenobio de resurrectione B. Virginis 
matris domini Iesu Christi = BHL. 2485. 

Tantummodo liber IV. 

4, (Fol. 113-117.) Sermo Elysabeth de XI milibus virginibus 
aliisque mart. passis inter eas Coloniae = BHL. 8431. 

5. (Fol. 126-132) Vita S. Mariae Egyptiacae = BHL. 5419, 

5420. 

CODEX 711 

Chartaceus, insertis nonnullis foliis membraneis, foliorum sign. 

A-M et 308 (0™,283 x 0,21) exaratus saec. XV. 

Folia 307, 308 admodum lacera sunt. 

Fol. 306 med.: Εἰ sic est finis totius libri S. auree Legende qué 
fuil scripta, completa et terminata manu Laurentii Fichau clerici 

Morinensis diocesis, vicesima septima die mensis marcii anno Domini 

millesimo quadringentesimo tricesimo septimo. 

Continet (fol. 1-306) Legendam auream, cum hisce additamentis : 

1. (Fol. 306-307) <De 5. Bertino ab.> 

Inc. B. puer Berlinus Constantinensis pagi colonus nobili- 

que prosapia extilif oriundus. Denique amore Christi com- 

punctus — Des. mutila: ef cultu religionis signis atque vir- 

tutibus decor... simum octavum anno vero etatis sue cente- 

simo αἱ 

2. (Fol. 307-308") <De 5. Silvino ep.> 
Inc. Sanctus antistes Silvinus intell... gnatus. Sed cum esset 

hic san... sanctitatis operibus. Nam ut annos — Des. mutila: 
Francorum regem ubi... Agemfrido cum paucis qui veni | 

Cop. 710 
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Cop, 711: 3, (Fol. 308%) <De 5. Folquino pont.> 

Inc. mutila: pafer vero eius Icwinnus nuncupatus... Fol- 

quinus in episcopatu Morinensit XL. 

CODEX 715, tom. I 

Membraneus, foliorum olim 208 et eo amplius, sign. in margine 

inferiore, hodie A et sign. in margine superiore 187 (0™,509 x 

0,357), bipartitis paginis exaratus saec. XII. 

Fol. 1, in marg. manu saec. XVIII: Sancti Bertini in Sithiu. 
De Whitte 1603 (cf. fol. 91%). 

Codex olim 26 quaterniones complectebatur., Praeter plerasque 

litteras pictas excisa sunt folia singula ante fol. quod nune signatur 

1 et post fol. 8, 156, 162, 172, bina post fol. 12, 165, 170; undecim 

post fol. 179 ; nescio quot post fol. 187. 

Uno numero 715 signati sunt codices quattuor, quorum soli tomi 
II, ΠῚ et IV unius eiusdemque legendarii sunt. 

1. (Fol. A) Vita S. Reguli ep. et conf. = BHL. 7106. 
Inc. mutila: inguietudinem ne forte adstantium aures so- 

nitus enormitas obstrueref (num. 7 med.) 

2. (Fol. 1-8%) Vita 5. Silvestri = BHL. 7726. 

Exciso folio inc. mutila: Melchiade episcopo ad carcerem 
perguni et Silvestrem deinde educenfes (MomBnitivs, t. 11, 

fol. 280) — Ablato uno fol., des. mutila: ef profinus com- 

movil se totum cum omni mansuetudine | 

3. (Fol. 9-14") (Vita 5. Basilii ep. et conf. per Amphilo- 
chium ep. Iconii) = BHL. 1023. 

Inc. mutila: se Basilius et Eubolus coessentes sibi dimt- 
sift Eubolus ut cohereret Basilio. Aplatis post fol. 12 duobus 

fol.,desunt quae mediant inter verba: Filioli mei dilectissimi 

omnes gratias agatis, et verba: populumcum laelitia et pace 

glorificantem Dominum. 

4, (Fol. 14¥-17") Vita 5. Euphrosinae virg. = BHL. 2723. 

5. (Fol. 17v-18) Passio S. Columbae virg. = BHL. 1894. 
Dec. 31. 

6. (Fol. 18ν-21ν) Vita 5. Genovefae virg. = BHL. 3336. 
7. (Fol. 22-25) Vita S. Symeonis monachi = BHL. 7957. 
8. (Fol. 25-32) Passio S. luliani sociorumque eius = BHL. 

4531. Tan. 9. 
9. (Fol. 32-33%) Vita S. Gregorii Lingonicae urbis ep. = 

BHL. 3665. Jan. 6. 
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10. (Fol. 33%-34) Passio S. Petri qui et Balsami = BHL, Cop. 715 
6702. Ian. 8. 81 

11. (Fol. 34-34") Passio SS. Polieucti, Candidiani et Filo- 

romii = BHL. 6888. Ian. 10. 
12. (Fol. 34°-35) Passio δ. Concordii mart. = BHL. 1906. 

Tan. 1. 
13. (Fol. 35-37) Passio sanctorum XL martyrum quae est 

idibus ianuarii Domitiani, Diani...— BHL. 7539. Tan. 13. 

Des. Sicque certati ef consummati lucent sicut luminaria 

in mundo Deo credentes in Christo et in Spiritu sancto cui... 

14. (Fol. 37-39) Vita 5. Hylarii ep. = BHL. 3885. Ian. 13. 

Omissis libri primi ultimis sententiis post verba Sed qui 

vult ipsum agnoscere, eius exilia memoretur merita respiciat 

volumina relegat dicta perpendat (Act. SS. num. 19 med.) 

statim coniungitur finis libri II (BHL. 3887), inde a verbis : 
inventa est papiro consumpto tangquam se confinitum caera 

ipsa fecisset inter ignes et pallium ut ab ipsa videretur defendi.,, 
(Act. SS., num. 13 med.). 

15. (Fol. 39-40) Epistola 5. Hylarii ep. ad propriam fi- 

liam Apram = BHL. 3887 a. 
16. (Fol. 40-52) Vita 5. Remigii archipraesulis = BHL. 

7155, 7156, 7157. 

Desunt cc.10, 12, 13, 15, 17 med. ad 22, 24, 26 med. ad 27, 

28 altera pars; sed quaedam adiecta sunt inter cc. 42 et 43, 

45 et 46; reiecta sunt ad calcem libelli cc. 53-55, 
Sequuntur hymni quattuor, CHEVALIER, Repert. hymnol. 

17300, 15673, 17299, 17298 et carmen distichorum 23 inc. 

Continet hic breviter solum miracula codex. Des. Εἰ quae 

scribentis pagina nulla feret. 

17. (Fol. 52-53”) Vita S. Felicis presb. et conf. = BHL. 
2874. Tan. 14. 

18. (Fol. 54-04ν) Vita beatissimi Mauri monachi = BHL. 
5773. Tan. 15. 

19. (Fol 64%-68") Vita 5. Fursei conf. = BHL. 3209. 
, lan. 16. 

Folio lacerato, inc. mutila: sacris guibusdam miraculorum 

praesagus... 

20. (Fol. 68¥-70") Textus miraculorum = BHL. 3213. 
21. (Fol. 71-73%) Passio SS. Speusippi, Eleusippi et Meleu- 

sippi = BHL. 7829. . 
22. (Fol. 73%-84) Passio 5. Sebastiani mart.= BHL, 7543. 

Jan. 20. 
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23. (Fol. 84-85) Passio ss. mm. Marii et Marthae,\' ulifax 
et Abacuc et beati Quirini mart. = ΒΗ͂Ι, 5543. - Ta 20. 

24, (Fol. 85v-88) Passio S. Agnetis virg. et mart. 

156. “Tan. 2. 
* 25. (Fol. 88-90%) Passio 5. Vincentii levitae et mart. = 
BHL, 8628, 8629, 8630. 

Sequitur (fol. 90-91%) homilia de S. Vincentio, P.L., 
t. XXXVIII, p. 1255. 

26. (Fol. 915-02) Qualiter hic locus meritis 9, Vincentii 

ereptus est ab incendii discrimine = BHL. 8650. 
27. (Fol. 92-98") Passio SS. Leucii, Tyrsi et Galenici = 

BHL. 8280. Jan. 28. 

28. (Fol. 98-102") Vita 5. Aldegundis virg. = BHL. 245. 
pl Ian. 30. 

29. (Fol. 102¥-105) Passio 5. Policarpi = BHL. 6870. 

Tan. 26. 

30. (Fol. 105-108) Passio S. Ignatii mart. = BHL. 4256. 

Tan. 31. 

31. (Fol. 108-1197) Vita 5. Brigidae virg. = BHL. 1455. 
32. (Fol. 119¥-121) Passio S. Agathae virg. quae passa est 

in provincia Siciliae, in urbe Catanensium sub Decio imperatore 
= BAHL, 133. Febr. 5. 

Folio lacerato,inc. mutila : opinionem extendere fortissimis 
orta natalibus, 

33. (Fol. 121-125) Vita sancti ac beatissimi Vedasti pont. 
urbis Atrebatensis = BHL. 8508. 

34. (Fol. 125-128) Miracula eiusdem ab Haymone monacho 
nuper edita = BHL. 8510, 8513 (om. prologo), 8514, 8515. 

35. (Fol. 128-131) Vita S. Amandi ep. = BHL. 332. 
Deest prologus. 

36. (Fol. 131-136") Vita 5. Ansberti pont. = BHL, 520. 
37. (Fol. 136¥-143%) Vita 5. Paulae nobilissimae feminae 

edita a S. Hieronimo presb. = BHL. 6548. 

38. (Fol. 143v-149) Vita 5. Eufrasiae virg. = BHL. 2718, 
Des. quae caelestis senatus ifer promeruit. Festinemus. 

39. (Fol. 149-150) Vita S. Eulaliae virg. = BHL. 2699. 

Excisa littera inc. mutila: Mortis et indole. 

40. (Fol. 150-152) Passio 5. Iulianae virg. apud Nicome- 
diam civitatem sub Maximiano imperatore = BHL. 4523 τη. 

Febr. 16, 
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Des. mutila paulo ante finem: Ef cum venisset urbem Cop. 715 
exsurgens tempestas duxil navim in fines et posita est Iuliana_ t. I 

beata prope terriforium Puteolano in loco ubi habet mauso- 

leum, unum miliarium a mare. Praefectus autem cum | 

41. (Fol. 152-154%) Vita 5. Silvini ep. et conf. = BHL. 

7747, 
42, (Fol. 154°-156) Passio S. Longini mart. = BHL. 4965. 

Mart. 15. 

43. (Fol. 156-156") Passio 5. Eulaliae virg.= BHL. 2696. 

Ablato uno folio des. mutila: per publicum ducite eam ut 

eius virginitas reveletur. Eulalia vero ait (num. 3 med.) 

44, (Fol. 157-157") Vita 5. Albini ep. et conf. = BHL, 234. 

Ablato uno folio, inc. mutila: censendum cum illustris 

Aetheria iussione persequente in Dullacense villa (jum. 9). 

45. (Fol. 157*-160) Passio 5. Alexandri ep. = BHL. 273. 
46. (Fol. 160%-161) Passio SS. Saturi, Saturnini, Revocati, 

Felicitatis et Perpetuae = BHL. 6634. Mart. 7. 

Des. ef Gallieno imp...die nonarum marciarum. Fideliter 
memoriis communicantes precemur Dnum ut eorum participes 

esse mereamur per omnia saec. saec. Amen. 

47. (Fol. 161¥-164). Vita 5. Gertrudis virg. = BHL. 3490, 

3495. 
Folio lacerato inc. carifate largiente credimus atque. Ab- 

lato inter fol. 162 et 163 uno folio, desunt M.G., p. 461, 

lin. 1 solifo - 466, lin. 4 prius. 

48. (Fol. 164-168") Vita S. Cudberti ep. = BHL. 2019. 
Excisis inter fol. 165 et fol. 166 duobus foliis, deest finis 

libri II, post. verba: mercedem prophetae accipiet. Εἰ qui | 

(Act. SS., p. 119, num. 2 des.) et initium libri III usque ad 

verba : | eorum revertendi veniam dedit (ib., p. 121, num. 5 

des.) 

49. (Fol. 168V-169%) Passio 5. Yrenei ep. = BHL. 4466. 
Apr. 6. 

50. (Fol. 169-170") Vita beatissimi Reguli ep. = BHL. 

7106. 
Ablatis duobus foliis des. mutila: Beatus vero Regulus 

antistes pretiosissimus non tulit hane taediosam ranuncula- 

rum (num. 7 med.). 

51. (Fol. 180-185’) Vita 5. Ambrosii ep. = BHL. 377. 

Toto quaternione ablato, inc. mutila: brevi venae stillan- 
tem fonte cum sitivit quam profluentes fontis rivos quorum 

Anal. Boll. XLVI. — 17. 
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Cop. 715, copiam sitis tempore repperire non possunt. - Εἰ ordeaceus 

t.1 panis dulcis solet esse. 

52. (Fol. 185%-186%) Passio ss. mm. Cyoniae, Hyrenae, 
Agapae = BHL. 118. Apr. 5. 

Des. posifum est ipso adiuvante qui vivil... 

53. (Fol. 186¥-187") Vita vel poenitentia S. Mariae Aegyp- 

tiacae = BHL, 5415. Apr. 9. 
Inc. prol. Vifam et paenitentiae magnum virileque certa- 

men venerabilis Mariae Aegyptiacae qualiter in heremo ex- 
pleverit tempora vitae de graeco transtulit in latinum Paulus 

venerabilis diaconus sanctae Neapolis aecclesiae. Secretum re- 
gis... prodere narrationis initium.-— Des, mutila: Saluta- 

bant se invicem suppliciter monachi εἰ unusguisgue genuflexo 

suppliciter amplec| (cap. VI med.). 

CODEX 715, tom. II 

Membraneus, foliorum 177 (0,49 x 0,32) paginis bipartitis 

exaratus saec. XII. ‘ 

Fol. 2 manu saec. XVII: Ex bibliotheca ecclesiae 5. Audomarit. 

Fol. 1% descriptus est indiculus Passionum. 

4. (Fol. 1-3) Passio 5. Marci evangelistae = BHL. 5276. 
Apr. .25. 

2. (Fol, 3-6") Passio 5. Clementis papae et mart. = BHL. 
1848. Nov. 24. 

3. (Fol. 6¥-11%) Passio S. Apollonaris mart. = BHL. 623. 
Iul. 23. 

4. (Fol. 11¥-14) Passio S. Quintini mart. = BHL. 6999. 
Oct. 31. 

5. (Fol. 14-15) Inventio corporis S. Quintini mart. = BHL. 

7000. 
6. (Fol. 15-18%) Passio 5. Piatonis mart. = BHL. 6845. 

Oct. 1. 

7. (Fol. 18¥-20) Passio 5. Sixti papae et mart. = BHL. 
7811. Aug. 6. 

8. (Fol. 20-22%) Passio 5. Calixti papae et mart.= BHL. 
1523. Oct. 14. 

9. (Fol. 22-26) Passio 5. Nicasii ep. et mart. et Eutropiae 

sororis eius = BHL. 6076. Dec. 14. 
10. (Fol. 26-32%) Passio 5. Salvii mart. = BHL. 7472, 

Tun. 26. 
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11. (Fol. 32°-35) Passio ss. mm. Crispini et Crispiniani = Con. 715 

BHL. 1990. Oct. 25, 11 
12. (Fol. 35-37) Passio ss. mm. Fusciani, Victorici, Gen- 

tiani = BHL, 3226. Nov. 11. 

13. (Fol. 37-37%) Passio S. Jacincti = BHL. 4053. 
Tul, 26. 

* 14, (Fol. 37%-53) Passio S. Sebastiani mart. = BHL. 7543. 

Tan. 20. 

15. (Fol. 53-54) Passio S. Polychronii et sociorum eius = 
BHL. 6884. 

16. (Fol. 54-55") Passio SS. Abdonis et Sennes = BHL. 6. 
. Tul. 80. 

17. (Fol. 55%-57%) Passio SS. Sixti, Felicissimi, Agapiti = 
BHL. 7801. Aug. 6. 

18. (Fol. 57%-60) Passio 5. Laurentii= BHL. 4755. Aug. 10. 

19. (Fol. 60-62) Passio S. Ypoliti mart. = BHL. 3962 a. 

Aug. 13. 
20. (Fol. 62-66) Passio Cyriaci, Sisinni, Largi, Smaragdi 

= BHL, 5235 a. Mart. 16. 
21. (Fol. 66-69’) Passio ss. mm. Vitalis, Gervasii et Protasii 

_ = ΒΗ], 3517. Tun. 19. 
_ 22. (Fol. 69%-71) Sermo B. Ambrosii de ss. mm. Gervasio 

et Protasio inventis atque depositis = BHL. 3513, num. 1-13. 

23. (Fol. 71-72%) Item sermo S. Ambrosii ep. de eisdem 

sanctis = BHU. 3513, num. 15-23. 
24, (Fol. 72-73%) Passio SS. Iohannis et Pauli = BHL. 

3239. 

Inc. ut Anal. Boll, t. XXIII, p. 188, 22°. 

25. (Fol. 73-74%) Passio SS. Cornelii et Cypriani = BHL. 
2040. Sept. 14, 

26. (Fol. 745-705) Passio S. Crisogoni mart. = BHL. 
1795. Nov. 24. 

Deest prologus. 

27. (Fol. 76%-78") Passio ss. mm. Marcellini et Petri = 
BHL, 5230. ‘ Iun. 2. 

28. (Fol. 78y-80%) Passio S. Simphoriani mart. = BHL. 
7967. 

29. (Fol. 80-84%) Passio 5, Firmini ep. et mart. = BHL. 
3002. ' Sept. 25. 
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30. (Fol. 845-85.) Inventio vel translatio corporis 5, Fir- 
mini mart. = BHL. 3009. 

31. (Fol, 85¥-88") Passio ss. mm. Mauricii et sociorum eius. 
Sept. 22. 

Inc. prol. Sanctorum Christi passionem Agaunum quam 

gloriosus sanguis inlustrat pro honore gestorum—(ef. BHL. 
5737). Inc. Temporibus Dioclefiani quondam romanae reipu- 

blicae principis cum ad imperium (cf. BHL. 5741). Des. ut 

BHL. 5743. 

32. (Fol. 88¥-92%) Passio SS. Cosmae et Damiani = BHL. 
1970. Sept. 27. 

Stilo mutato. Des. ad auxiliandum tibi et eripere te... sed 

permane.,. Tibi sit honor... Amen, Sequitur: Hrat quaedam 

mulier vidua in loco illo unicum filium habens qui daemonio 
correplus... Amen. Elefantiosus... cum lacrimis currebant 
dicentes: Gloria tibi Christe qui.. Tibi honor... Amen, (cf. 

‘cod, 716, tom. VII, 14°). 

33. (Fol. 92¥-98) Passio 5. Hairamni ep. et mart = BHL, 

2539. 
34. (Fol. 98-105%) Passio S. Lantberti ep. et mart. = BHL. 

4683. Sept. 17. 

Inc. prologus: Cum cottidie aliorum 

35. (Fol. 105¥-119) Passio sanctissimi Dionysii sociorumque 
eius = BHL. 2175. 

36. (Fol. 119-121) Inventio eorumdem = BHL. 2193. 

37. (Fol, 121-122) Quomodo B. Stephanus papa egro- 
tavit apud Parisiacum et ibi per B. Dyonisium, adiuvantibus 
SS. Petro et Paulo sanatus sit et altare in honore eorum 

dedicavit et Pippinum et Carolum et Carlomannum filios 

eius in reges unxit = BHL. 2176. 
38. (Fol. 122-124”) Sermo in festivitate SS. Dyonisii, Ru- 

stici οἱ Eleutherii = BHL. 2178. 
39. (Fol. 124v-127") Item sermo in festivitate eorumdem 

sanctorum = BHL. 2187. 
40. (Fol. .127%-130%) Passio SS. Gereonis et sociorum eius 

= BHL. 3446. Oct. 10. 

41. (Fol. 130¥-136%) Passio ss. mm. Nerei et Achillei = 
BHL. 6058, 6060, 6064, 6066. Mai 12. 

42. (Fol. 136%-139) Passio SS. Marii, Marthae, Audifax et 

Abacuc ‘= BHL, 5543. Tan. 20. 



BIBLIOTHECAE PUBLICAE AUDOMAROPOLITANAE 261 

43. (Fol. 139-142) Passio S. Iudae qui crucem Domini inve- Cop. 715, 
nit = BHL. 7022, 7023. t. II 

44. (Fol. 142-142.) Epistola Aviti presb. de revelatione 

S. Stephani et Gamalielis et Abibonis et Nichodemi = BHL., 
7850. 
‘45. (Fol. 142ν-1440) Epistola Luciani de revelatione S. 

Stephani et sociorum eius = BHL, 7851. 
46. (Fol. 145-158) De miraculis S. Stephani protomart. = 

BHL. 7860, 7861, 7868-7870, 7858. 
47. (Fol. 158-159) Passio S. Simphoriani mart. = BHL. 

7967, ᾿ Aug. 23. 

48. (Fol. 159%-160") Passio 5, Felicis ep. et mart. = BHL. 

2894. 
49. (Fol. 160") <Passio 5. Luciae virg.> = BHL. 4985. 

Initium tantum usque ad verba: prophetam dicentem: 
Obscurentur oculi eorum ne videant | 

50. (Fol. 161-164) Passio 5. Hermetis mart. = BHL. 266, 
num. 1-14. Aug. 28, 

Sequuntur quae de S. Balbina edita sunt in Act. SS., 
Mart. t. III, p. 900, num. 3. — Des. perrexit glorificans 
Deum. Alexandrum vero ep., Eventium et Theodolum presbi- 

teros iussit in vinculis arctius custodiri ; quorum triumphum 
seguentis huius libelli textus exponit. 

51. (Fol. 164-165) Passio SS. Alexandri, Eventii, Theodoli 
= BHL, 266, num. 15-20. - Mai 3. 

Inc. Aurelianus ttaqgue posiqguam 5. Quirinum per partes 

interfecit et S. Hermen decollavit — Additur: Et cum inve- 
nisset B. Balbina corpora sanctorum gratias cepit agere D. 1. 

C. quod repperisset vincula B. Petri ap. Et prosternens se 

in oralione dixil: Benedictum nomen tuum omnipotens Deus, 

_ quod per famulum tuum Alexandrum mihi ancillae tuae os- 
tendisti thesaurum spiritualem. 

52. (Fol. 165%-167") Passio S. Mennae mart. = BHL. 5921. 

53. (Fol. 167¥-169") Passio S. Longini mart. = BHL. 4965. 
Mart. 15. 

54. (Fol. 169¥-173) Passio SS. Claudii, Castoris, Simpho- 

riani et Nicostrati = BAHL. 1837. 

55. (Fol. 173-174") Passio S. Felicis ep. et mart. = BHL. 
2894, 

56. (Fol. 174¥-177) Passio SS, Johannis et Pauli = BHL. 

3236, 3238, Tun. 26, 
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Cop. 715, CODEX 715, tom. ΠῚ 
t. UI 

Membraneus, foliorum 176 (0™50 x 0,32), paginis bipartitis 

exaratus saec. XII. 

Fol. 1%, manu saec. XVII: Ex bibliotheca ecclesie S. Audomari. 

Fol. 1, descriptus est indiculus Vitarum 31 numero distinctarum. 

4. (Fol. 1-5%) Passio 5. Petri apost. = BHL. 6655. 
2. (Fol. 5%-9%) Passio 5. Pauli apost. = BHL. 6570. 
3. (Fol. 9¥-12) Passio S. Andreae apost. = BHL. 428. 

Nov. 30. 
Des. invasit universos... Amen. Maximilla autem quaedam 

senatriz pudicitia et sanctitate cum reverentia colligens cor- 

pusculum condivit aromatibus et optimo in loco sepelivit. 

4, (Fol. 12-21%) De miraculis B. Andreae apost. = BHL. 

430. 
5. (Fol. 21¥-22%) Passio 5, Iacobi Iusti, fratris Domini = 

BHL, 4094. 
6. (Fol. 22%-27) Actus et assumptio S. Iohannis evang. = 

, BAL. 4320. 
7. (Fol. 27-29) Passio S. Iacobi fratris S. Iohannis evang., 

qui decollatus est ab Herode = BHL, 4057. Tul. 25. 
8. (Fol. 29-32) Passio 5. Bartholomei apost. = BHL, 1002. 

Aug, 22, 

9. (Fol. 32-36) Passio S. Mathei apost. et evang. = BHL. 

5690. Sept. 21. 
10. (Fol. 36-41) Passio apost. Symonis et ludae = BHL. 

7750, 7751. 

Des. Dominum N. 1. C. qui crucifixus est propter saeculi 
delicta et munus Spiritum sanctum paraclytum illuminatorem 

animarum nostrarum ef nunc et semper...Cf. Catal.Lat. Brux., 

»t. I, p. 95. 

11. (Fol. 41-42) Passio S. Philippi apost. = BHL. 6814, 
Mai 1. 

12. (Fol. 42-48%) Passio δ. Tomae apost. = BHL. 8136. 
Dec. 21. 

13. (Fol. 48-53) Passio 5. Vincentii mart. = BHL. 8628, 
8629, 8630. Tan. 22. 

Sequitur (fol. 53-54) Sermo de S. Vincentio. — Inc. In 
passtone quae nobis hodie recttata est fratres karissimi evi» 

denter ostenditur iudex ferox, 
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14. (Fol. 54-55%) Quomodo locus Sithiensis meritis 5. Vin- Cop. 715, 
centii ab incendio ereptus sit = BHL. 8650. t. It 

15. (Fol. 55%-56%) Passio 5. Felicitatis, quae est IX kal. 

decembris et VII Fratrum qui passi sunt VI idusiulii = BHL. 
2853. 

16. (Fol. 56¥-58) Passio S. Gordiani mart. = BHL, 3612. 
᾿ Mai 10. ᾿ 

_ 17. (Fol. 58-59) Passio S. Pancratii mart. Mai 12. 
Inc. ut BHL. 6427. — Des. ut BHL, 6421. 

18. (Fol. 59-60") Passio S. Agapiti mart. = BHL. 125. 
Aug. 18. 

19. (Fol. 60¥-76) Vita 5. Martialis apost. = BHL. 5552. 
Tun. 30. 

20. (Fol. 76-89) Vita S. Augustini ep. = BHL. 785. 
Aug. 28. 

21. (Fol. 89-96%) Vita 5. Hieronimi presb. = BHL. 3869, 
3871. Sept. 30. 

3869 des. : consummatus 88 aetatis suae anno in Dno re- 

quievit, Bethleem eum alma tenet... Dormivit autem B. H. 

anno imperii... XII. Omnes autem anni vitae eius sie colli- 

guntur ; Ordinatus est Romae presbiter viginti novem annorum, 

annis tribus vixitapud B.,in proposito suo annis quinquaginta 

et mensibus sex. 

22. (Fol. 96%-105) Vita 5. Gregorii papae = BHL. 3640. 
᾿ Mart, 12. 

Sequitur : Post obitum ergo B. G. papae tam scilicet libera- 

lissimo pastore defuncto vehementissima fames — Des. 

iuxta pytgi basim sicul actenus cernitur confessor veritatis 

meruit sepeliri (Act. SS., p. 202-203, num. 69). 

23. (Fol. 105-114) Vita 5. Ambrosii ep. = BHL. 377. 

. Apr. 4. 

24. (Fol. 114-124%) Vita 5. Vedasti ep. et conf. = BHL. 
8508, 8510, 8513 (om. prol.), 8514, 8515. Febr. 6. 

25. (Fol. 125-127") Vita S. Felicis presb.= BHL. 2874. 
26. (Fol. 127%-129) Vita S. Medardi ep. = BHL. 5864 b. 

Iun. 8. 

27. (Fol. 129-138) Vita 5. Audoeni ep. = BHL. 751 a, Ὁ. 

Aug. 24. 

28. (Fol. 138-140") Vita 5. Hilarii ep. = BHL. 3885. 

Tan. 13, 
Deest prologus. — Des, ut in cod, 715, I, 149, 
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Cop. 715, 29. (Fol. 140v-142) Epistola 5. Hilarii ad filiam suam = 

t. ΠῚ BHL, 3887 a. 
30. (Fol. 142-146") Vita 5. Evurtii ep. = BHL. 2799. 

Sept. 7. 
Deest epilogus. 

31. (Fol. 146%-151v) Vita S. Bavonis conf. = BHL. 1049. 
Oct. 1. 

32. (Fol. 151%-156) Vita δ. Richarii presb. et conf. = BHL. 
7224, Oct. 9. 

33. (Fol. 156-173) Vita S. Remigii ep. et conf. = BHL. 
7155. Ian. 13. 

Des. in aecclesia quam ipse aedificaverat corpore fuit in 

pace sepultus (cap. 20). 

34, (Fol. 173-176") Vita S. Iohannis cognomento Heley- 

monis = BHL. 4388. 

Des. mutila : Venientibus ergo quibusdam indutis ornamentis 

aureis οἱ dextralibus et quae| continuatur vero in tomo IV, 

fol. 3: |rentibus referebat; sed fol. 1-2¥ manu saec. XIII 
rescripta sunt prologi, indiculus et initium usque ad verba: 

non angustiabant neque sanctam ecclesiam. 

CODEX 715, tom. IV 

Membraneus, foliorum 136 (0™,482 x 0,331), paginis bipartitis 
exaratus saec. XII (fol. 1-4%, 132-136 5866. XIII). 

Fol. 132, manu saec. XVII: Ex bibliotheca ecclesiae S, Audo- 

mari. 

Fol. 1 descriptus est indiculus Vitarum (n. XXXII-L) e quibus 

ῃ. XLVI-L (Vitae SS. Reguli, Willebrordi, Albini, Trudonis, 
Fursei) iam a codice absunt, quarum loco addita est, saec. XIII, 

Vita S. Maximi. 

1. (Fol. 1-28ν) Vita S. Iohannis cognomento Heleymonis 
= BHL. 4388. Iul. 13. 

Vid. quae adnotavimus supra ad cod. 715, III, 34°. 

2. (Fol. 23-26) Vita 5. Cuniberti ep. = BHL. 2017. 

Nov. 12. 
3. (Fol. 26-31) Vita 5. Severini ep. = BHL, 7647, 7648. 

Oct. 23. 
4 (Fol. 31-32%) Quaedam de Vita 5. Germani Parisia- 

censis = BHL, Suppl. 3469. Mai 28. 
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' &. (Fol. 32¥-49) Vita 5. Germani ep. Autisiodorensis = Cop. 715, 
BHL. 3454. Tul. 31. t-IV 

Deest argumentum lib. I et II. 

- 6. (Fol. 49-62%) Vita δ. Silvestri papae = BHL. 7739. 
Dec. 31. 

Deest prologus. 

7. (Fol. 62-74) Vita 5. Basilii ep. et conf. = BAHL. 

1023. Tan. 1. 

8. (Fol. 74-78) Vita S. Symeonis qui in columna stetit 
= BHL, 7957. Jan. 5. 

9. (Fol. 78-81) Vita δ. Iudoci conf. = BHL, 4504. 
Dec. 13. 

10. (Fol. 81-83%) Vita S. Salvii conf. = BHL. 7470. 
Oct. 28. 

11. (Fol. 83-92%) Vita 5. Nicolai ep.= BHL. 6104-6108. 
[ Dec. 6. 

42. (Fol. 92°-96") Vita S. Goaris conf. = BHL. 3565. 
Iul. 6. 

43. (Fol. 96%-120) Vita δ. Columbani = BHL,. 1898. 
Nov. 23. 

Adest (fol. 111%) hymnus in honorem 5. Columbani, 

CHEVALIER, Repert. hymnol. 3335, 12299. Dein (fol. 112) 

Vita 5. Attalae BHL. 742 et (fol. 114”) Vita 5, Burgundofa- 

rae BHL. 1487. 

44, (Fol. 120-131%) Vita 5. Mauri monachi et conf. = BHL. 

5773. 
Des. iuxta beati-Martini ecclesiam remotiorem delegit vi- 

tam (cap. X, n. 62). 

15. (Fol. 132-136) Vita S. Maximi ep. Regensis = BHL. 

5853. Nov. 27. 
Deest epistula. 

CODEX 716, tom. II 

Membraneus, foliorum sign. 207 [fol. 7 bis] (0™,481 x 0,343), 

paginis bipartitis exaratus saec. XIII in. 
Uno numero 716 comprehenduntur quinque tomi qui supersunt Le- 

gendarii Flandrensis (cf. Levison, in M. G., Scr. rer. merov., t. VII, 

pp. 542-44, 674-77), olim bibliothecae monasterii Claromarensis. 

Constabat autem partibus 9, ut habetur ex antiquo monasterii ca- 

talogo : « Sanctorum passiones et vitae, in 9 vol. Primum incipit 



Cop, 716, 

1.ἃ1 

266° '  GATALOGUS CODD. HAGIOGR. LATINORUM 

in festo S. Iohannis evangelistae ; 2¥™ in Purificatione B.M.V. ; 

3um in calendis maii ; 4"™ in fest. apostolorum Petri et Pauli ; 5¥™ in 

fest. S. Germani ; 6¥™ in fest. S. Matthei ; 7"™ in fest. SS. Simonis et 

Iudae apostolorum ; 8" in fest. S. Bartholomei apostoli; 9" in 

fest. S. Andreae apostoli.» (Catalogue général des manuscriis des 

bibliothéques publiques, t. 111 15, Bibliothéque de Saint-Omer. Ad- 

ditions et Corrections, p. 71). Sane, ut tomus qui sexto loco ponitur 

octavus esset, qui septimo sextus, qui octavo septimus,,rerum ordo 

postulabat.Sed in hodierna Audomarensi bibliotheca codices quibus 
prius praefixi erant numeri IV, V, VII perperam signati “sunt: 

VII, VI, V, nedum numeratio emendata fuerit. Rectam librorum 

consecutionem, monito lectore, restituimus. 

4. (Fol. 5-7) Passio S. Blasii ep. et mart. Febr. 3. 
Inc. In Sebastea Capadociae degebat quidam christianus, 

Blasius nomine, purus, innocens, Deum colens, verax, man- 

suetus, ab omni opere pravo se abstinens. Videntes ergo irre- 

prehensibilem eius vitam hii qui in Sebastea Capadociae civi- 

tate fideles existebant, elegerunt sibi eum episcopum — Des. 

ut BHL. 1374 m. 

2. (Fol. 7-10) Vita S. Bertulfi conf. = BHL. 1316. 

Febr. 5, 

Deest prologus. — Reliquis amissis, des. magna in servo 

Dei virtus spectaculo erat populis (= Act. SS., num. 22 extr.). 

Nam caecis visus, surdis auditus, mutis linguae officium re- 
paratur et in singulis morbis tanti medici efficacia ammiratur, 

praestante Domino... Amen. 

3. (Fol. 10-12) Passio S. Agathae virg. quae passa est 

in provincia Siciliae in urbe Catanensium sub Decio impera- 
tore die nonarum februariarum = BHL. 138. 

Inc. Quinfianus consularis... 

4. (Fol. 12-16%) Vita B. Vedasti ep. et conf. = BHL. 8508. 
Febr. 6. 

5. (Fol. 16%-20%) Miracula eiusdem ab Haimone monacho 
nuper edita = BHL, 8510, 8513-8515. 

Deest prologus narrationis BHL. 8513. 

6. (Fol. 20%-24v) Vita S. Amandi ep. = BHL. 332, 340. 

Febr. 6. 

7. (Fol. 24°-26) Translatio 5. Amandi praesulis = BHL. 
342. 

Praemissus est prologus libelli BHL. 343. — Reliquis 

omiussis, des. servire studuit indefessus, praestante Domino... 

Amen (cf. M,G., Scr. rer. merov., t. V, p. 474, lin. 17), 
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8. (Fol. 26-27) Visio S. Aldegundis de transitu S. Amandi 
= BHL, 344. 

Reliquis omissis, des. multipliciter gratiosi (= Act. SS., 
num. 8, sub in.). 

9. (Fol. 27-28) Miraculum quod idem 5. Amandus opera- 
tus est de muliere quam resuscitavit in urbe Rotomagensi 
= BHL, 347. 

Prologus contractus est et post narrationem positus. 

10. (Fol. 28-35") Vita S. Ansberti pontificis = BHL. 520. 
Febr. 9. 

11. (Fol. 35-38) Vita 5. Austrabertae virg. = BHL. 833. 

Febr. 10. 
12. (Fol. 38-39) Miracula S. Austrabertae virg. post eius 

transitum = BHL. 835. 
13. (Fol. 39-46%) Vita 5. Eufrasiae virg. = BHL. 2718. 

Febr. 11. 

14. (Fol. 46¥-49) Passio S. Eulaliae virg. et mart., quae 
passa est ΠΠ]1 idus decembris = BHL. 2700. 

15. (Fol. 49-50") Passio 5. Valentini mart. = BHL. 8460. 

Febr, 14. 
16. (Fol. 50-53%) Passio S. Iulianae virg. et mart. = BHL. 

4522. Febr. 16. 
17. (Fol. 53°-56") Vita S. Silvini ep. = BHL. 7747. 

Febr. 17. 

18. (Fol. 58-60) Vita Pharaildis virg. = BHL. 6791. 

19. (Fol. 60-71) Gesta Swenomagni regis et filiorum eius 
et passio Canuti regis et mart. = BHL. 1551. 

20. (Fol. 71-83) Vita Karoli comitis Flandriae = BHL. 
1573. 

21. (Fol. 83-85) Vita S. Albini ep. et conf. = ΒΗ͂Ι,. 234. 
Mart. 1. 

Deest prologus. 

22. (Fol. 85-90) Vita 5. Dewi = BHL. 2107. Mart. 1. 

Deest epilogus. 

23. (Fol. 90-93") Vita 5. Winwaloei ab. = BHL. 8961. 
Mart. 3. 

24. (Fol. 93-94") Passio SS. Satu i, Saturnini, Revocati, 

Felicitatis et Perpetuae = ΒΗ͂Ι, 6634, Mart. 7, 

Cop. 716, 

t. II 
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"95, (Fol. 94%-153%) Vita sancti ac beatissimi Gregorii ur- 
bis Romae pontificis = BHL. 3642, 3641. Mart. 12. 

Sequitur (fol. 153%-154) « Generale decretum eiusdem beati 
Gregorii papae...», id est epistula spuria Jarré-Ewa.p, 

1366. 

26. (Fol. 154-155) Passio S. Longini mart. = BHL. 4965. 
Mart. 15. 

27. (Fol. 155-159) Vita 5, Patricii conf. = BHL. 6505 a. 
Mart. 17. 

28. (Fol. 159-166") Vita S. Gertrudis virg. = BHL. 3493, 

3497, 3495, 3500. Mart. 17. 

Inc. a libro II, omisso etiam huius prologo. Deest prologus 

libri III (BHL. 3497), cuius exscripta sunt capita dumtaxat 

quattuor, permixtacum capitibus libelli ΒΗ. 3495, sic: 
BHL. 3497, c. 1 (omissa ultima parte inde ab: Jntueri hic 
libet...); BHL. 3495, c. 3 (M.G.); BHL. 3497, c.5; BHL. 
3495, c. 5-9; BHL. 3497, c. 8 et c. 9 (omissis ultimis sen- 

tentiis inde ab: O insignem...). 

29. (Fol. 167-168") Passio S. Hyrenei ep. et mart. = 

BHL. 4466. Mart. 25. 

30. (Fol. 168-170) Vita B. Reguli ep. = BHL. 7106. 
ΙΝ Mart. 30. 

31. (Fol. 170-173") Passio S. Theodosiae virg. = BHL. 

8090. April. 2. 
32. (Fol. 173%-179%) Vita 5. Ambrosii ep. = BHL. 377. 

April. 4. 

33. (Fol. 179%-181) ‘Passio ss. mm. Cyoniae, Hyrenis, Aga- 

pis = BHL. 118. April. 5. 
34. (Fol. 181-184) Vita S.,Waldetrudis virg. = BHL. 8777. 

April. 9. 

35. (Fol. 184-192") Vita S. Macharii archiep.= BHL. 5101a. 
April. 10. 

36. (Fol. 192¥-196") Miracula = BHL. 5101 Ὁ. 

Aci. SS., num. 47-56. Sequuntur multa alia miracula quae 

in exemplaribus suis deesse Henschenius perspexerat (cf. 
Act. SS., p. 890, annot. b), Inc. Puella quoque Menapen- 
sis luminibus privata oculorum per aliquot annos sedebat 

in tenebris... et des. Tres curati in medio componuntur, Deus 

in commune glorificatur, beati illius peregrini et ex peregrino 

amici Dei veneratio augmentatur. 

37. (Fol. 196-198) Qualiterjdivinitus declaratur‘in caelum 

dum sanctum corpus levatur a terra = BHL. 5101 c, d, | 
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Act. SS., num, 57-66. Ultimis verbis, omisso Amen, con- Cop. 716 
tinuo subiuncta sunt duo miracula, quae inc. Nec tantum in 

praesentia glorificatae elevationis, verum etiam apud quos- 

dam absentes eadem die satis manifeste constitit merita glo- 

rificatio ipsius sanctitatis... Unde et frater quidam Laubacen- 

sis... et des. Fratricida solutus liberatorem suum laudavit et 

recessit, 

(Fol. 198-199) Vita S. Godebertae virg. April. 13. 

Aliis verbis eadem fere narrantur quae in Vita BHL. 

3572, num. 2-10. Inc. prologus (cuius initium a librario prae- 

termissum esse videtur): Sunt quoque mihi angustiae undi- 
que, ef ipsae difficillimae. Nam, si resistam, inoboedientiae, 

controversiae inhumilitatisque reus efficiar... Inc. Vita : Sanc- 

lissima igitur ac beatissima virgo Christi insignis Godeber- 

ta, transacto in Dei servitio sine querela huius mundi spacio... 
— Des. assumpta est ab angelis in gloria, ubi laetatur laeti- 

tia sempiferna cum Patre... Amen. 

(Fol. 199-200) Miracula eiusdem. 

Aliis verbis narrata sunt eadem quae in Vita BHL. 3572, 

num. 13-22. — Inc. Post discessum vero beatissimae excel- 

lentissimaeque ac praefulgidae virginis Godebertae multi 

infirmi variis detenti doloribus — Des. in gloria resurrectura, 

in regno sine fine mansura, praestante Domino... Amen. 

(Fol. 200-201) Passio ss. mm. decem et octo = ΒΗ. 
April. 16. 

Omissis ultimis quattuor versibus, des. Vinela meorum. 

. (Fol. 201-203) Vita S. Ursmari ep. = BHL. 8417. 
April. 19. 

. (Fol. 203-204") Passio 5. Georgii mart. = BHL. 3373. 
April. 23. 

Deest prologus. 

(Fol. 204¥-205’) Passio 5. Marci evang. = BHL. 5276. 

April. 25. 
. (Fol. 205%-207) \ Vita S. Herminonis conf. = BHL, 2614. 

April. 25. 

Inc. prol. Omni fempore necesse est, fratres carissimi, ut 

cum praecepla exemplaque patrum recitantur... 

. (Fol. 207-207") Vita 5. Pamphili ep. = BHL. 6418. 
April. 28. 

Ultimis paginis perditis, des. mutila: uf qui ad calumniam 
vocabatur cum gloria susciperetur (Cf. Act. SS., num. 5 sub 

in.). 

t. II 
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CODEX 716, tom. IV (male signatus VIJ) 

Membraneus, foliorum A et sign. 175 [fol. 25 bis] (0™,470 x 0,315), 
paginis bipartitis exaratus saec. XIII in. . 

Fol. AY manu 5866. XVII: Bibliothecae B. M. de Claromarisco, 
Ibidem descriptus est manu 5866. XIII index Vitarum, numero 38. 

4. (Fol. 1-4") Passio ss, apost. Petri et Pauli = BHL. 6657, 
6658. Tun. 29. 

2. (Fol. 5-8) Passio 5. Petri apost. = BHL. 6655. Iun. 29. 
3. (Fol. 8-10%) Passio S. Pauli apost. = BHL. 6570. 

Tun. 29. 

4. (Fol. 10-20) Marcialis apost. = BHL. 5552. Tun. 30. 

5. (Fol. 20-22%) Vita 5. Thietbaldi conf. = BHL. 8032- 

8034. Tun. 30. 
6. (Fol. 22v-24) <Vita> 5. Eleutherii ep. Tornacensis, quae 

ipso sancto intimante revelata est= BHL. 2455-2458. Iun. 30. 
7. (Fol. 24-26) Vita B. Karilefi conf., cuius venerabile 

corpus requiescit in Anisole monasterio = BHL. 1571. 
Tul. 1. 

8. (Fol. 26-30) Vita S. Theoderici ab., discipuli S. Remigii 
Remensis archiep. = BAHL. 8060, 8061. Jul. 1. 

9. (Fol. 30-31) Passio SS. Processi et Martiniani mm. = 
BHL. 6974. Tul. 2. 

40. (Fol. 31-34) Vita B. Goaris conf. = BHL. 3565. 
Tul. 6. 

11. (Fol. 34-35) Passio S. Kiliani mart. = BHL. 4660. 
Iul. 8. 

12. (Fol. 35-35%) Passio δ. Felicitatis septemque filiorum 
eius = BHL, 2853. Iul. 10. 

13. (Fol. 35-44) Vita sanctissimae virg. Amalbergae = 
BHL. 323. Jul. 10. 

14. (Fol. 44-45) Thomellus Radbodi sanctae Treiectensis 
ecclesiae ep. de vita et meritis paradoxae virginis Amalbergae 

(immo Translatio S. Amalbergae) = ΒΗ, 324. 
15. (Fol. 45-50%) Gloriosus et a Deo dispositus adventus 

in coenobio Floriacensi rite vocabulo electi et praeelecti ante 

omnia saecula Benedicti patris eximii = BHL. 1117 a. 

16. (Fol. 50%-51) <De δ. Benedicto et de monte Cassino.> 
Narratio maximam partem ad verbum excerpta ex Pauli 

diaconi Historia Langobardorum (1, 26; IV, 17; Vi, 2, 40). 
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— Inc. Tempore Iustiniani imperatoris, qui quinguagesimo Cop. 716 

loco ab Augusto Octaviano imperium Romanum gubernavit — 
Des. sicut viri eruditissimi Autberti eiusdem monasterii ab- 

batis in volumine quod de hac re composuit scripta significant. 

17. (Fol. 51-53") Sermo domni Odonis venerandae me- 

‘moriae abbatis in omnibus festis legendus Benedicti eximii 

patris. 
P.L., τ. CXXXIII, col. 721-29. 

18. (Fol. 53-57) Vita vel Passio B. Margaretae virg. = 

BHL., 5303. Iul. 20. 
' 49, (Fol. 57-59%) Vita 5. Wlmari conf. = BHL. 8749. 

Tul. 20. 
Deest prologus. 

20. (Fol. 59%-60") Passio 5. Praxedis virg. et mart. = 
BHL, 6920 vel 6989. Tul, 21. 

Praemissa est narratio rebus omnino, verbis partim similis 

ei quae legitur in BHL. 6988. — Inc. Temporibus Antonini 
imperatoris cultor ef susceptor sancforum  peregrinorum 

summa ambitione fuit quidam homo, Pudens nomine — Des. 

ul diebus ac noctibus gloria ymnorum non cessaret et multitu- 

do ad credulitatem ex paganis cum omni gaudio baptizarentur. 

21. (Fol. 60%-63) Passio S. Cucufatis mart. = BHL. 1998. 

Tul. 25, 
Deest translatio. 

22. (Fol. 63-66) Vita S. Mariae Magdalenae = BHL. 5439. 

Tul. 22. 

Sequitur (fol. 66-66%) « Sermo in sollempnitate S. Mariae 
Magdalenae», qui inc. In sollempnitate praeclara... 

23. (Fol. 66%-67) Transitus 5. Mariae Magdalenae = BHL. 
5443. 

24. (Fol. 67-70%) Qualiter corpus huius sanctae translatum 

sit ad Viceliacum coenobium = BHL. 5490 (inc. β), 5493- 
5495, 5459-5463, 5465, 5467-5471, 5473-5477. 

25. (Fol. 70-76) Vita 5. Wandregisili egregii conf. Christi 
= BHL. 8805. Tul. 22. 

26. (Fol. 76-77) Commemoratio genealogiae domni Ar- 
nulfi episcopi et Francorum regum = BHL. 697 a. 

Ut in codice Fontanellensi, M.G., Ser. II, p. 308. 

27. (Fol. 77-78) Visio Karoli regis. 
De qua W. LeEvison in Neues Archiv, t. XXVII, pp. 399 

sqq., 493 sqq. ; editiones recensitae sunt, p. 401. 

t. IV 
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28. (Fol. 78-83") Miracula S. Wandregisili conf. = BHL. 

8807-8809. 
Non adest epilogus BHL. 8809 a. 

29. (Fol. 83¥-86") Passio S. Apollinaris episcopi et mart. 

= BHL. 623. Tul. 23. 
30. (Fol. 86%-90) Passio S. Christinae virg. et mart. = BHL. 

1748. Tul. 24. 
31. (Fol. 90-99) Translatio 5. Lewinnae virg. = BHL. 

4902. Iul. 24. 
32. (Fol. 99¥-101) Passio 5. Iacobi apost. = BHL. 4057. 

Tul. 25. 
33. (Fol. 101-107) Passio S. Christophori mart. = BHL. 

1778. 
34. (Fol. 107-107") Passio δ. Iacincti mart. = BHL. 4053. 

Iul. 26. 
35. (Fol. 107v-110%) Gesta SS. Septem Dormientium = 

BHL., 2316. Jul. 27. 
36. (Fol. 110¥-114) Passio 5. Pantaleonis mart. Tul. 28. 

Inc. ut BHL, 6440. Des. vix non ut BHL. 6435. 

37. (Fol. 114-114") Passio S. Felicis papae et mart. = 
BHL,. 2857. Tul. 29. 

38. (Fol. 114%) Passio SS. Simplicii, Faustini et Beatricis 
mm. = BHL, 7790. Tul. 29. 

39. (Fol. 114%-119) Vita S. Marthae hospitae Christi = 
BHL. 5545. Tul. 29. 

40. (Fol. 119-120) Passio ss. mm. Nazarii et Celsi = BHL. 
6040. Tul. 28. 

41. (Fol. 120-123) Vita vel Passio 5. Godeliph. Iul. 30. 

Ed. in Anal. Boll. t. XLIV, p. 125-37. 

42. (Fol. 123-175’) Liber gestorum Barlaam et Iosaphat 

servorum Dei editus graeco sermone a Johanne Damasceno 
viro sancto et erudito = BHL, 979. 

CODEX 716, tom. V (male sign. VI) 

Membraneus, foliorum 140 (0™,48 x 0,327), paginis bipartitis 
exaratus saec. XIII. 

In tegumento anteriore et fol. 1 descriptus est indiculus Vitarum. 

1. (Fol. 1-12") Vita 5. Germani Autisiodorensis ep. = 

BHL. 3454, Iul. 31, 
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2. (Fol. 12%-13) Qualiter idem sacrum corpus post prima- Cop. 716 

riam sepulturam coruscantibus miraculis bis fuerit transmu- t- V 
tatum = BHL. 3462 Ὁ. 

3. (Fol. 13-30) Miracula 5. Germani Autisiodorensis ep. = 

BHL. 3462. 
Des. mutila: obnixiis quam in | (Act. SS., num, 121 med.) 

4. (Fol. 32-35%) Passio SS. Machabeorum sub Antiocho 
rege = BHL. 5111. 

5. (Fol. 35-37") Passio Fidei Spei et Karitatis et Sapien- 

tiae matrisearum = BHL, 2970. Aug. 1. 
Inc. Mulier igitur gquaaedam nomine Sapientia alto sanguine 

generata et valde locuples Romam aditt. 

6. (Fol. 37-38%) Passio S. Feticis mart. Aug. 1. 
Inc. In tempore illo sub Diocletiano ef Maximiano consuli- 

bus quorum data erat potestas in omni orbe terrarum quae sub 

caelo est data est sententia — Des. Quod ita factum est. Et 

consummavit beatissimus Felix martyrium suum in pace, 

regnante D.N.J.C.... ef. BHL. 2864. 

7. (Fol. 38%-41) Passio 5. Stephani papae et mart. = 

BHL. 7845. - Aug. 3. 
8. (Fol. 41-43) Passio S. Theodothae = BHL. 8093. 

' Aug. 3. 
9. (Fol. 43-44) Passio S. Anastasiae = BHL. 401. 

Dec, 25. 

10. (Fol. 44) Epistola Aviti presb. de revelatione beatissimi 

Stephani protomart. Christi = BHL. 7850. 
11. (Fol. 44¥-46) Epistola Luciani presb. de revelatione 

protomart. Stephani aliorumque sanctorum quorum nomina ΄ 

infra notavimus = BHL. 7851. 

12. (Fol. 46-47) Relatio translationis corporis B. protomart. 

Stephani ab Iherosolimis Constantinopolim = BHL. 7858. 
13. (Fol. 47-55%) Miracula 5. Stephani protomart. Christi 

= BHL. 7860, 7861, 7868-7870. 
14. (Fol. 55-57%) Relatio de translatione corporis 5. Ste- 

phani prethomart. a Constantinopoli Roma[m]edita a S. Lucio 

sanctae romanae ecclesiae archidiacono = BHL, 7878, 7880, 
7880 a, 7879. 

15. (Fol. 57-61) Vita S. Walburgis virg. = BHL. 8766. 
᾿ Aug. 4. 

Anal. Boll. XLVII. — 18. 
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16. (Fol. 61-66") Passio S. Oswaldi Anglorum regis et mart. 

= BHL, 6362, 6363, 6364. 
17. (Fol. 66-69) Vita 5. Cassiani ep. et conf.= BHL. 1632. 

Aug. 5. 

18. (Fol. 69-71) Conversio et Passio S. Affrae mart. = 
BHL. 108, 109. Aug. 5. 

19. (Fol. 71-71%) Passio SS. Iusti et Pastoris = BHL. 
4595. Aug, 6. 

20. (Fol. 715-75) Passio ss. mm. Donati ep. et Hylariani 

monachi = BHL. 2294, Aug. 7. 
21. (Fol. 75-77%) Passio ss. mm. Cyriaci, Largi, Smaragdi 

et Crescentiani et aliorum = BHL. 5235 a. Aug. 8. 
22. (Fol. 770-70) Passio ss. mm. Secundiani, Veriani, Mar- 

celliani = BHL. 7551. Aug. 9. 
23. (Fol. 795-80) Passio SS. Abdon et Sennis =BHL. 6. 
24. (Fol. 80-81%) Passio SS. Syxti, Felicissimi, Agapiti 

et S. Laurentii mart. = BHL. 7801. 
25. (Fol. 81-82") Passio S. Laurentii = BHL. 4754. 

Des. Tunc B. Laurentius prostratus in catasta, subridens 

et gratias agens dicebat; Benedictus es...servos tuos (MOMBRI- 

Trius, t. II, fol. 51, col. 2). 

26. (Fol. 82-83) Passio 5. Romani mart. = BHL. 4754. 
Inc. Radem hora, unus de militibus nomine Romanus (Mom- 

BRITIUS, 1. 6.). 

27. (Fol. 845-86) Vita 5. Gaugerici ep. et conf. = BHL. 
3287, Aug. 13. 

28. (Fol. 86-87%) Passio S. Ypoliti mart. Aug. 13. 
Inc. ut BHL. 3962 a. — Des. ut BAL. 3961. 

29. (Fol. 88) Vita S. Eusebii presb. et conf. =BHL. 2740. 
30. (Fol. 88-108) Vita S. Arnulfi ep. et conf. = BHL. 704, 

705 et (alia manu) 705 a. Aug. 14. 
Desunt epist. I, II, III. 

31. (Fol. 108%-110) De transitu Bb. virg. et genitricis Ὁ. 

N.1.C. qui colitur XVIII kl. sept. = BHL. 5351, 5352. 

32. (Fo’. 110%-117) Sermo B. Iheronimi presb. de Assump- 
tione sanctae Dei genitricis Mariae et Virg. = BHL. 5355 d. 

Sequitur « Sermo de Assumptione S. Mariae». Inc. In 

omnibus requiem quaesivi. 

33. (Fol. 122-125) Vita S. Arnulfi ep. et conf. = BHL. 
692 b. Aug. 16, 
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34, (Fol. 125-125) Item ex gestis pontificum MetensiumCon. 716, 
de eodem viro S. Arnulfo = BHL. 694. tov 

Inc. Post Pappolum episcopum ad regimen ecclesiae bea- 
tissimus Arnulfus vicesimus nonus adscitus est, 

35. (Fol. 125v-127") Passio S. Mammetis monachi et mart. 
= BHL, 5195. Aug. 17. 

36. (Fol. 127¥-128") Passio septem martyrum = BHL. 

4906. Aug. 17. 

Relicto loco vacuo, omissis ultimis sententiis, des. Nec 

ausum fuit ut moris est friduana dilatione in profundo detinere 

ne praecepto dominico minime paruisset. Ad quod miraculi 

genus et | 

37. (Fol. 128¥-130) Passio 5. Agapiti mart. = BHL. 125. 
Aug. 18. 

38. (Fol. 130%-131) Passio 5. Magni mart. = BAHL. 5169. 
Aug. 19. 

Sequitur Miraculum quod legitur in cod. 696, 49, 

39. (Fol. 132-135) Vita 5. Philiberti ab. = BHL. 6805. 
Aug. 20. 

40. (Fol. 135%-136") Passio S. Simphoriani mart. — BHL. 
7967. Aug. 22. 

41. (Fol. 136%-137%) Passio SS. Timothei et Apollinaris = 
BHL., 8300. Aug. 23. 

42, (Fol, 1379-139") Passio 5. Cucufatis mart. = BHL. 
1998. Tul. 25. 

Deest Translatio. 

CODEX 716, tom. VII (male sign. V) 

Membraneus, foliorum sign. 1-190 (0™,485 x 0,345) et 191-214 

(0™,482 x 0,335), paginis bipartitis exaratus saec. XIII in. (fol. 

1-190) et XIV (fol. 191-214). 
Periit primus quaternio. Pars superior primorum foliorum umore 

corrupta est, ac propterea nonnullae lineae difficile iam legi 

possunt. . 

1. (Fol. 1) <Passio S. Alexandri ep. et mart.> = BHL. 273. 

Primis foliis perditis, inc. mutila: gui suscifans me dixil 

mihi: Surge... (= Act. SS., num. 18 med.). 

2. (Fol. 1-3’) III. Passio S. Gerulfi mart. Christi = BHL. 

3507. Sept. 21. 
Deest prologus, 
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op. 716, 3. (Fol. 3%-6) 1ΠΠ. Adventus 5. Gerulfi mart. = BHL. 

t. VII 3508. 
4, (Fol. 6-8’) V. Passio S. Mauricii sociorumque eius = 

BHL, 5744. Sept, 22. 

Praemissus est prologus Passionis BH L. 5737 (qui hic inc. 

Sanctorum Christi passiones Augaunensium, quos gloriosus 

sanguis illustrat, pro honore...) 
Ipsa Passio inc. Temporibus Diocletiani quondam Ro- 

mani reipublicae principis, cum ad imperium:.. (cf. Anal. 

Boll, τ. XXIII, p. 153, 19°), 

5. (Fol. 8-9) Miracula de ss. mm. Mauricio et sociis eius 
== BHL, 5759, 5760. 

6. (Fol. 9-11") VI. VII. Passio S. Floriani mart. cum Vita 

S. Florentii conf. = BHL. 3048. Sept. 22. 

Deest prologus, 

7. (Fol. 11ν.1δν) VIII. Passio 5. Hairamni ep. et mart. 
= BHL., 2539. Sept. 22. 

8. (Fol. 15v-18%) IX. Passio vel Vita 5. Teclae virg. = 
BHL. 8020 n. Sept. 23. 

9. (Fol. 18ν-21ν) X. Passio 5, Firmini ep. et mart. = 
BHL. 3002, Sept. 25. 

Des. Vixil autem septuaginta VII annis et sub die X kal. 
sept... 

10. (Fol. 21v-22%) De inventione S. Firmini ep. et mart. 
= BHL. 3009. 

11. (Fol. 22-23") Sermo de B. Firmini ep. atque mart. 
festivitate. 

Inc. Auziliante Dei omnipotentis misericordia, fratres 

carissimi, intelligitis diet hutus recursum... Laudatio in qua 

paucis sancti historia commemoratur. 

12. (Fol. 24-25v) XI. Conversio 5. Iustinae virg. et Cypria- 
ni magi, quorum passio est VI kal. octobris. = BHL. 2048 ἃ, 

13. (Fol. 25%-27) Passio 5. Cypriani ep. et Iustinae virg. 
= BHL, 2051. 

14. (Fol. 27-30) XII. Passio SS. Cosmae et Damiani. 
Sept. 27. 

Inc. prol. Decet uf omnium sanctorum veneranda gesta 

reverenter a piis animis legantur et qudiantur... (Cf. BHL. 

1970, quae tamen est prorsus alia Passionis recensio.) — Inc. 

Denique temporibus Diocletiani εἰ Mazimiani fuit quaedam 
mulier in civitate Egea venerabilis ac timens Deum, nomine 
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Theodote, quae non deseruit omnibus diebus vitae suae pergere Cop. 716, 
in omnibus mandatis Dei — Des. ad sepulturas sanctoruam +t, VII 
martyrum cum lacrimis currebant, dicentes: Gloria tibi Chri- 

ste... Ipsi honor... Amen. (Cf. cod. 715, tom. IT, 32°). 

15. (Fol. 30-31) XIII. Sermo B. Ysidori ep. in dedicatione 
basilicae beati archangeli Michaelis = BHL. 5948. 

16. (Fol. 31-32") Revelatio ecclesiae S. Michaelis archan- 
geli in monte qui dicitur Tumba in occiduis partibus sub 
Childeberto rege Francorum et Audberto ep. = BHL. 5951. 

: Deest epilogus. 

17. (Fol. 32%-34") XIII. Vita S. Ieronimi presb. = ΒΗ]. 

3870. Sept. 29. 
Reliquis omissis des. Impossibile est omnino retexere cuncta 

(= P.L., col. 209 extr.). Iidem loci praetermissi sunt Pde 

quibus P.Z., col. 203, annot 6, col. 209, annot. c. 

18. (Fol. 34%-37) De vita eiusdem venerabilis viri Ihero- 

nimi presb. = BHL. 3869, 

Pro ultimis verbis (Omne vilae... kal. oct.) scripta sunt ex 

Vita BHL. 3870 haec: Unius enim miraculi huius monaste- 

rii... neclo sermoni (= P.L., t. XXII, col. 209 extr. - 210 in.) 

19. (Fol. 37-38) Miraculum de leone divinitus suis tem- 
poribus perfectum = BHL. 3872. 

20. (Fol. 38-41%) XV. Vita 5. Bavonis conf. = BHL,. 1049. 
Oct. 1. 

21. (Fol. 415-47.) Miracula eius = BHL, 1054, 

22. (Fol. 48-50") Vita 5. Piatonis mart. = BHL. 6845 β. 
Oct. 1. 

23. (Fol. 50%-55") Passio S. Leodegarii ep. et mart. = 
BHL, 4851. Oct. 2. 

Cf. M.G., Scr. rer. merov., t. V, p. 262, cod. B 3a?. 

24. (Fol. 55-56) Passio duorum Ewaldorum. presbytero- 
rum = BHL. 2805. Oct. 3. 

25. (Fol. 56-57) Vita B. Sanctini ep. = BHL. 7488. Oct. 3. 
26. (Fol. 57-59) Passio S. Fidis virg. Christi et mart. = 

BHL, 2930. Oct. 6. 
27. (Fol. 59-61%) Vita vel Passio 5. Benedictae virg. et 

mart. = BHL. 1087. Oct. 8. 
28. (Fol. 61%-62) Epistula Hilduini... = BHL. 2174. 
29. (Fol. 62-72) Passio sanctissimi Dionisii., = BHL. 

2175, . 
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30. (Fol. 72-73") Particula de gestis Dagoberti incliti regis 
atque inventione ss. mm. Dyonisii, Rustici et Eleutherii, 

quae celebratur X kal. mai = BHL,. 2193. 

CC. 1-11, 17-19 in. Des. cenluplicata in aeterna retributione 

unicuique restitueret. 

31. (Fol. 73¥-74) Revelatio quae ostensa est sancto papae 
Stephano... = BHL, 2176. 

32. (Fol. 74-77%) Gesta sacerdotis magni tenet iste libellus | 

Richarii cuius Centula corpus habet = BHL. 7224. Oct. 9. 

33. (Fol. 77-84") Miracula de S. Richario = BHL. 7230. 
34. (Fol. 84-89) Vita 5. Gilleni conf. = BHL. 3555. 

Oct. 9. 
Desunt epistula et prologus, 

35. (Fol. 89-91") Passio S. Gereonis sociorumque eius = 

BHL. 3446. Oct. 10. 
36. (Fol. 91¥-103) Vita sancti Brunonis archipraesulis = 

BHL. 1468. Oct. 11. 
Omisso epitaphio, des. naviter acquisivit, 

37. (Fol. 103-108%) Passio SS. Tharaci, Probi et Andronici 
= BHL, 7982, 7983. Oct. 11. 

38. (Fol. 108"-109") Vita Venantii ab. = BHL. 8526. 
Oct. 13. 

39. (Fol. 109%) Item pauca verba de δ. Venantio = BHL, 
8527. 

40. (Fol. 1θ9ν-110ν) Epistula domni’Gervasii Remensis ar- 
chiep. de vita S. Donatiani eiusdem sedis archiep. Balduino 

Flandrensium comiti directa = BHL. 2281 (epist.). 

41. (Fol. 110%-112) Sermo Gervasii archiep. de B. Dona- 
tiano conf, = BHL, 2281 (sermo). 

42. (Fol. 112-113’) Tractatus de ortu et ordine 5. Donatiani 
= BHL, 2282. 

43. (Fol. 113) Epistula incliti ac piissimi marchionis Ar- 
nulfi ad venerabilem praesulem Remorum Hugonem di- 
recta = BHL, 2278. 

44, (Fol. 113¥-114) Rescriptum religiosissimi archiep. Hu- 

gonis ad fortissimum Francorum comitem domnum Arnul- 

fum = BHL, 2279. 
45. (Fol. 114-115”) Pauca de vita et actibus sanctissimi 

Donatiani praesulis edita a quodam ep. Veronense monacho 

Laubiense = BHL, 2280, 
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46. (Fol. 115v-119) <Miracula 5. Donatiani> = ΒΗ], 2283 Cop, 716, 
2284. t. VII 

47. (Fol. 119-120) Item de S. Donatiano = BHL. 2285, 
48. (Fol. 120-122) Miraculum 5. Donatiani archiep. = 

BHL, 2286. 

Deest prologus. 

49. (Fol. 123-123) Omelia dicenda in natali S, Donati(ani) 
pontificis. 

De qua Catal, Lat. Bruz., t. II, p. 5, num, 33. 

50. (Fol. 123°-125v) Item omelia unde supra dicenda in 
natale S. Donatiani. 

De qua ibid., p. 5, num, 34. 

51. (Fol. 125%) Miraculum quoddam de 5. Donatiano = 
BHL., 2287. 

52. (Fol. 125%) Item aliud Miraculum = BHL, 2288. 

53. (Fol. 125%-127v) Passio S. Calixti papae et mart. = 
BHL. 1523. Oct. 14. 

54, (Fol. 127%-132%) Vita 5. Wlfranni ep. = BHL. 8738. 
Oct. 15. 

55. (Fol. 132-134) Vita 5. Mummolini conf. = BHL, 

6026. Oct. 16. 
56. (Fol. 134-141) Vita S. Galli conf. = BHL. 3252. 

Oct. 16. 
57. (Fol. 141-141%) Laus S. Galli ab. in B. Columbanum 

rithmice = CuHEvaALier, Reperl. hymn. 3335. 

58. (Fol. 141’) Sermo fegendus in natali S. Lucae evang. 

= BHL. 4976 b. Oct. 18. 

Continuo sequitur (fol. 1415.142), nullo lemmate interpo- 

sito, explicatio de quattuor animalibus, quae inc. Sancta 

quattuor animalia quae per prophetiae spiritum futura prae- 

videntur... Tezechiel describens... et des. digne per aquilam 
significatur Iohannes. 

59. (Fol. 142-143) Passio 5. Iusti mart. = BHL. 4590. 

Oct. 18. 
60. (Fol. 143-145’) Vita S. Amati ep. et conf. = BHL. 363, 

c. 6-28 med. Oct. 19. 

Eadem habet codex, eadem omittit quae codex Bruxellen- 

sis 7460. 

61. (Fol. 145v-149v) Passio SS. Undecim milium virginum 
= BHL, 8428-8430, Oct. 21. 
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62. (Fol. 149¥-152) Vita 5. Severini ep. = BHL. 7647. 

Oct. 23. 

63. (Fol. 152-153") De translatione corporis S. Severini 

archiep. = BHL. 7648. 
64. (Fol. 153%-155) Passio ss. mm. Crispini et Crispiniani 

= BHL. 1990. Oct. 25. 

65. (Fol. 155-160) Vita S. Symeonis = BHL. 7963. 

66. (Fol. 160-163) Vita S. Columbae ab. et conf. Christi = 
BHL. 1884. 

Inc. Sanctus igitur Columba Scotorum natione... 

67. (Fol. 163-190) Vita S. Anselmi archiep. Cantuariensis 
= BHL. 526 a. 

68. (Fol. 191-214) Vita beatissimi patris nostri Francisci 
= BHL. 3096, 3097. 

CODEX 716, t. VIII 

Membraneus, foliorum 206 (07,485 x 0,348), paginis bipartitis 
exaratus saec. XIII in. Umore corrupta sunt folia prima et ultima, 

ita ut foliorum 1 et 2 vix pars exigua, folii 206 dimidia dumtaxat 

supersit. 

Fol. 1° descriptus erat index Vitarum. 

1. (Fol. 2-5¥) Passio ss. < apostolorum Symonis> et [u- 

dae = BHL, 7750, 7751. <Oct. 28.> 
2. (Fol. δν- 7.) Vita 5. Salvii ep. et conf. eximii = BHL, 

7470, Oct. 28. 
3. (Fol. 7%-12) Vita beatissimi Faronis ep. urbis Melden- 

sis = BHL, 2825 a. Oct. 28. 
4, (Fol. 12-15%) Ordo passionis B. Quintini mart. = ΒΗ͂Ι,. 

7005, 7006. Oct. 31. 
5. (Fol. 15-16) De inventione B. Quintini mart. quae facta 

est VIII° kalendas iulii = BHL. 7007. 

6. (Fol. 16-17) De inventione eiusdem mart. 80 Eligio 
sanctissimo episcopo gesta IIII° nonas ianuarii = BHL, 7014. 

7. (Fol. 17-18) Sermo in natali eiusdem beati martyris. 

De quo Act. SS., Oct. t. XIII, p. 778-79, num. 172. 

8. (Fol. 18-22”) Textus virtutum δ. Quintini mart. = 
BHL, 7017, 7018. 

Inest post prologum idem index capitum qui in codice 

Parisiensi (cf. Act. SS., t.c., p. 802). Omissis primis capitibus, 
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inc. (ut in eodem Parisiensi): Fuit quidam nobilissimae Cop. 716, 

stirpis... (= Act. SS., num, 11). tL. VIII 

9. (Fol, 225-255) Passio 5. Foillani praesulis = BHL. 3070 
, . Nov. 1.° 

10. (Fol. 255-27) Passio B. Benigni presb. = BHL. 1154- 
Nov. 1, 

11. (Fol. 27-29) Passio S. Caesarii levitae et mart. = 
BHL. 1511. Nov. 1. 

12. (Fol. 29-32) Vita B. Maturini sacerdotis = BHL. 5720. 
Nov. 1. 

᾿ 13. (Fol. 32) Sermo quomodo vel a quo coeperit celebritas 

animarum, 

De quo Anal, Boill., t. XX, p. 390, num. 14. 

14. (Fol. 32-33) De conflictu angelorum et daemonum in 

egressibus animarum, 
Inc. Primum quidem decet nos audire iusticiam — Des. 

qui reddet unicuigue nostrum secundum opera eius dominus 
noster Iesus Christus, qui vivil... Amen. 

15. (Fol. 33-37) Vita sive Passio S. Eustacii, qui et Placidi, 

sociorumque elus = BHL. 2760. Nov. 2. 
16. (Fol. 37-45) Vita 5. Huberti ep. et conf. = BHL. 3994, 

3995. Nov. 3. 
Deest epistula. 

17. (Fol. 45-47) Passio innumerabilium martyrum qui passi 
sunt {1110 nonas novembris = BHL. 1504. 

18. (Fol. 47-49%) Vita S. Leonardi conf. Christi = BHL. 
4862. Nov. 6. 

19. (Fol. 49%-50%) Miracula eiusdem = BHL. 4863, 4866, 

4867, 4864. 
20. (Fol. 50¥-55) Istinc ecce nimis dignum describitur ycon | 

Winnoci gestis huius amore patris= BHL. 8952, 8953, 8953 a. 

Est haec recensjo interpolata (cod. 8 in editione W. Levi- 

son v. cl.). 

21. (Fol. 55-60) Vita S. Winnoci conf. = BHL. 8954. 
Nov. 6. 

22. (Fol. 60-66") Miracula S. Winnoci ab. = BHL. 8956. 

23. (Fol. 66-71%) Vita 5. Willebrordi archiep. = BHL. 
8935, 8936, Nov. 6. 

24. (Fol. 71%-74") Passio SS. quatuor Coronatorum qui pas- 
si sunt VI idus novembris = BHL, 1837, 
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25. (Fol. 74¥-77) Passio 5. Theodori mart. = BHL. 8077. 

Nov. 9. 
26. (Fol. 77-84) Vita S. Martini = BHL. 5610. 

Praemissum est cap. 18 Gennadii De vir. ill. de Sulpicio 
Severo). 

27. (Fol. 84-86") <Sulpicii Severi epistulae de 5. Marti- 
no>= BHL, 5611-5613. 

28. (Fol. 86%-102") <Sulpicii Severi dialogi de 5. Martino> 
= BHL. 5614-5616. | 

29. (Fol. 102"-103) Sermo B. Gregorii Florentii ep. Turo- 
nensis Je transitu domni Martini ep. = BHL. 5619, 5620. 

30. (1 ol. 108-181») Gregorii Florentii Turonici de virtu- 
tibus B. Martini archiep. = BHL, 5618. 

31. (Fol. 131¥-133) <Miracula SS. Agnetis et Burgundo- 
farae Turonensias = BHL. 166. 

32. (Fol. 133) In cella 5, Martini ubi pauperem vestivit 

rogante Gregorio Turonensi ep. descripsit Fortunatus hos 
versus. 

Qui celerare paras... velle placet (LE Buant, t. I, Ὁ. 226-27). 

33. (Fol. 133-135) Passio 5. Mennae mart. = BHL, 5921. 

Nov. 11. 
34, (Fol. 135-136") Vita 5. Cuniberti ep. = BHL. 2017. 

Nov. 12. 
35. (Fol. 136%-142) Passio δ. Livini ep. et mart. = BHL. 

4960. Nov. 12. 
36. (Fol. 142-143) De 5. Brictio = BHL. 1452. Nov. 13. 
37. (Fol. 143-146) Vita S. Machuti ep. et conf. = BHL. 

5120. Nov. 15. 

38. (Fol. 146-168) Vita 5. Columbani ab. = BHL. 1898, 
742, 1487, 1311, 1312. Nov. 23. 

39. (Fol. 168-173") Passio S. Caeciliae virg. et mart. = 
BRL, 1495. Nov. 22. 

40. (Fol. 173%-176) Passio B. Clementis papae et mart. = 

BHL., 1848, Nov. 23. 

41. (Fol. 176-181) Vita 5. Trudonis conf. = BHL, 8321 a. 

Nov. 23. 
Deest prologus. 

42. (Fol. 181-182%) Passio 5. Grisogoni mart. = BHL. 

1795. Nov. 24. 
Deest prologus, 
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43. (Fol. 182%-192") Passio S. Katerinae virg. = BHL,Cop. 716 
1663. Nov. 25, t-VIII 

44, (Fol. 192-193) Passio B. Petri Alexandrinae civitatis 

ep. = BHL. 6695. Nov. 25. 
45. (Fol. 193-197) Vita sancti ac beatissimi Maximi Re- 

gensis ep. et conf. = BHL, 5853. Nov. 27. 

Deest epistula. 

46. (Fol. 197-199) Sermo Eusebii in festivitate S. Maximi 

Regensis urbis ep. et conf. = BHL. 5852. 
47. (Fol. 199-199’) Passio S. Saturnini mart. = BHL, 7493. 

Nov. 29. 
48. (Fol. 199%-202) Vita 5. Vigoris ep. =BHL. 8609, 8611. 

Nov. 1. 
49. (Fol. 202-206) Passio S. Maxelendis virg. et mart. = 

BHL, 5795. Dec. 13. 
Ultimo folio umore corrupto, des. mutila: <vi>cinia hoc 

numine gemino | (= Act. SS. Belgii, t. 111, p. 589, lin. 4). 

/ 

CODEX 717 

Membraneus, foliorum 172 (0,458 x 0,315) bipartitis paginis exa- 

ratus, saec. XI. 

Fol. 1, manu saec. XVII: Bibliothecae Sancti Audomari. 

(Fol. 172) <Vita metrica 5. Audomari.> 

Fragmentum, 53 versiculi. 

Inc. Ex multis mirabilibus ostenditur sanctissimi — Des. 

ef luminis redditio et sermonis editto. 

CODEX 724 

Membraneus, foliorum 176 (07,328 x 0,23), paginis bipartitis 

exaratus saec, XIV. 

Fol. 1, manu saec. XV: Cartusiae Audomarensis, X, 30. 

Fol. 157: Explicit Legenda sanctorum quae fuil scripta finaliter 

anno Domini MCCCXLVI]I, in die S. Urbani pape et mart. 

1. (Fol. 1-157) Legenda aurea. 

Inc, Festum S, Petri apost. quod ad vincula dicitur... 

2. (Fol. 158¥-159) De revelatione Elsinni abbatis et qua- 
liter a periculo maris evasit = Mir. BVM. 1700. 
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Cop. 724 3. (Fol. 159-167) De 5. Aldegunda virg. = BHL, 247. 

Deest epist. et prologus. 

4, (Fol. 167-171%) De 5. Ludovico rege = BHL, 5043, 5044. 

Deest additamentum. 

5, (Fol. 171°-174) De 5. Bertino ab. = BHL. 1297. 

Additur : Facta est aufem huius sacratissimi corporis in- 

ventio anno assumpte humanitatis Christi millesimo quinqua- 

gesimo, sextodecimo kl. iulii quod cum repertum fuisset... 
Multa enim e talia miracula ... non sunt seripta in libro hoc 
ad laudem... 

6. (Fol. 174-176) De S. Audomaro ep. = BHL. 763. 
Des. die tercia miserrima defunctus est morte (M.G., Ὁ. 764, 

num. 16). Multa etenim alia miracula... quae non sunt 

seripta in libro hoc... cut est honor... 

CODEX 738 

Membraneus, foliorum A, B, 56 et C (0™,294 x 0,21), exaratus 

saec. XV. 
Fol. AY manu 5866. XV: Hic liber pertinet in refector. S. Bertini. 
Fol. B (bis) et fol. 1 manu saec. XVI: Liber monasterii Sancti 

Bertini. 

- Fol. 1-2% Indiculus capitulorum Vitae S. Bertini. 

(Fol. 3-56%) Vita 5. Bertini conf. Christi atque ab. = 
BHL., 1297. 

De hoc cod. cf. M. G., Seript., t. XV, p. 508. 

CODEX 745 

Chartaceus, foliorum 115 - 398, formae maioris, exaratus saec. 

XVI (1590). 

Continet inter alia Chronicon Morinense in cuius cap. 46° inserta 

est 

Vita B. Iohannis ep. Tarvanensis = BHL. 4439. 

CODEX 746, tom. I 

Chartaceus (fol. 61-68 membranea), foliorum 351 (0™,32 x 
0,21), exaratus saec. XII (fol. 61-63) et XVII. 

Frat olim abbatiae Sancti Bertini. 
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Fol. 1 indiculus libellorum descriptus est manu Ὁ. GuilelmiCop. 746 

De Whitte, 1603. τ 

1. (Fol. 61-63) Historia Eremboldi monachi S. Bertini de 

primo ingressu Adelae sive Athalae = BHL. 1295. 
2. (Fol. 248-249) De S. Walburge. 

Index reliquiarum in monasterio Sancti Bertini asservata- 

rum ac notulae ex variis auctoribus collectae. 

3. (Fol. 250-252") Vita 5. Vigoris cuius corpus habetur 
in monasterio S. Richardi. 

Inc. ut BHL. 8612. — Deest prologus. 

4, (Fol. 252%-253%) Vita Vulflagii. 
Inc. Beatus'V. cum primevis tuventutis floribus succrevis- 

set traditus est a parentibus arti litteratoriae. Itague — Des. 

hodie cum honore deeenti asservatur, In vico autem Rugna ubi 

sacerdos Vulflagius officio altaris et domesticae... ubi ef patro- 
nus loci existit. 

« Ex ms. cod. eccl. S. Salvii Monstroliensis. » 

5. (Fol. 254-254’) Vita 5. Vulmari conf. 

Inc. ut BHL. 8749. 

6. (Fol 254%-255) Fragmentum ex ms. vita S. Salvii ep. 
Ambianensis = BHL. 7470. 

Inc. Totum Francorum regnum Theodoricus rex (num. 10) 

— Des. Choruscantibus signis decenter est exornatum (num. 
16 med.). 

7. (Fol. 255-257") Vita. beatissimi conf. Christi Iudoci = 
BHL, 4504. ° 

Deest prologus. Des. mutila. Sequuntur aliae annotatio- 

nes. « Ex ms. ecclesiae Sancti Salvii Monsteroliensis abbatiae 

S. Benedicti. » 

8. (Fol. 260-264) Vita S. Angilberti ab. = BHL, 470, 

Deest prologus. 

9. (Fol. 265-269) Gesta sacerdotis magni tenet iste libellus 
[ Richarii cuius Centula corpus habet, cuius festivitas est 

7 Idus...? = BHL, 7224. 

10. (Fol. 269-278) Miracula de S. Richario = BHL. 7230. 
11. (Fol. 279-283") Vita gloriosissimi pontificis et conf. 

Audomari = BHL. 767. 

Praemissus est prologus Vitae BHL. 763. 

12. (Fol. 287-301) Vita 5. Bernardi paenitentis = BHL. 
1203 (ib. I). 
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Cov. 746, 13. (Fol. 301¥-316", 335-348) Miracula 5, Bernardi paeni- 

t. I tentis = BHL. 1203 (lib. ID). 
Sequitur (fol, 350-351) Officium quod cantatur in ecclesia 

S. Bertini ipso die Bernardi paenitentis. 

Interserta sunt iterum fol. 317-332, alia manu, Miracula 
76-114, eiusdem sancti ; inc. mutil. 

CODEX 746, tom. II 

Chartaceus, foliorum 280 (0,296 x 0,210), exaratus saec. XVII. 

Erat olim abbatiae Sancti Bertini. 

1. (Fol, 1-4”) Vita sancti ac beatissimi Vedasti pontif. ur- 
bis Atrebatensis = BHL. 8508. 

Deest prologus. 

2. (Fol. 4v-9) Vita δ. Ursmari ep. = BHL, 8417. 
3. (Fol. 11-13%) Vita 5. Landelini = BHL. 4696. Ian. 15. 
4. (Fol. 17-23bis) Vita sancti ac beatissimi Maximi Re- 

gensis ep. et conf. = BHL, 5853. Nov. 27. 
Deest epistula. 

5. (Fol. 23ter-27) Vita 5. Mommolini conf. = BHL. 6026. 
Oct. 24. 

6. (Fol. 29-37%) Vita S. Folquini Morinorum ep. = ΒΗ, 
3079. 

Deest prologus. 

7. (Fol. 38-45’) Vita 5. Silvini ep. et conf. = BHL. 7747, 
8. (Fol. 46-52) Egregii Winoci vita beati = BHL. 8952, 

8953. " 
9. (Fol. 53-57") De 5. Humfrido ep. 

Lectiones officii. Inc. Ad beatissimi et felicissimi patris 
nostri gloriosissimique confessoris Humfridi. 

10. (Fol. 59-62%) De δ. Erkenbodone Morinensium ep. sep- 
timo et abbate Sithiensi. 

Inc. Erkenbodo avi Clodovei, patris Childerici, avunculorum 

et consobrinorum suorum rex, regia confirmatione iam pridem 

divo Bertino collata — Des. Vitae inserere ipsius historiam 
longe post eius obifum descripsit venerabilibusque D.Audoma- 

ri... Videtur a° 1615 a D. Guilelmo De Whitte confecta, 
qui in marg. fontes annotavit unde singula hausit. 

11. (Fol. 63-72) De officio δ. Bertini. 
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Lectiones in variis S. Bertini festivitatibus, quae iterum Cop. 746, 
scriptae sunt fol. 101-113. Sequuntur varia documenta : 

(Fol. 72%-73 et iterum fol. 113-114) Vita 5. Bertini descripta 
ex tapetibus chori. 

(Fol. 73%-'74 et iterum fol. 114-115) Copia translationis divi 
Bertini = BHL. 1298. 

(Fol. 75 et iterum fol. 115v-116) Vita 5. Bertini quae habe- 
tur in martyrologio Usuardi. 

(Fol. 755-78) Prosae 5 in honorem S. Bertini. 
(Fol. 78-79) Prosae duae de S. Audomaro. 

12. (Fol. 85-90) Vita S. Bertini ab. gloriosissimi Christi 

conf. = BHL. 1293. 
13. (Fol. 93-95). Relatio de inventione et elevatione 

S. Bertini ab. quae facta est anno Incarnationis Domini 1052 

= BHL, 1296. 

Sequuntur (fol. 95-96) sermo legendus in festivitatibus 
SS. Audomari atque Bertini. Inc. Gaudete, dilectissimi fra- 

tres, in Domino; (fol. 97-98) animadversiones in Vitas mss. 

S. Bertini ; (fol. 117 ac iterum fol. 137) annotationes aliquot 

de 5. Rotrude ac (fol. 117%-119) de SS. Bertino, Rigoberto, 

Erlefrido. 

14. (Fol. 137-150) Vita S. Bernardi poenitentis = BHL. 
1203 (lib. J). 

15. (Fol. 150-183) Miracula S. Bernardi poenitentis = 

BHL., 1203 (lib. ID). 

CODEX 762 

Membraneus, foliorum 169 (07,295 x 0,230) bipartitis paginis 

eXaratus 5866. XIII. 

Fol. ΒΡ (chartaceo), manu saec. XVII, indiculus libellorum. 
Fol. 1, manu saec. XIII: Sum Divi Bertini. De libraria sancti 

Bertini, 

1. (Fol. 1-5¥) Vita 5. Pauli primi heremitae = BHL. 6596. 

2. (Fol. 5%-38) Actus vel Vita S. Antonii monachi et here- 
mitae = BHL. 609. 

Deest Evagrii epilogus. . 

3. (Fol. 38-52%) Vita 5. Hylarionis monachi = BHL. 3879. 
4, (Fol. 52¥-87") Vita S. Pachomii = BHL. 6410. 
5. (Fol. 87%-90") Vita S. Frontonii = BHL, 3189. 
6. (Fol. 90¥-94") Narratio Hieronimi presb. de captivo mo- 

nacho = BHL. 5190. 

Inc. Qui legis imitare quod legis. Qui navali... 

ΤΙ. 
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Gop. 762. 7. (Fol. 95-130") Vita sancti patris Iohannis elemosinarii 
archiep. Alexandrini = BHL, 4388, 

8. (Fol. 130¥-163") Vita 5. Malachiae = BHL. 5188. 
Coniungitur (fol. 163-166) sermo IJ 5. Bernardi, P.L., 

t. CLX XXIII, p. 486-490. 

9. (Fol. 166-168%) Sermo 5. Bernardi in ipso die depositionis 
sancti episcopi Malachiae. 

P.L,, τ. CLXXXITI, p. 482-486, 

Sequitur (fol. 168*-169%) epist. ad fratres Hibernicos de 

obitu 5. Malachiae. P.L., t. CLXX XII, p. 578. 

CODEX 763 

Membraneus, foliorum A, B, 236, C (0™,277 x 0,195) bipartitis 

paginis exaratus saec. XIV. 

Videtur olim fuisse Capituli Sancti Audomari. ’ 

Codicem implet Legenda aurea (omisso prologo). 
Fol. 236%: Explicit legenda sanctorum quam Guillelminus de 

Villaricci scripsit. Deo gratias. 

CODEX 764 

Membraneus, foliorum 96 (0™,26 x 0,18) exaratus saec. X. 

Fol. 96: Liber Sancti Bertini. 
Hune codicem picturis ornatum descripserunt H. Piers, in Mé- 

moires de la Société des Antiquaires de la Morinie, t. III (1836), 

p. 127-32, et L. Deschamps, ibid., t. V (1839-1840), p. 173-208. De 

eodem cf. Levison, in Neues Archiv, t. X XVII, 1902, p. 494 sqq. 

1. (Fol. 1-4) <Officium 5. Wandregisili, cum notis mu- 
sicis.> “ 

2. (Fol. 4-6") Commemoratio genealogiae domni Arnulfi 

ep. unde Francorum reges orti sunt = BHL. 697 a. 

Des. ut apud d’AcHERY. 

3. (Fol. 6¥-29) De vita 5. Wandregisili conf.=BHL. 8805, 

8807, 8808. 
Indiculus capitulorum descriptus est supra, fol. 4. 

4, (Fol. 29-31) Visio quam vidit Karolus tercius impe- 
rator de suo nomine. a 

Cf. cod. 716, tomus IV, 279, 



BIBLIOTHECAE PUBLICAE AUDOMAROPOLITANAE 289 

5, (Fol. 32-52) Miracula S.Wandregisili conf. = BHL.8809.Cop. 764 

Deest epilogus 8809 a. 

6. (Fol. 52%-75) Vita S. Ansberti pontificis Rotomagensis 
= BHL. 520. 

7. (Fol. 75%-77) Ymnus de S. Ansberto archiep. = BHL. 
523. 

8. (Fol. 775ν-78ν) De 5. Ansberto = BHL. 522. 
9. (Fol. 79-90") Historia adventus Normannorum in Si- 

thiu = BHL, 1291. 
Praemissus est prologus BHL. 1290. 

40. (Fol. 91-96) Vita vel actus 5. Winnoci conf. Christi = 
BHL, 8952. 

CODEX 765 

Membraneus, foliorum A (chartacei) et 174 (0™,276 x 0,184), 

exaratus saec. XI in. 
Fol. AY, manu saec. XVI: Hic codex exaratus est circa annum 

1009 sub Odberto abbate ut inferius patel. Haec autem continentur 

in eo (sequitur indiculus). 

Fol. 2, manu saec. XIII: De libraria Sancti Bertini. 

Fol. 149 : Ego Odbertus peccator absque merito abbas codicem istum 

a quodam fratre et monacho nostro, levitici scilicet ordinis viro, iussu 

rogatuque nostro descriptum huic sancto Sithiensi delegavi cenobio; 
quem si quis huic sancto Petro sanctoque Bertino alienaverit, iram 

Dei predictorumque sanctorum incurret. Rogo uf mei scriptorisque 
illius quisque in eo legens apud clementissimum iudicem precibus 

interveniat, Et in marg.: Incepil abbatisare Odbertus hic anno 1000 

et obiisse creditur 1012. Ex quibus conicienda huius codicis antiquitas. 
De Whitte, 1631. 
De hoc codice A. WILMART, Les livres de Vabbé Odbert, in Société 

des Antiquaires de la Morinie. Bulletin historique, t. XIV (1924), 

p. 174. 

4. (Fol. 1¥-32) Vita S. Martini ep. = BHL. 5610. 
Praemissum est Sulpitii Severi elogium auct. Gennadio, 

De Script. eccles., 19. Sequuntur duo versus : ᾿ 

Corpore Christe tuo pascuntur corda beata 

Sanguine Christe tuo solvuntur prisca piacla. 

2. (Fol. 32-35v) Epistola Severi ad Eusebium presb. = 
BHL. 5611. 

3. (Fol. 35%-40) Alia eiusdem ad Aurelium diaconem = 

BHL, 5612. 

Anal, Boll. XLVII, — 19. 
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4, (Fol. 40-45) Epistola Severi Sulpicii ad socrum suam 
Bassulam qualiter S. Martinus de hoc mundo recesserit = 

BHL, 5613. 
5. (Fol. 45-121) Sulpicii Severi Dialogorum libri tres = 

BHL, 5614-5616. 

6. (Fol. 121-123") Sermo B. Gregorii Florentis ep. Turo- 

nensis de transitu domni Martini ep. = BHL. 5619, 5620. 
7. (Fol. 123%-124%) Item eiusdem = BHL. 5621. 
8. (Fol. 124¥-126) Item alius 5. Ambrosii de transitu S. 

Martini = BHL. 5622. 
9. (Fol. 126-128). Item sermo de translatione S. Martini 

ep. = BHL. 5623. 

10, (Fol. 128-131») Vita S. ac Bb. Briccii ep. et conf. = 
BHL, 1452. 

(Fol. 132-135%, 142%, 143) descriptae sunt inscriptiones 
gquibus basilica Martiniana exornata erat. Vid. Le Buant, 
Inscriptions chrétiennes de la Gaule, t. I, p. 228-46. 

11. (Fol. 136%-142) Vita δ. Venantii ab. = BHL. 8526, 
8527, 

12. (Fol. 148ν-149) Liber Albini magistri de vita 5. Martini 
ep. = BHL. 5625. 

13, (Fol. 149-151) Passio S. Pullionis mart. = BHL. 6869. 

Apr. 27. 
14. (Fol. 151-165) Vita S. Wulframni pontificis Sennoni- 

sae urbis = BHL. 8738. 
15. (Fol. 165-170) Ymnus eiusdem. 

Inc, Audilte pantes monachi exempla andros fervidi. 

CODEX 769 

Membraneus, foliorum 127 (0™,230 x 0,164) exaratus saec. XIV. 

Fol. 1, manu saec. XVIII: appartenant ἃ Vabbaye de Clermaretz. 

Fol. 126%: Hoc perscripsit fr. Bernardus de Ypris monachus Cla- 

rimar[iscensis] die beati Nicholai episcopi anno X XIX° ete. 

4. (Fol. 1-34") Vita et miracula S. Petri Tharentasiensis 

archiep. et conf. = BHL, 6772, 6773, 6774. 

Sequuntur (fol. 347-39") epistulae pro impetranda canoni- 

zatione, Act. SS., Mai t. II, p. 345-48. 

2. (Fol. 40-91) Vita S. Christi ancillae Mariae de Oegnies = 

BHL, 5516. 
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CODEX 773 Cop. 778 

Chartaceus, foliorum 128 (0,215 x 0,160) exaratus saec. XVII. 

1. (Fol. 1-20") Vita S. Bertini = BHL, 1293. 

Inc. mutila: Morinis igitur conceptum (Act. SS., p. 605, 
n, 10 des.) 

2. (Fol. 113-116) Liber seu dialogus de vita S. Benedicti 
ab. = BHL. 1102. 

Inc. mutila in c. 22: numquid siculi promisi non veni cut 
cum ipsi dicerent quando venisti ? respondit. 

Sequuntur annotationes et excerpta ex variis auctoribus 
de non paucis sanctis atque monasteriis. 

CODEX 775 

Membraneus, foliorum 43 (0™,230 x 0,178) saec. XI/XI] exaratus. 

Erat olim abbatiae Sancti Bertini. 

Fol. 1 in marg. super. indiculum Vitarum descripsit De Whitte 
qui nonnulla etiam in marginibus annotavit. 

1. (Fol. 1-6) Vita 5. Odulfi conf. = BHL. 6318. 

Deest prologus. 

2. (Fol. 6-8") Passio S. Peregrini ep. = BHL. 6623. 
3. (Fol. 8-15) Passio S. Alexandri ep. = BHL. 273. 

Sept. 21. 
4, (Fol, 15-21) Passio S. Theodotae mart. = BHL. 8093. 
5. (Fol. 21v-24) Passio 5. Anastasiae = BHL, 401. 
6. (Fol. 24-32%) Conversio vel poenitentia Pelagiae mere- 

tricis = BHL. 6606. 
7. (Fol. 32¥-35") Passio S. Eulaliae virg. = BHL. 2696. 

Inc. Tempore illo in Barcillona... sub Datiano persecutio 

erat christianis orta — Des. Celebratur igitur natalis eius 
pridie idus decembris regnante... 

8. (Fol. 35-41) Passio 5. Iustinae et conversio Cipriani 

mart, = BHL, 2048 ἃ. 
9. (Fol. 41-43) Passio S. Dorotheae virg. = BHL, 2323. 

Des. mutila: Bonus est Deus et copiosus in misericordia 
his qui convertuntur ad eum ex toto cor| (Act. SS., num, 6 med.) 
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CODEX 776 

Membraneus, foliorum 103 formae non omnino eiusdem. Constat 

simul compactis aliquot codicillis exaratis saec. X, XI, XIJ, XIII, 

XVI. 
De hoc codice cf. Piers, in Mémoires de la Société des Anti- 

quaires de la Morinie, t. 111 (1836), p. 138-48. 

I. Folia 33-35% (0™,260 x 0,142), exarata saec. X. 

4. (Fol. 33-35%) Genealogia nobilissimorum Francorum ym- 

peratorum et regum dictata a Karolo rege Conpendiensis 
loci restauratore post bina incendia. 

Inc. Ansbertus nobilissimus genuit Arnoldum ex Blit- 

childt — Des. accepit coniugem... Mathildam filiam... Her- 

manni. Ex quibus... Utinam hoe fiat... gratia Sp. Sancti 

paracliti a Patre εἰ Filio procedentis larqiente. Amen, 

Ed. ex hoc cod. A. HERMAND, in Mémoires de la Société 
des Antiquaires de la Morinie, t. II (1834), p. 355-60. 

11. Folia 76-87 (07,235 x 0,168) exarata saec. XIV. 

2. (Fol. 76-87) Vita Amici et Amelii klarissimorum = 
BHL, 386. ; 

111. Folia 96-103 (0™,245 x 0,188) exarata saec. XI. 

3. (Fol. 96-103) <De Carolo Magno.> 

Fragmentum Vitae BHL. 1580. Inc. annis usque ad obi- 

tum perpetim habitavit (M.G., num. 22, lin. 28).— Sequitur : 

Hos tibi versiculos (M.G., p. 438). 

CODEX 783 

Membraneus, foliorum 28 (0™,196x 0,139), exaratus saec. XIII. 
Erat olim abbatiae Sancti Bertini. 

Ordine inverso conglutinati sunt quaterniones 345, 24S, 145, ita 

restituendi : fol. 17-26, 9-16, 1-8. Fol. 27 et 28, alia manu exarata, 

proveniunt e quaternione 4°. 

(Fol. 1-28) Vita 5. Bernardi poenitentis = BHL, 1203. 

Des. mutila (fol. 8%): reverende forme vir qui precipiebat 
(Act. SS., num. 60 med.). 

Fol. 27 inc. noster Bernardus beatorum redolet universita- 

tem — Des.reducite ad animos saeculi prosperitates temporum 

multitudini | (num 66 in. - 67 circa finem). 
Fol. 28 inc. arripuif. Mirum itaque in modum ex ea die 

qua peregrinari cepit — Des. curatori suo devote obtulit (num. 
70 des, - 71). 
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CODEX 788 

Partim membraneus, partim chartaceus, foliorum 98, formae non 

omnino eiusdem. Constat simul compactis pluribus codicillis va- 

riis temporibus exaratis, ἃ saec. XI ad XVIII. 

Erat olim abbatiae Sancti Bertini. 

I. Folia 1-30, membranea (0™,22 x 0,141), bipartitis paginis, 
exarata saec. XIII. 

1. (Fol. 1-24") Vita S. Amandi ep. et conf. = BHL, 334. 
2. (Fol. 24¥-29") Passio 5, Cyrici et Julittae mart, = BHL. 

1814. 
II. Folia 31-37, membranea (0™, 227 x 0,158), exarata saec. XI. 

3. (Fol. 31-37) Vita domni Brunonis archiep.= BHL. 1468. 

Des. mutila: Archano ifaque Dei omnipotentis consilio 

provisum est | (Act. SS., p. 776, num. 42 med.) 

ITI. Folia 38-44, membranea (0™,226 x 0,156), exarata saec. XII. 

4, (Fol. 38-44") Tractatus de moribus egregii patris Lam- 
berti ecclesiae S. Bertini ab. 

Hoc cod. usus ed. Holder-Egger in M. G., Ser. t. XV, 

p. 946-50. Des. mutilus: Beatissimo patri Lamberto et eius 

admirandae prudentiae asscribendum est quod ecclesia | 

IV. Folia 45-58, chartacea (0™,220 x 0,150), exarata saec. XV et 

XVI? 

5. (Fol. 45-53") Legenda de inventione sancti corporis 

gloriosissimi conf. Anthonii et heremitae magnifici = BHL. 
612. ᾿ 

Des. ibi essent congregata. Aliam etenim Deus eis dedit 
gratiam ut si aliqua bestiarum aliquo morbo pateretur, S. 

Anthoniit nomine invocato, illico liberabatur. Si quis autem 
puro corde... 

6. (Fol. 55-57) Festum S. Momolini ep. conf. Oct. 16. 

Lectiones quae in officio recitantur. Inc. Tempore quo 

rex Clotarius Ludovici alias Clodovei filius — Des. in doc- 

trinae ac vilae eius confirmationem. 

V. Folia 59-62, chartacea (0,190 x 0,140) exarata saec. XVII. 

7. (Fol. 60-62") Legenda S. Mummolini ex legendis S. Ber- 

tini sumpta = BHL. 6026. 
Des. viatico suumiter pararet, inter gratiarum actiones et 

verba orationis spiritum emisit. Amen. (Act. SS. Belgii;, 

num, 29.) 

VI. Folia 63-78, chartacea (0™,201 x 0,145), exarata saec. XVII. 

Cop. 788 



Cop. 788 

rT 

294 CATALOGUS CODD. HAGIOGR., LATINORUM 

8. (Fol. 64-77) Vita S. Bertini = BHL. 1293. 

Des. mutila: Alio quoque tempore eodem celebritatis suae 

die spicas qvulsas | (Act. SS., p. 613, num. 49 in.). 

Vil. Folia 79-98, chartacea (07,24 x 0,165), exarata saec. XVII. 

9. (Fol. 80-81%) Miraculum de quodam monacho (scil. B. 

Ioscio) huius loci qui quinque psalmos incipientes singulis 
litteris nominis B. M... : 

Inc. Quidam venerabilis archiep. Cantuariensis ecclesiae 

revertens olim (VINCENTIUS BELLOVACENSIS, Speculum 

historiale, VIII (al. VII), 116 med.) 

CODEX 791 

Membraneus, foliorum 156 (0™,245 x 0,137), exaratus saec. X/XI. 

Fol. 1, manu 5866. XIJI: De libraria Sancti Bertini. Indiculus 
Vitarum descriptus est fol. AY manu saec. XVIII, et fol. 1 manu 

saec. XVI. ᾿ 

1, (Fol. 15) <Fragmentum vitae 5. Cuniberti>y = BHL, 

2017. 
Inc. Verum etiam multocies a licitis — Des. quod ipsum de 

sé apertius (Surius, num. I). 

2. (Fol. 2-3¥) Passio SS. Euticetis, Victorini et Maronis = 
BHL. 2789, 

3. (Fol. 3¥-6) Passio Domitillae et Eufrosinae et Theodorae 
virg. et Sulpicii ac Serviliani sponsorum ipsorum = BUHL. 
2257. 

4. (Fol. 6-7, 11-14%) Passio ss. mm. Marii et Marthae, 
Audifax et Abacuc et beati Quirini mart. = BHL. 5543. 

Tan. 11. 

5. (Fol. 7’-9) Passio S. Concordii mart. = BHL, 1906, 
6. (Fol. 9-11) Passio SS. Polieucti, Candidiani et Filoromii 

mart, = BHL, 6888. Tan. 20. 
7. (Fol. 15-17) Passio ss. mm. Cantii, Cantiani et Cantia- 

nillae = BHL. 1543. 
Des. apparuit. Quo tempore υ. v. Z... in loculo collocavil. 

Passi sunt... 

8. (Fol. 17%-26) Passio SS. Nerei et Achillei = BHL. 6058. 

Mai 12, 
9. (Fol. 26-28") Epistola Marcelli ad Nereum et Achilleum 

= BHL. 6060, 
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10. (Fol. 28-30") De gestis S. Petronellae virg. ~ BHL, Cov. 791 
6061 β, 6062. 

11. (Fol. 30%-32) Epistola Aviti presb. de revelatione bea- 
tissimi Stephani primi mart. = BHL. 7850. 

12. (Fol. 32-38") Revelatio Luciani presh. de inventione 
protomart. Christi = BHL. 7851. 

13. (Fol. 38-53) Passio 5. Eustachii mart. qui et Placidi 
= BHL, 2760. Nov. 2. 

14, (Fol. 53-65") Vita seu Passio S. Foillani praesulis et 
mart. = BHL, 3071, Oct. 31. 

15. (Fol. 65%-69’) Vita 5, Germani ep. Parisiaci = BHL. 
3469. Mai 28, 

16. (Fol. 69-86) Vita 5, Germani Authisiodorensis ep. 
= BHL, 3453. 

Deest epistula ad Patientem. 

Des. mutila : ef illi emendatione fruerentur. Quod in tantum 

salubriter factum est ul in illis locis etiam nunc sedes inteme- 
rata perduret (cf. Act. SS., p. 216, num. 61). 

17. (Fol. 86-98) Vita S. Goaris conf. = BHL, 3565. 
18. (Fol. 98-103") Vita 5. Ermini ep. et conf. = BHL, 2614. 

19. (Fol. 103¥-108) Passio 5. Iusti mart. = BHL. 4590. 
20. (Fol. 108-109") Passio SS. Cantii, Cantiani, Cantianil- 

lae fratrum = BHL, 1549. 
21. (Fol. 109%-115¥) Passio δ, ludae qui cognominatus est 

Cyriacus = BHL, 7022, 7023. 
22. (Fol. 115-117") Passio 5. Petri qui et Balsami = BHL. 

6702. 
23. (Fol, 117-128") Passio SS. Speusippi, Eleusippi, Me- 

leusippi = BHL, 7829. 
24. (Fol. 128-136) Passio S. Gereonis cognomento Mallo- 

si sociorumque eius = BAHL. 3446. 
25. (Fol. 136-141%) Vita 5. Chuniberti ep. = BHL. 2017. 
26. (Fol. 142-152) Vita S. Severini conf. atque pont. = 

BHL. 7647. 
27. (Fol. 152-156) Translatio eiusdem = BHL. 7648. 

CQDEX 792 

Membraneus, foliorum A, B (chartacea) et 303 (0™,21 x 0,15), 
bipartitis paginis exaratus saec. XIV. 

Erat olim abbatiae Sancti Bertini, 
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00, 792 Totum codicem implet Legenda aurea. 
Fol. 302v: stam Legendam auream dedil ecclesiae Sancti Bertini 

Johannes de Bosco anno Domint 1430. Orate pro eo, 

CODEX 794 

Membraneus foliorum 82 (0™,214 x 0,124), exaratus saecc. XII. 

Erat olim abbatiae Sancti Bertini. 

1. (Fol. 1-26) Historia Patrum eremitarum. 
Inc. Beatus namque Macharius abbas mator dum ambularet 

aliquando in heremo invenil caput hominis mortut — Des. 

dixt intra me: Vere magnus est ordo monachorum et statim 

egressus factus est monachus. 

Excerptorum congeries. 

2. (Fol. 26-29) Vita castissimi et sanctissimi Alexii Rome 
= BHL. 286. 

3. (Fol. 56-58%) Asumptio 5. Mariae = BHL. 5352. 
4. (Fol. 58¥-66) Ortus 5. Mariae = BHI. 5341. 

5. (Fol. 72-76%) <Tractatus fabulosus de conversione Titi 

εἰ Vespasiani.> 
Ita designatur in Catalogo ms. saec. XVIII. Ine. Jn die- 

bus illis eral quidam homo nomine Tyrus — Des. ut cod. 202,89, 

6. (Fol. 76¥-82") <Vita 5. Basilii> = BHL, 1023. 
Inc. mutila: Enarravit mihi praedictus vir Elladius quia 

in una dierum splendore divino illustratus sanctus pater 

noster et magnus B. exivit de nostra civitate nemini dicens 

(c. IX, Surnius, p. 7). 

CODEX 814 

Chartaceus, foliorum 312 et 31 (0™,25 x 0,18) exaratus saec. 

XVIII. 

Erat olim abbatiae Sancti Bertini. 

1. (Fol. 1-16%) S. Audomari Tarvennensis ep. Vita prima, 

anonymo auctore circa saec. nonum florente conscripta ex 

maiuscripto ecclesiae cathedralis Audomarensis. 

Duplex apographum: rectam foliorum partem tenet 

recensio BL, 766 (inc. mutila: Sancto igitur Austagio ab- 
bate qui tunc in praelato monasterio...) descripta« ex manu- 

seripto ecclesiae cathedralis Audomarensis » ; aversam folio- 
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rum partem tenet recensio BHL. 764, descripta « ex manu-Cop, 814 
scripto Corbiensi ». 

Fol. 1, in marg.: « Nofa; prima folia huius mss. sunt 
amissa quapropter hoc mss. incipit per praedicta verba 

sancto igitur Austagio », 

2. (Fol. 17-46) Vita almi pontificis Audomari metro com- 

posita et excerptaex libro manuscripto argenteo ecclesiae 

cathedralis 5. Audomari anno 1630 = BHL. 772. 

3. (Fol. 46-48) Alia duo eiusdem B. viri miracula = BHL, 

773. 
4, (Fol, 48v-51%) Miraculum in delatione corporis 5. Audo- 

mari ultra Rhenum = BAHL, 774. 

5. (Fol. 52-64") Vita manuscripta 5. Audomari ep. metro 
composita, ex codice etiam cathedralis ecclesiae 8. Audo- 

mari argenteis Jaminis cooperto transcripta = BHL. 775. 

6. (Fol. 65-79%) Gloriosi Christi pontificis ac conf. Audomari 

Vita 5% anonymo auctore circa saeculum 12"™ florente con- 

scripta = BHL. 767. 

Praemissus est prologus BHL. 763. 

7. (Fol. 80-99) S. Audomari Tervanensis ep. ‘Vita 6* et 

postrema, anonymo auctore saeculo XITI florente scripta et 

amplificata = BIL. 768, 769, 771. 

Praemissus est prologus BHL. 763. 

Sequuntur (fol. 99°) duae prosae, inc. 14 O Alma Trinitas 

— 24 Sacrosancta hodiernae ; et (fol. 104) lectiones desumptae 

ex cap. IV eiusdem Vitae et aliae lectiones in variis festivita- 
tibus 5, Audomari. 

8. (Fol. 105-108’) Vita sancti . patris nostri Bertini 18 = 
BHL. 1290, num. 1-14. 

« Transcripta ex mss 638 Bibl. Bertinianae. » 

9. (Fol. 109-122") Vita metrica sancti patris nostri Ber- 

tini 28 = BAHL. 1292. 
10. (Fol. 123-137) Vita 5. Bertini 85 = ΒΠῚ, 1293. 

« Transcripta ex mss Bertiniano 732. » 

11. (Fol. 137v-152) Vita S. Bertini 48 metrice composita 
= BHL, 1294. 
12. (Fol. 152-170") Sancti patris nostri Bertini Vita 5° 

ex Folquino eruditissimo Sithiensi seculo decimo monacho 
S. Bertini, ex venerabili abbate Simone Sithiensi seculo XI 

gubernante, ex piae memoriae Ioanne Yperio praesule Ber- 

tiniano seculo XIII florente compilata. 
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Inc. prol. Missis in orbem apostolis et discipulis Domini 

praedicare et testificari salutem — Inc. Anno Verbi in- 
carnati gquingentesimo octogesimo sexto vel circiter sanclae 

sedi apostolicae beato papa Eugenio — Des. regni autem 

Hildeberti Francorum regis 15 multis cum lacrymis sepultus 

est in Sithiu nempe in Basilica sancti Martini retro scil. matus 

altare ubi ad tumalum eius venientibus ac orantibus plurima 

constat divinitus praestita fuisse sanitatum beneficia. 

13. (Fol. 171¥-201) De miraculis post divi Bertini mortem 

patratis = BHL. 1290, num. 15-25; 1291 ; 1297, num. 3-21; 

1296, num. 17 ; 1297, num. 1-2, 22-27, 

Hie etiam commemorata est sanatio domini de Blaswell 

ballivi Orientis qui anno 1529 a’ membrorum debilitate sa- 
natus est. 

14, (Fol. 201%-204") De cultu, de memoria in fastis ac 

de variis beati patris nostri Bertini festivitatibus. 

Complexus eorum quae apud auctores de sancto eiusque 

veneratione sunt tradita. 

15. (Fol. 205-232) De translatione, inventione ac eleva- 

tione corporis beati patris nostri Bertini. 

Varia documenta quorum alia integre alia ex parte sunt 

edita ; cf. BITL.1296 et Act. SS., t.c., Ὁ». 580 sqq. inde a § xm. 

16. (Fol. 232¥-258’) Varia sancti patris Bertini cultum 
honorem laudemque spectantia. 

Hie exscripta sunt 1° (fol, 232v-235) sermo Bovonis ab. 
Sithiensis, inc. Gaudete, dilectissimi fratres in Domino qui 
(P.L., τ. CXLVII, 1159). 

2° Hymni duo in honorem S. Bertini, scil. (fol. 235-235¥) 
O Deus clemens moderator orbis, ac (fol. 235°-236) Caeli cives 

tripudiant atque simul. 
3° (fol. 236-254) Missae, responsoria ac antiphonae, pro- 

sae quae decantari solebant in variis S, Bertini festivitati- 

bus. 

4° (fol. 254¥-255”) Vita S.Bertini excerpta ex antiquis no- 

strae ecclesiae tapetibus. 

5° (fol, 256) Vita 5. Bertini quae habetur in martyrologio 

Usuardi. 
6° (fol. 256-258) S. Bertini epitaphium, inc. Hie sacra 

Bertini requiescunt praesulis ossa. 

7° (fol. 258) S. Bertini anagramma TRIBUENS. 

89 (fol, 258%) Alterum anagramma En TRIBUs. 

17. (Fol. 259-265) Vita 5. Mummoloni Noviomensis ep. 

et monachi S. Bertini = BHL. 6026. 

Sequuntur (fol. 265-266) In festo δ. Mummolini lectiones 
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propriae pro II° nocturno ac (fol. 266-266") quaedam deCop. 814 
reliquiis eiusdem, 

18. (Fol. 267-268") Vita S. Ebertramni S. Bertini monachi 
ac socii, ab. deinde Sancti Quintini. 

Inc. δ. E. in Constantiensi regione ortus pieque educatus 

a teneris annis Christum — Des. inter fratrum preces ac suspi- 

ria migravil... Huius autem tam gloriosi athletae miracula.., 
cum aliis in Festo OO. SS. solemnizatur et confunditur. 

Vid. Act. SS., Tan. t. II, p. 608. 

19. (Fol. 269-270") De 5. Walberto Arkarum comite et 
monacho Sithiensi ac de S. Bertino parvo filio S.Walberti una 
cum genitore suo Sithiensi monacho cuius festivitas agitur 

secunda maii. 

Vitae epitome ex Vita 5. Bertini. Inc. Fuif quidam vir 

nobilis honorificus ef comes — Des. magna cum celebritate et 

devolione hodie in Sithiu celebratur, Vid. Act. SS., Sept. 

t. IT, p. 588, 589, 
In fine ascripta est collecta Missae. 

20. (Fol. 271-271.) De B. Dodone obedientiae exemplari 
discipuloque amabili nuncupato ac monacho Bertiniano. 

Haec Vita recentiore aevo conscripta ampliat quae in 

Act. SS., Sept. t. VI, p. 608, num. 23-26, breviter attingun- 
tur. 

Inc. Hunc matricula religiosorum sanctum appellat— Des. 

e silice forrenti effluentis virga bis feriente elicuit. 

21. (Fol. 272-290") S. Winnoci Sithiensis monachi ac Wo- 
romholtensis in Flandria primi abbatis per S. Bertinum con- 
stituti Vita ab auctore anonymo XI saeculo florente scripta 
= BHL. 8955, 8954. Nov. 6. 

22. (Fol. 290%-311) Liber miraculorum 5. Winnoci, Dro- 
gone monacho Bergensi auctore, saeculo XI florente = BHL. 

8956. 

Sequuntur (fol. 311-312) lecfiones propriae de 5. Winnoco 

cum collecta Missae. 

CODEX 816 

Chartaceus, foliorum A, B et 257 (0™,295 x 0,195), exaratus saec. 

XVII. 
Fol, 200: Ad usum D. Roberti Loste religiosi ac thesaurarti ec- 

clesiae Sancti Bertini. Anno Domini 1649. 

1. (Fol, 1-43%) De viris pietate scientia genere et dignitate 
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magnis sacri Sithiensi coenobii a Domino Roberto Lostes 

monacho eiusdem coenobii ex diversis manuscriptis collectio 

1658. 
Recensentur inter hos viros plurimi sancti ac beati. 

2. (Fol. 44-44%) De B. Ioscio monacho S. Bertini = cod. 

788, 9°. 
3. (Fol. 48) Fratris Bernardi poenitentis poenitentia. 

Epistula Ioannis ep. Magalonensis, Act. SS., Apr. t. II, p. 

675, n. 3. 

4. (Fol. 48¥-52%) Egregii Winoci vita beati = BHL. 8952, 

8953. 
Inc. Quando agius Christi conf. Bertinus 

5. (Fol. 155-156") Vita.S. Silvini = BHL. 7747. 
6. (Fol. 156¥-157) De translatione S. Silvini ad hoc mona- 

sterium S. Bertini tempore Hildebrandi huius loci ab. XX VI. 
= Ipenrius, Chronicon S. Bertini, cap. X XVI. 

7. (Fol. 157-162) Vita 5. Folquini Morinorum ep. = BHL. 
3079. 

Deest prologus. 

8. (Fol. 200-230) Vita S. Bertini conf. Christi atque ab. 

= BHL, 1297, 1298. 

9. (Fol. 231-239) Vita Audomari gloriosi Christi pont. ac 

conf. = BHL. 765, 769. 

Praemissi sunt prologi Vitae BHL. 763 et Vitae BHL. 767. 

Inter libellos.765 et 769 insertus est tractus qui inc. Cum 

Dominus noster suos dilexisset et des. riobis impleatur illud: 
Verfe impium et non erit, 

CODEX 819 

Chartaceus, paginarum 245 + 104 + 137-4 303 (0™,201 x 0,168) 

exaratus saec. XVI in. 

Erat olim abbatiae Sancti Bertini, n° 726. 

4. (II, pag. 1-100") Vita 5. Bertini ab. = BHL. 1297. 
2. (Pag. 100-104") Epilogus operis per authorem. 

Est prologus Vitae 5. Folcuini BHL. 3079. 

3. (III, pag. 1-135v) Vita 5. Bernardi poenitentis = BHL. 

1203. 

Des. curatori suo devote obtulit (omisso Act. SS., n° 72), 
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Sequitur « Carmen in honorem B. Bernardi Poenitentis per Cop 
supradictum authorem ». Inc. Me Bernarde tibi laudes per- 
solvere cogit = Act. SS., p. 680. 

4. (IV, pag. 119-188) Divi Folquini Morinorum ep. gesta 

pontificalia cum miraculis collecta ex variis mss. Sithiensis 
ecclesiae codicibus opera D. Guilielmi De Whitte religiosi 
Sancti Bertini in Insula Sithiu 849 1618 quo ipsius sancti 

feretrum apertum fuit. 

5. (Pag. 273-285) Vita divi Erkembodonis Morinensium ep. 

et abbatis 4 Sithiensis ex variis collecta mss. codicibus per 

D. G. De Whitte sacrae Sithiensis insulae presb. religiosum 

80 1615. 
6. (Pag. 286-292) Vita S. Humfredi Morinensis ep. et ab. 

Sancti Bertini per D. G. De White (1610). 
7. (Pag. 297-303) Miracula quaedam de S. Bernardo poe- 

nitente interserenda post capitulum 110 Vitae ipsius, ex 

alio ms. codice. : 

Inc. (cap. 112) Quodam tempore cum mercator ex praefato 

castro in Angliam venisset— Des. (cap. 118) e@ religuo spreto 

retinuerat ad testificandum rei exitum populari spectaculo 

ibidem reliquit. 

INDEX SANCTORUM 

Abdon et Sennen mm. 715, 1118, 

716, V"5. 

Afra m. August. Vindel. 716, V1. 

Agape, Chionia, Irene vv. mm. 

715, 158, 716, 1133. 

Agapitus τὰ. Praeneste 715, 1111, 

716, V37, 

Agatha v. m. 715, 132, 716, 118. 

Agnes v. πὶ. 1154, 715 I, 716, 
VIIFE?, 

Albinus ep. Andegaven. 715, 154, 

716, IT, 
Aldegundis abb, 715, I28, 7243. 

Alexander, Eventius, Theodulus 

mm, 715, 1151 
Alexander ep. πὶ. 715, I, 716, 

VID, 7753. 
Alexius conf. Edessae 7912, 

Amalberga v. 716,TV,4, 
Amandus ep. 715, 136, 716, IIs, 

788), 

Amatus ep. 

VII®, 
Ambrosius ep. 715, I, 715, IIT, 

716, 1153. 

Amicus et Amelius mm. 7767. 

Anastasia m. 716,V°, 775°. 

Andreas ap. 715, 1113: 4. 

Angilbertus ab. 746, 18, 

Animae 716, VIII®. 

Ansbertus ep. Rotomagen. 715, 

185. 716, 119, 76488, 
Anselmus ep. Cantuariensis 716, 

VII. 

Antonius ab. in Thebaide 6952, 

7622, 7885. 

Senonensis 716, 

. 819 
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Apollinaris ep. Ravennas m. 715, 

113, 716, ΤΙΝ. 
Arnulfus ep. Mettensis 716, IV?°, 

716, V5 34, 7045, 
Arnulfus ep. Suessionen. 716, 

V30, 
Audoenus ep. Rotomag. 715, 

IIT?’. 

Audomarus ep. Tarvannensis. 
4795 1, Bs 9» u, 6982, 6991, 717, 

7248, 746, Tt, 8141-7? 9 

Augustinus ep. 715, III. 

Austreberta abb. 698}, 
[pib12, 

Autbertus ep. Cameracen, 6984, 

6992, 

716, 

Barlaam et Ioasaph 716, IV*. 

Bartholomaeus ap. 715, 1115. 

Basilius ep. Caesareae 715, 15, 

715, IV, 7948, 
Bavo 715, 11181, 716,VII 221, 

Benedicta v. m. 716, VII2’. 

Benedictus ab. Casinensis 350» 2, 

716, [Vis-17, 7783, 

Benignus m. Divione 716, VIII. 

Bernardus ab. Clarevall. 13813, 

Bernardus paenitens 746, [!2-15, 

746, [It*18, 783, 8163, 819%7, 
Bertinus ab. Sithivensis 267, 

479% 12, 7113, 7245, 738, 746, 

B, 746, 1), 764°, 7781, 

7888, 814516, 8168, 819}, 
Bertulfus conf. 716, 115, 

Blasius ep. m. 716, IP. 

. Brandanus ab. Clonfertensis 71?. 

Briccius ep. Turonensis 716, 

VIIE*, 7655, 
Brigida v. Kildariae 715, 151, 

Bruno ep. 716,VII®, 788%. 

Burgundofara abb. 716, VII. 

Caccilia v. m. 716, VIII. 

Caesaraugustani mm. innumera- 

biles 716, II*, 716,Μ 1111, 
Caesarius τη. 716, 111::, 

Callistus p. m. 715, 118, 

VIT®, 
716, 

CATALOGUS CODD. HAGIOGR. LATINORUM 

Cantius, Cantianus, Cantianilla 

791% 20, 

Canutus rex m. 716, ID. 

Carileffus ab. 716, ΓΤ, 

Carolus Bonus 716, 1120 

Carolus Magnus 7763, 

Cassianus ep. Hortanus 716, V?, 
Catharina v. τὰ. 27» 2, 716, 

VITI®. 

Christina v. m. 716, IV, 

Christophorus m. 716, IV, 

Chrysogonus m. Aquileiae 715, 
1156. 716, VIII! 

Cirycus et Τα] ἴα mm. 7882. 

Claudius, Nicostratus, Sympho- 

rianus et soc. mm. 715, 184, 

716, VIII™. 

Clemens p., 

VIII ἡ, 

Columba ab. Hiensis 716, VII*, 

Columba ν. m. 715, 15, 

Columbanus ab. Luxoviensis 715, 
IV3, 716, VIII. 

Concordius m. 715, 112, 7915, 

Cornelius p. m. 715, 1155 

Coronati IV. Vid. Claudius, Ni- 

costratus. 

Cosmas et Damianus mm. 715, 

2. 716, VII. 

Crispinus et Crispinianus mm. 

715, II, 716, VII, 

Cucufas m, 716, IV", 716,V*, 

Cunibertus ep. 715,IV%, 716, 
VITT4, 7913, 25, 

Cuthbertus ep. 267, 715, 138, 

Cyprianus ep. Carthaginien, 715, 

1135, 
Cyprianus et Iustina mm. 716, 

VIB’, 7758. 

Cyriacus, Largus,Smaragdus mm, 

715, 1150 716,V 71, 

τι. 715, 112, 716, 

David (Dewi) ep. 716, 1153, 

Dionysius ep. Rusticus, Eleu- 
therius mm. 342) % 8, 715, 

1135-89, 716, VII, 2, 

Dodo mon. Bertinianus 814”, 

Domitilla v. et soc. mm, 7913. 
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Donatianus 
WVIJ40-52, 

Donatus ep. et Hilarianus mm. 
716, V2, 

Dormientes Septem 716, IV%, 

Dorothea v. m. 7759, 

ep. Remensis 716, 

Ebertramnus mon. 81418, 

Eleutherius ep. Tornacensis 716, 

Iv, 

Elisabeth abb. Schonaugiensis 

7108. 

Emmerammus ep. m. 715, II, 

716, VII’. 

Erkembodo ep. Tarvannensis 

6983, 6995, 746, 1110, 8195. 

Erminus ep. Lobiensis 716, 1144, 

79138, 

Etheldreda reg. abb. 1158, 

Eulalia v. πὶ. Barcinone 715, 133, 

7757, 

Eulalia v. τὴ. Emeritae 715, 159, 

716, 111, 
Euphrasia v. 715, 138, 716, I1!, 
Euphrosyna v. 715, 13. 

Eusebius presb. Romanus 716, 

Vv, 

Eustachius (al. Placidus) m. 
115%, 716, VIII, 79118, 

Eutyches, Victorinus, Maro mm. 

79123, 

Evurtius ep. 715, IIP®. 

Ewaldi duo presb. 716, VII. 

Faro ep. Meldensis 716, 1113, 
Felicitas cum VII filiis mm. 715, 

III#, 716, ΤΥ, 

Felix p. πὰ. 716, TV®7. 

Felix m. Gerundae 716, V°. 

Felix presb. Nolanus 715, {|| 

715, TIT. 

Felix ep. Tubzacensis m. 715, 
1188, 55. 

Fides v. m. Aginni 716, 1156, 

Fides, Spes, Caritas et Sapientia 

716, V5. 

Firminus ep. m. 715, [1% 39, 

716, VII, 

303 

Florentius presb. in Glonna mon- 

te 716, VIT°®. 

Florianus m. Laureaci 716, 

VITs. 

Foillanus m. Fossis 716,VIII®, 

79114, 

Folcuinus ep. Tarvannensis 3424, 

7113, 746, IIS, 8167, 8192 4, 

Franciscus Assisiensis 716, VII®, 

Frontonius ab. in Aegypto 6955, 
7625, 

Furseus ab. 715, [1% 2°, 

Fuscianus, Victoricus,Gentianus 

mm. 715, 11:3, 

Gallus ab. 716, VII, 57, 

Gaugericus ep. 716,V27. 

Genovefa v. 715, 15. 

Georgius m. 716, 1133, 

Gereon et soc. mm, 715, 1120, 

716, VII%5, 79174, 

Germanus ep. Autisiodorensis 

715, IV5, 716,V13, 79118, 

Germanus ep. Parisiensis 715, 

Iv4, 79115, 

Gertrudis abb. Nivialensis 715, 

1: 716, 1138, 

Gerulfus m. 716, VII 3, 

Gervasius et Protasius mm. 715, 
113: 22, 23 

Gislenus ab. in Hannonia 716, 

VIB, 

Goar presb. 715, Iv¥2, 716, I'v18, 

79117, 

Godeberta v. 716, 1138. 39, 

Godeleva v. m. Ghistellae 716, 

Iv4t, 

Gordianus et Epimachus mm. 

715, 111, 

Gorgonius m. et soc. Vid. Se- 

basteni mm. 

Gregorius p. 715, III?*, 716, 1125, 

Gregorius ep. Lingonensis 715, 19, 

Hairamnus = Emmerammus, 

Hermes m. Romae 715, II®. 

Hieronymus presb. 711, 715, 

TT¥21, 716,  Ί ΠΤ, 
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Hilarion ab. in Palaestina 695%, 

7625, - 

Hilarius ep. 715,1» %, 715, 
11138. 29. 

Hippolytus Romanus 715, IT, 

716, V2. 
Hucebertus ep. 716, VIII, 

Humfridus Morinensis ep. 746, 

119, 8198, 
Hyacinthus m. in Portu Romano 

715, II, 716, IV%. 

Iacobus Maior ap. 715, III’, 

716, Iv32, 

Iacobus Minor ap. 715, 1115, 

Jesus Christus. Miracula in ima- 

gine Veronicae 20213, 7945, 

— in imagine Berytensi 238* 5. 

Ignatius ep. m. 715, 1° 
Iohannes ev. 715, 1116. 

Iohannes Eleemosynarius ep. 

307, 6957, 715, 1114, 715, 
IV!, 7627. 

Tohannes et Paulus mm. 715, 

1121, 715, 1155 
Iohannes ep. Tarvanensis 745, 
Ioscius mon. Bertinianus 788°, 

8162, 

Irenaeus ep. Sirmiensis 715,19, 

716, II. 

Iudas Cyriacus = Quiriacus. 
Iudocus erem. 715, IV®, 746, I’. 

Iuliana v. m. Nicomediae 715, 

145. 716, 1115. 

Iulianus et soc, mm. 715, 15. 

Iustina et Cyprianus 716, VIT?. 

Iustus puer τὰ. 716, VII, 791”. 

Tustus et Pastor mm. 716,V”. 

Kilianus ep. πὶ. 716, IV". 

Lambertus ab. Bertinianus 7884. 

Lambertus ep. τὰ. 715, 115, 

Landelinus ab. 746, 118. 

Laurentius diac. m. 715, 1118, 

716, V2, 

Legenda aurea 7241, 763, 792. 

CATALOGUS CODD. HAGIOGR. LATINORUM 

Leodegarius ep. m. 716, VII?3, 

Leonardus conf. Nobiliacensis 278, 

716, VIIP#19, 

Lewinna v. m. 716,IV!. 

Liberatus, Bonifatius et soc. mm. 

716, V5, 

Livinus ep. m. in Flandria 716, 

VII. 

Longinus 

716, 1156, 

Lucas ev. 716, VII®. 

Lucia v. τὰ. Romae 715, II®. 

Ludovicus rex 699%, 7244 

τὰ. 715, 1%, 715, 1163, 

Macarius ep. Antiochiae 716, 
1135. 368. 37. 

Machabéei 716,V‘4. 

Machutus ep. 716,VIIP’. 

Magnus m. Collebeccae 6964. 

Magnus ep. Tranensis m. 716, 

V8, 
Malachias ep. Armacanus 6958, 

7628, % 

Malchus mon. captivus 658, 6958, 

7628, 

Mammes mon, m. 716,V*5, 

Marcellinus et Petrus mm. 715, 

127, 
“Marcus ev. 715, 111, 716, II. 
Margarita v. m. 2023, 257%, 716, 

Tvs, 
Maria Deipara. Ortus 7944, — 

Nativitas 6997. — Transitus 

716, V3, — Assumptio 716, V2, 

7943, — Miracula 257, 23812, 

7242, 
Maria Aegyptiaca 35, 6965, 6995-4, 
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LA PASSION 
DES. PANSOPHTOS DALEXANDRIE 

Aux 15 et 16 janvier, les synaxaires grecs font mémoire 

d'un martyr nommé Pansophios'. La courte notice qui est 

censée résumer son histoire n'est guére de nature ἃ inspirer 

beaucoup de confiance. Pansophios, y est-il dit, naquit ἃ Alexan- 
drie. Son pére Nilos, qui était puissamment riche et avait rang 

de proconsul (ἀνθύπατος), le fit instruire dans toutes les sciences 
sacrées et profanes. Le jeune homme brillait davantage encore 
par l’éclat de toutes les vertus chrétiennes. A la mort de son 

pére, il distribue ses biens aux pauvres et se retire au désert. 
Il y menait depuis 27 ans la vie d’anachoréte, lorsqu’il fut 

dénoncé au gouverneur d’Alexandrie, Augustalios, chargé par 

Déce de détruire le christianisme: διαβάλλεται Αὐγουσταλίῳ τῷ 
τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἡγεμόνι, ὃς ἦν παρὰ τοῦ Δεκίου τὸν κατὰ 

χριστιανῶν ἀναδεξάμενος πόλεμον. Amené au tribunal, Pan- 
sophios y démontre ἃ son juge Uinanité des cultes idoldtriques 
et la divinité de Jésus-Christ. Il est cruellement batiu et re- 
¢oit — on ne dit point par quel genre de mort — la couronne du 

martyre. 

Certaines recensions du synaxraire arménien au 15 aratz 
(soit donc au 22 janvier), mentionnent aussi Pansophios, sous 

le nom de Pansophos (al. Pamphos), ag [#upqsfutif unlbup 
uum, Pansophus, quod interpretando dicitur omniscius ?. 

Ce qui est dit du personnage est, en plus bref encore, U histoire 

que nous venons de résumer. Le pére du martyr n’est pas nommé, 
et le juge qui prononce la condamnation s’appelle Lucius 
(alias: Leucius, Liukios). Comme la suite le fera voir, cette 

seule variante sujfit ἃ montrer que le synaxariste arménien ne 

dépend pas du synaxaire grec. 

1 Synaz, Eccl. CP., p. 394-95. 

4G. Bayan, Patrologia orientalis, t. XIX, p. 71; cf. Haisma- 

vurg, de Grég, DsERENTz, 2¢ éd., p. 333. 
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Sans rien savoir encore de lorigine immédiate de ces deux 
notices, on pouvait présumer, avec un haut degré de vraisem- 

blance, qu’elles remontaient Tune et l'autre ἃ une Passion 
grecque, rédigée ἃ une époque relativement tardive, par un ha- 
giographe alexandrin. Cette piéce, que l’on croyatt perdue, car 
il n’en était demeuré aucune trace en dehors de nos deux syna- 
xaires, s’est conservée dans une version géorgienne, qui a été 
publiée, il y a quelques années, par M. C. Kekelidze τ, Nous 
croyons utile de la faire connaitre, non pas seulement pour 
tirer d’ erreur ceux qui seraient tentés de supposer un fondement 
historique aux assertions des synaxaires, mais encore et surtout 
parce que la Passion de Pansophios jette une lumiére instructive 

sur une variété spéciale de Passions épiques et sur les procédés 

littéraires qui les caractérisent. 

La version géorgienne ne nous est parvenue que dans un seul 
manuscrit, qui en 1917 portait le n° 188, ἃ la bibliothéque du 
Musée Ecclésiastique de Tiflis. D’aprés Th. D. Zordania, les 
caractéristiques du manuscrit sont les suivantes : volume sans 
reliure, mutilé aux deux extrémites; 290 feuillets de papier, 

0”,47x0,34; élégante écriture busuri, sur deux colonnes de 41 

lignes chacune; maindu XIII° siécle. Pour le contenu, c'est 

un Passionnaire comprenant exclusivement des piéces ou tro- 

duites du grec ou du moins remontant ἃ des originaux grecs: Vie 
de S. Jean Chrysostome (= BHG. 875) ; Translation du méme 
par Cosmas Vestitor (BHG. 878) ; Actes de lapétre δ. André 

(BHG. 100 ?); Actes de 5. Boniface le Romain (Boniface m. 
de Tarse, BHG. 279); Passion des X martyrs de Créte (BHG,: 
1197); Passion de S® Eugénie; Passion des SS. Indus et 
Domna et de leurs dix (sic) mille compagnons (ΒΗ. 823) ; 

Vie de δ. Marcel l’ Acéméte (ΒΗ. 1028); Passion de δ. Po- 
lyeucte (BHG. 1568) ; Vie de S. Théodose (par Théodore évéque 
de Pétra, BHG. 1776); Vie de S. Jean l’Insensé du monastére 
des Acémétes ; Actes des apétres Philippe et Barthélémy (frag- 

ment); Vie de S. Euthyme (par Cyrille de Scythopolis, BHG 

648) ; Vie de'S Xene-Eusébie ( par Cyrille évéque de Mylasa,: 

BHG, 634) ; Panégyrique de S. Eustathe d’Antioche par S. Jean 

1. Monumenta Hagiographica Georgiéa, p. 48-59 ; cf. Anal. Boll., 
t. XLIII, p. 379-81 ; et ci-dessus, p. 44, 
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Chrysostome (BHG. 644); Actes des apétres Philippe, Bar- 
thélémy, Jean... (fragment); Passion des martyrs sabaites 

(fragment ; probablement de BHG.1200) ; Passion de ὅδ, Nicé- 
phore (BHG. 1333); Passion de 5. Charalampe (ΒΗ, 298) ; 

Vie de S. Gérasime, par le bienheureux Cyrille moine de Saint- 
Sabas (BHG. 693); Passion de S. Pansophios; Passion de 

Vapéire δ. Philippe; fragment d’un sermon sur le jetne ; 

fragment de la Vie de δ. Arisme (Artemius?) ; Vie de δ. Jean 

le Reclus ; Discours de S. Grégoire de Nazianze sur la Nativité 

du Christ ; « second » sermon sur le jeijne. 
Sur ces seules indications, le manuscrif ne portant plus 

aucune marque de provenance, il serait assez vain de prétendre 

conjecturer en quel endroit et vers quelle date le recueil a pu 
étre copié ou compilé, Voila pour la transmission manuscrite, 

Dans V état oit elle nous est présentée *, la Passion de Panso- 

phios est une longue amplification, dont plus de la moitié est 
remplie par des discours, car cela s’appelle des discours. Le récit 
qu’on peut en extraire débute a peu prés comme celui qui est 
résumé dans les synaxaires: (ch. 1) naissance de Pansophios, 

son éducation, sa retraite au désert, son arrestation, sa comparu- 

tion devant le préfet d’Alexandrie. A partir de la, les abrévia- 
teurs ont fourné court et ont renoncé ἃ suivre ( hagiographe dans 

les divagations oii il s’échappe. Nous n’avons pas la méme li- 
berté, et un certain effort de patience devient ici nécessaire. Pour 
éviter les redites, nous analyserons sommairement le contenu 

de la piéce, en notant au fur et ἃ mesure, les détails significatifs 
qui peuvent servir ἃ en caractériser les sources et les procédés 
de composition 2. 

Ch. 2. Interrogé par « Augustalios », Pansophios reste 
. @abord muet. Le gouverneur lui reproche de vouloir imiter le 

1 Zordania l’enregistre avec la mention : « fragment ». Le texte 

ne présente pourtant aucune trace visible de mutilation proprement 

dite. L’erreur de Zordania doit s’expliquer par le fait que les feuil- 

lets contenant Vhistoire de Pansophios sont intervertis dans l’or- 

dre : 261, 256-260, 265, 268. 

2 La division en chapitres, marquée dans I’édition, est irrégu- 

liére ἃ l’extréme. On serait tenté d’en conclure que le grec origi- 

nal a été fortement abrégé en plus d’un endroit par le traduc- 
teur, 
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philosophe Secundus. La référence est précise a souhait. Nous la 
livrons ἃ ceux qui ont le loisir et le moyen d’étudier l'énigma- 
tique personnalité de Secundus le Taciturne °. 

Ch. 8. Pansophios se décide ἃ parler. Il décline son nom et 
se déclare chrétien. Le juge perd patience dés les premiers mots 
et lui reproche la prolixité de son discours. Le prévenu subit 
alors une longue bastonnade ; on lui arrache la peau du dos. 

Puis Vinterrogatoire reprend. 
Ch. 4, A une nouvelle sommation du juge, Pansophios répond 

en le provoquant ἃ une discussion théologique dans les formes 
réguliéres, et dont il sera dressé procés-verbal. La foule qui en- 
toure le tribunal demande gu’il soit fail honneur ἃ ce défi. Au- 

gustalios y consent et donne la parole ἃ Pansophios, qui le met 
en demeure de lui dire d’oit Zeus tire son origine ef quel livre 
commande de l’adorer. C’est au tour d’ Augustalios de se taire 
longuement. Enfin, sortant de son silence, il retourne les réles, 
et déclare qu'il laisse ἃ Pansophios le droit de parler le premier. 

Ch. 5. La discussion s’engage. Pansophios fait une profession 
de foi en Vexistence du Dieu créateur ; puis il s’offre ἃ démon- 

4 

1 J. BacuMANN, Secundi philosophi taciturni vita ac sententiae 

secundum codicem aethiopicum Berolinensem... (Berlin, 1887) ; Ib., 

Die Philosophie des Neupythagoreus Secundus, Berlin, 1888. Eug. 

Revillout, dans un mémoire, trés érudit mais encore plus indigeste, 

a soutenu que les Vies grecques de Secundus publi¢es par Schier 

(d’aprés Goudius),par L. Holstein et par Orelli, et desquelles dérive 
la notice latine ins¢rée dans le Speculum historiale de Vincent de 

Beauvais, remontent originairement 4 une rédaction arabe (Comptes 

rendus de l’ Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 1872, Ὁ. 256- 

354). Cette thése aurait pu paraitre digne d’attention si déja Ti- 

schendorf n’avait trouvé sur un feuillet de papyrus du 116 siécle un 

fragment d’une Vie grecque de Secundus. Voir H. Saurrs, Philo- 

logus, t. XVII (1861), p. 149 et suiv. Une recension de la Vie grecque 

a été traduite en latin au XII* siécle par Guillaume le Médecin, 
abbé de Saint-Denis (édition critique par A. Hirxa, Das Leben und 

die Sentenzen des Philosophen Secundus des Schweigsames..., dans 

Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft fiir vaterldndische Kultur. 

Sitzung der Sektion fiir neuere Philologie vom 3. Dez. 1908 u. vom 

17. Juni 1910), L’abrégé de Vincent de Beauvais dérive d’une Ver- 
sion en vieux fran¢ais, qui a été pareillement publiée par M. Hilka. 

Cf. C. Weyman, Berliner Philologische Wochenschrift, t. XXXI 

(1911), p. 1096-97, 
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trer comment s'est établi le culte des faux dieux: Zeus, Apol- 
lon, Aphrodite, Artémis, Pallas, Asclepius et autres. 

Ch. 6. La proposition ayant recu U’assentiment général, Pan- 
sophios poursuit son discours. Récit de la création et des pre- 
miers dges du monde, d’aprés la Genése et surtout d’aprés les 
apocryphes. Quand les hommes eurent commencé de se multi- 
plier, ils perdirent le souvenir de leur Créateur. Dieu les placa 
alors sous [’ autorité des anges *. Ceux-ci ne réussirent pas ἃ les 
ramener au devoir. C’est alors que annonce du déluge fut 
écrite ? sur des tables de pierre, pour servir d’avertissement au 
genre humain. Aprés le déiuge, les descendants de Cham trou- 

vent ces inscriptions et en font un livre. Cette copie se transmet 
de génération en génération et finit par tomber entre les mains 

de Iannes et de Iambres 5, qui appartenaieni tous deux ἃ la 

lignée de Cham. Ces sages ayant lu le livre de la Création, 
Gog60 god.q@gdoboa, c’esi-d-dire Ia Genése, concurent le 
projet de planter eux aussi un paradis, ἃ l'exemple de ce- 
lui que Dieu avait créé ἃ Vorigine du monde. Avec le secours 
des mauvais esprits, qui leur apportent des arbres et des plantes 

de toutes espéces, ils improvisent en Egypte, un jardin merveil- 
leur, ἃ Ventrée duquel ils postent un démon chargé d’en in- 
terdire T'accés. Il n’est pas bien stir que toute cette histoire se 
lisait telle quelle dans Vapocryphe condamné par le décret de 
Gélase: Liber qui appellatur Paenitentia Iamne et Mam- 
bre 4. Il convient toutefois d’en prendre note. 

Ainsi défendu de la curiosité des hommes, le paradis d’ Egypte 
demeura pendant de longs siécles sous la garde des démons, 
jusqu’au moment oti δ. Macaire le Romain 5 le découvrit. Avec 

1 Cf. Act. 7, 53, qui doit s’entendre de la législation Mosaique. 
2 La version géorgienne, assez peu serrée en cet endroit, semble 

dire que ces tables de pierre furent écrites par les anges eux-mémes. 

Dans le Livre d’Adam, elles sont gravées par Seth, dont un ange 
conduit la main. Cf. Vila Adae, 52; éd. J. H. Moziry, Journal of 

Theological Studies, t. XXX (1929), p. 144-45. 

3 Dans la Vie d’ Adam, 1. c., ces tables de pierre que personne ne 

savait plus lire, furent déchiffrées par Salomon. 

4 E. von Dopscuiitz, Das Decretum Gelasianum, dans Texte und 

Untersuchungen, t. XXX VIII, 4, p. 12 ; cf. p. 306-307. Sur d’autres 

légendes relatives ἃ Iannes et Iambres, voir I. ABRAHAMS dans 

Encyclopaedia Biblica, t. 11, col. 2327-29. 

5 BHL, 5104; BHO. 580. Il a été question incidemment de ce 
Macaire a propos de la dissertation de M. Williams, ci-dessus, p. 140, 



312 LA PASSION 

le secours de Dieu, le saint en expulsa les esprits mauvais et 

songea ἃ le transformer en un séjour d anachorétes. Mais les 

compagnons qu'il avait voulu y emmener, refusérent de le suivre 

en ce trop agréable ermitage, et le paradis fut abandonné ala 

dévastation. 
Ch. 7. De cetie histoire, Porateur passe ἃ raconter comment le 

démon réussit ἃ établir le culte des idoles. S’il pouvait étre 
question de chercher l'ombre d’une suite logique ou chronologique 
dans de pareilles insanités, il faudrait faire remarquer que 
Vinstitution de Vidoldtrie est représentée comme une revanche 
du diable, aprés la ruine de son paradis. Mais passons: 

voici la nouvelle forme de Vévhémerisme imaginée par notre 
hagiographe. Un puissant monarque a perdu son fils aineé. 
Profitant de son désespoir, le démon lui persuade de dresser, en 

mémoire de son fils, une colonne d’or, dont la forme imitera 

celle du défunt. La « colonne » est érigée, ef les hommes prennent 
Vhabitude de l'adorer sous le nom de Zeus. Plus tard, « Dios » 

(sic) ef Artémis, fils du méme pére, furent divinisés dans les 

mémes conditions. 
Ch. 8. Retour ἃ Vhistoire biblique, on ne peut plus gauchement 

abrégée. Infidélités d’Israél aprés sa sortie d’ Egypte. Avéne- 
ment du Christ, sa mort, sa résurrection ; mission des apétres, 

Pansophios conclut son discours en invitant ses auditeurs ἃ 

justifier, eux aussi, leurs croyances. 
Ch. 9. A ce moment un des greffiers se léve de son siége. Il 

s’appelle Licinius. On peut tenir pour hautement probable que 
cest ce nom qui, par le fait d’un abréviateur négligent ou trop 
pressé, est devenu celui du juge dans le synaxaire arménien ". 

Quoi quwil en soit, Licinius prend la parole et se déclare chre- 
tien. Augustalios, ahuri, s’emporte contre la foule coupable 
davoir voulu le débat contradictoire qui tourne si lamentable- 

ment. Puis il leve l'audience. Licinius, qui a essuyé toutes les 
objurgations d’usage, est emmené par les gardes avec Panso- 
phios, 

Ch. 10. Dans la prison, la catéchése reprend. Comme Pan- 

sophios s’est comparé aux « Bienheureux», son prosélyte lui 

demande qui sont ces personnages, dont ne parlent ni Sibilios, 

1 Cf. supra, p. 307, 
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ni Terentios, ni Salustios, ni Kerenkios. On conviendra que 

cette énumération a de quoi nous faire dresser l’oreille. Ce n’est 
pas une surprise de rencontrer dans une Passion grecque le 
nom de la Sibylle (ou le titre des livres sibyllins}?. Mais 
Salluste le philosophe nest pas un personnage du répertoire 

hagiographique. Son traité sur les dieux et univers, qui date 
probablement de la fin du IV® siécle, existe encore *. Deux noms 
sur les quatre que cife Licinius éfant historiques, on est en droit 
de présumer que les deux autres aussi prendraient un sens rai- 
sonnable, si nous connaissions mieux la bibliothéque de notre 

auteur. Il est du reste fort possible que Terentios ef Kerenkios 
se soient dédoublés, comme plus haut Zeus et Dios, par une sim- 
ple maladresse d’un copiste, d’un traducteur ou du rédacteur 

lui-méme. 
A la question de son disciple, Pansophios répend en racon- 

tant, ἃ sa maniére, la légende des Réchabites. Aucune allusion 
nest faite au Voyage de Zosime ; cependant on ne saurait 

guére douter que Vhagiographe s’en soit inspiré. La recension 
qu'il abrége et que fort probablement il dénature parait avoir 
suivi d’assez prés les chapitres VII-X de la rédaction grecque 5, 

dont la version syriaque ne s’écarle pas trés sensiblement en 

cet endroit 4, 

Ch. 11. Suffisamment édifié sur le compte des Bienheureuz, 
Licinius passe a Peschatologie. Il demande ἃ son maitre quelle 

créance il convient d’accorder ἃ la descente aux enfers racontée 
par Urbilios et ἃ tout ce qui s’y trouve décrit: la « Voix des 

1 Pour l’essenticl des faits, sinon toujours pour leur interpré- 

tation, voir: Th. ZreLmsx1, La Sibylle. "Trois essais sur la religion 

antique et le christianisme. Paris,1924. 
2 Edité avec une introduction fort lisible par M. Arth. Darby 

Nock, Sallustius concerning the Gods and the Universe, Cambridge, 

1926. . . 
3 Mont. Rhodes James, Apocrypha anecdota, dans Texts and Stu- 

dies, t. II (1893), p. 101-103. Ne pouvant ouvrir ἃ propos de ces 

« bienheureux » une digression qui s’étendrait inévitablement, nous 

prions le lecteur de se reporter aux deux récentes publications de 

M. A. Zanolli, qui ont été annoncées ici méme, p. 148-49. 

4 F. Nav, La légende inédite des fils de Jonadab, fils de Réchab, 
et les tles Fortunées, dans Revue Sémitique, t. VII (1899), p. 61-73 ; 

trad., p. 139-45. 
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Perses », la « Richesse », le fleuve de feu qui entoure la terre, 

Penclos ott Orphée est assis, sa lyre ἃ la main, ete. 
Avant d’aller plus loin, éclaircissons ces logogriphes. La 

« Voix des Perses », dont la mention revient dans le récit, deux 

et peut-étre trois fois, 53:0 b3.6bora = Περσεφώνη, pour 
Περσεφόνη, Proserpine, 

La « Richesse », bodG@oe~@Gy = “Πλούτων, confondu, par le 

quiproquo habituel, avec Πλοῦτος, Plutus, dieu de la richesse. 

Le fleuve de feu est évidemment le Phlégéthon ou le Tartare. 
Le nom et le personnage d’Orphée ne demandent pas d’explica- 
tion. Un peu plus bas, au ch. 12, il sera question aussi de Cer- 
bere. 

De toutes ces indicafions concordantes, il ressort, sans hési- 

tation possible, qu’ Urbilios n'est autre que Virgile: la substi- 
tution du Ὁ au g doit étre mise au compte d’un copiste géorgien, 
car les deux lettres se distinguent ἃ peine dans l’alphabet hu- 
suri. 

Jusqu’en ces derniéres années pourtant, cette identifi- 
cation, si vraisemblable soit-elle, n’aurait pu étre avancée sans 
une certaine réserve. Il n’en faut plus aucune maintenant, 

depuis que M. G. Galbiati a reconnu et identifié dans un pa- 
limpseste arabe de la bibliothéque Ambrosienne * un assez long 
fragment du Με: livre de U'Enéide, en traduction grecque 2. 

Décriture, une belle onciale réguliére, est du IV*/V° siécle. 

Comme lieu d’origine, aprés avoir hésité entre la Syrie et 0 E- 
gypte, on se décidera probablement pour cette derniére* avec 
M. Galbiati. Ainsi s’éclairent tout ἃ coup certaines allusions 
Sporadiques auxquelles jusqu’ad présent on n’avail pas cherché 

d explication. Dans la Passion de δ. Artémius, le martyr cite 
a Julien: τά ve Σιβύλλεια γράμματα καὶ ἡ τοῦ Βιργιλίου τοῦ 

1 Acquis et donné ἃ la bibliotheque Ambrosienne en 1910, par 
le préfet alors en fonctions, aujourd’hui S. S. le Pape Pie XI. 

2 Vergilius latine et graece in palimpsesto codice arabico, dans 

Aevum, t. I (1927), p. 59-70. Le texte a été soumis 4 M. E. A. Lowe, 

qui l’a signalé dés 1922, dans The Classical Review, t. XXXVI, 

p. 154. 
_ 5. Sur la connaissance du latin en Egypte ἃ l’époque impériale, 

voir Arth. Srein, Untersuchungen zur Geschichte und Verwaltung 

Aegyptens unter rémischer Herrschaft (Stuttgart, 1915), p. 140-49, 
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“Ῥωμαίου, ἣν ὑμεῖς βουκολικὴν ὀνομάζετε ». S® Catherine 

d’Alexandrie, pareillement, avait étudié tous les écrits ᾿Α΄σκλη- 

πιοῦ καὶ Γαληγοῦ, ᾿Αριστοτέλους τὸ καὶ Ὁμήρου καὶ Πλάτωνος 

καὶ Φιλιστίωνος καὶ Εὐσεβίου καὶ ᾿Ιαννοῦ καὶ Μαμβροῦ καὶ 

Διονυσίου καὶ Σιβυλλῶν νεκρομαντείας, καὶ ὅσα ὁ Βιργίλιος ἔλε- 

ξεν καὶ 6 ᾿Ορίων, καὶ ἁπαξαπλῶς πᾶσα διήγησις ῥητόρων καὶ βιρ- 

γιλίων 3... Lasainte elle-méme, dans Tintitulé de sa Passion, 
est qualifiée de βιργιλίου καὶ ῥήτορος ὃ; une autre rédaction 
dit ἐκβιργιλίου καὶ δήτορος *. Voici maintenant Pansophios 
qui va nous montrer que les hagiographes alexandrins, non con- 

tents de citer Virgile, ont concouru ἃ propager et partant ἃ em- 
bellir sa légende. 

En réponse ἃ la question de son caléchuméne, Pansophios lui 
demande s’il connoit Vhistoire de Virgile. Licinius avoue son 

ignorance. Pansophios va Vinstruire. Virgile était un enfant 

adultérin. A sa naissance, il est abandonné par sa mére dans 
un lieu désert. Survient un essaim d’abeilles, qui se pose sur sa 

figure et s’y établit. Leur miel sert de nourriture ἃ l'enfant. 
Variante d'une histoire qui, on le sait, n'est rien moins qu’ine- 
dite 5, R. Basset, qui en a recueilli un certain nombre de répli- 
ques, ne parait pas connaitre celle dont Virgile est le héros 5, 

. Elle a échappé pareillemenit ἃ Comparetti 7. 

La suite de Canecdote est celle que Von peut deviner : la mére 
de Virgile, venue ἃ sa recherche, le retrouve vivant et l’emmeéne. 

Plus tard Venfant recoif, par communication céleste, une 

sagesse surnaturelle, dont les philosophes paiens ont altéré 

les enseignements. Au vrai, la descriplion des enfers laissée 
par Virgile est la méme que l’apétre 5. Paul a tracée dans son 

Apocalypse. Ici une citation textuelle, dont le traducteur géor- 

1 Ed. J. Brpez, Philostorgius Kirchengeschichte (Leipzig, 1913), 
p. 163. 

2 J, VirEAv, Passions des saints Ecaterine et Pierre d’ A lexandrie 

(Paris, 1897), p. 26. 

3 BHG. 31, VITEAu, p. 25. 

BHG. 30, VireEau, p. 5. 

H. DELEHAYE, Les légendes hagiographiques, 3¢ éd., p. 52. 

Histoire de la conquéte de l Abyssinie, t. ΤΊ, dans les Publica- 

tions de Ecole des Lettres d’ Alger, 1897, p. 26-28. 
7 Elle n’est pas mentionnée au t. II de Virgilio nel medio evo, 

Ch, IV. Diffusione della leggenda fuori d’Italia, p. 66 et suiy, 

4 

5 

6 
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gien n’a pas Vair d’avoir bien compris si elle est du pseudo- 
Paul ou de Virgile, mais qui, dans un cas comme dans l'autre, 

mérite d’étre notée : « La est un enclos 1; Orphéey est assis et 
toute dme vivante lui obéit.» A ce dit mémorable, Pansophios 
ajoute une glose, oit Orphée est assimilé ἃ David. Inutile de la 
recommander ἃ lV attention des archéologues qui s’intéressent 

aux représentations d’Orphée dans T’art chrétien ?. 
Brusquement, sur une nouvelle question de Licinius, Pan- 

sophios change de ton εἰ déclare que la science, tant la sacrée 
que la profane, est inutile dun homme qui attend la couronne du 

martyre. Lui-méme, qui ne le céde en rien aux plus hautes _figu- 
res de la mythologie et de l'histoire, il renonce volontairement ἃ 

faire usage de ses moyens, pour ne pas compromettre son triomphe 

éternel. Cette tirade, oit Pansophios se compare et s’égale a 
Démosthéne, ἃ Platon, ἃ Aristote, aux héros ef aux dieux 

d@ Homére, aurait peut-éfre un air moins saugrenu, si le texte 
en état plus correctement transmis. 

A ce moment, le mur de’la prison s’entr’ouvre et le démon y 
pénétre, sous la figure d’une femme — qui a bien aussi quelque 
ressemblance avec les furies de Virgile. Le theme de Uépisode 
qui s’engage de la sorte parait emprunté ἃ la légende de 5. Pa- 
chéme. Dans les Paralipomena de SS. Pachomio et Theodoro, 
il est raconté que le saint faisant sa ronde, une nuit, avec son 

disciple, vit apparaitre la fille du diable, quwil mit en fuile, 
apres Uavoir forcée ἃ lui avouer ses desseins *. Le biographe de 
Pansophios s'est emparé d’une donnée ἃ peu prés semblable, 

mais en la transposant dans le domaine de la diablerie burlesque. 
Une fois dans la place, le démon se jette sur Lictnius ef cherche 

ἃ Ventrainer en lui criant que les dieux infernauz, dont il a 
déserté les autels, le réclament impérieusement. Le texte est 

1 Voir le texte, I. c. et la note qui s’y rapporte. 

ἌΝ, ScnHuutze, Orpheus in der friihchristlichen Kunst, dans Zeit- 

schrift fiir die neutestamentliche Wissenschaft, τ. XXIII (1924), 

Ῥ. 172-183. Ceux qui auront Je courage (ou l’imprudence) de 

recourir ἃ Ernst Maass, Orpheus (Munich, 1895) verront aussitét 

quelles dissertations interminables on pourrait, sans nul effort, 

accrocher 4 ces quelques mots. 
8 Le texte sera publié prochainement dans un volume prét a 

Pparaitre : Fr. HauKin, 5. Pachomii Vitae graecae, 111. Paralipomena, 
p. 151-54, 
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assez altéré en cet endroit, mais, ἃ travers les non-sens dont il 

est criblé, on distingue qu'il y était de nouveau question de 
Perséphone et en plus de Cerbére. Pansophios accouru au secours 
de son disciple, saisit le diable par une de ses cornes ; Licinius 
empoigne Uautre. Le démon menacé d’écartélement, fait des 
aveux complets et jure aux deux saints tout ce qu’ils lui deman- 
dent. A peine ldché, il leur déclare que, pour se venger sans 

violer son serment, il les privera de la couronne du martyre en 

inclinant leur persécuteur ἃ la clémence. 
Ch, 12. Pansophios et Licinius, ramenés devant le juge, sont 

déclarés innocents et renvoyés absous. 
Ch. 18. Le diable que les deux sainis avaient mis ἃ la raison 

se déquise en greffier, et s’empresse d’acter la sentence d’acquit- 

tement pour la rendre irrévocable. Pansophios, qui le reconnait, 
Vinterpelle ef tui annonce qu’il n’aura pas le dernier mot. 1] 
repart pour le désert avec son néophyte et quelques nouveaux 

disciples qui se joignent ἃ lui. Catéchése du saint sur la vie 

érémitique. 
Ch. 14. Suite du méme sujet. Long éloge du jedine. Le tour de 

cette amplification semble d’abord rappeler certains passages 
de la premiére homélie de δ. Basile περὶ τῆς νηστείας }. 

Mais si la ressemblance n’est pas fortuite, limitation est fort 
grossiére. Les images sont incohérentes et le plus souvent ou- 
trées ; le développement traine et se répéte. On notera aussi que 
deux apocryphes tout au moins ont été mis ἃ contribution: la 
Pénitence d’Adam et (Apocalypse d’Esdras,, sans compter la 
légende des Réchabites, qui reparait une derniére fois. 

Ch, 15. Voyant les succés inquiétants obfenus par la prédica- 
tion et les exemples de Pansophios, le démon se ravise et prend 
les moyens de supprimer son ennemi. Le gouverneur d’ Alexan- 
drie envoie des soldats mettre le feu a la caverne qui servait de 

couvent au saint et ἃ ses disciples. 
Ch. 16. Licinius, qui était en mission « ἃ la ville», échap- 

pe seul au massacre. Avec des fidéles qu’il va prévenir, il trans- 
porte en lieu sar les corps des martyrs ef leur rend les derniers 

devoirs. Lui-méme, ἃ la fin de sa vie, recoit la couronne des 
confesseurs. Aucun nom de lieu ni de personne en tout cet épi- 

logue. 

1 P.G., τ. XXX, p. 164-84, 
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Telle est donc histoire que le synaxariste a résumée en ces ter~ 

mes plus que discrets : ἐκ τῶν nag’ αὐτοῖς μύθων τὴν τῶν σεβασ- 

μάτων πλάνην διελέγξας καὶ ταῖς τῆς ἀληθείας ἀποδείξεσι τὸν 

Χριστὸν Θεὸν εἶναι διδάξας καὶ τὸ τοῦ τυράννου φρόνημα καταισ- 

χύνας, τύπτεται σφοδρῶς καὶ τὸν διὰ τοῦ μαρτυρίου κομίζεται 

στέφανον ". On conviendra σι αἰπδὶ entendu, le réle de labré- 
viateur n'est plus fort éloigné de la pure et simple falsification. 

La Passion de Pansophios est un nouvel échantillon dun 

genre ou d’une variété littéraire qu’on pourrati appeler les 
Passions apologétiques. Inspirée peut-éire ἃ Torigine par des 
piéces du meilleur aloi comme les Actes d’Apollonius ou la 
Passion de S. Justin, Vimitation a suivi la pente qui Uattirait 
vers une logomachie de plus en plus pédante et factice : la Pas- 

sion d’Artémius, celles de Ste Catherine 3, de Philippe d’Hé- 

raclée, d’ Eustrate et de ses compagnons, auxquelles il faut join- 

dre le Roman de Barlaam et Joasaph, sont les principaux 

exemples sur lesquels on pourrait étudier (évolution du genre. 
Celui que nous apportons aujourd’ hui offre au moins Vintérét 

de marquer Cun des points culminants de Pabsurdité atteinte 
par Vimagination des hagiographes. 

Cest une satisfaction de constater qu’une invention aussi 
déraisonnabdle a eu le sort quelle méritait et χα ἃ défaut d'une 

condamnation formelle, le sens commun en a, somme toute, assez 

promptement fait justice. Chez les Grecs, la Passion de Panso- 
phios doit étre tombée en oubli d’assez bonne heure. Il n’est pas 

méme certain que ce soit dans une copie ou dans une recension 

1 Synax. Eccl. CP., p. 395. 

3. Si le classement des manuscrits ne prouvait ἃ 1’évidence que la 

Passion originale de Ste Catherine doit étre freprésentée par lune 
de celles ot le récit est coupé de discours en style direct, la seule 

marche du développement et surtout les lois du genre suffiraient 4 le 

montrer. Il y a longtemps que cette observation a été faite ici méme 

(Anal, Boll,,t.X XVI, p.5-9). M. E. Klostermann a cru comprendre 

qu’entre les rédactions BHG. 30 et BHG. 31 (B et C de Védition 

VITEAU), nous avons donné la préférence ἃ la premiere, parce que 

le rédacteur de la seconde «aus den herangeholten litterarischen 
Reminiszenzen so wenig zu machen wisse» (E. KLOSTERMANN 

et E. SzeEBERG. Die Apologie der heiligen Katharina, dans Schriften 
der Kénigsberger Gelehrien Gesellschaft, t. I, 2, 1924, p. 34, note 15). 

Nous n’avons pas conscience d’avoir rien dit de semblable. Le clas- 

sement proposé, 1. c., se fonde sur des raisons auxquelles les consi- 

dérations de MM. Seeberg et Klostermann ne touchent pas. 
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grecque que linterpréte géorgien lait recueillie. Plusieurs rai- 
sons portent ἃ croire que sa version a été faite d’aprés une tra- 
duction arabe. 

Un premier indice et peut-étre le plus significatif de tous, 
e’est la contexture syntactique du style, oi (Cenchainement des 
idées est souvent obscurci, parce que la phrase est calquée sur 
une construction qui serait, en arabe, parfaitement claire. Des 

changements de sujet grammatical, que le jeu des conjonctions 
arabes wa εἰ fa indiquerait sans équivoque, sont laissés sous- 
entendus, dans un contexte qui ne suffit pas ἃ lever [indétermi- 
nation. Plus fréquemment encore, Tordre naturel de [exposé 
est interverti ou disloqué, parce que Vinterpréte a trop servile- 
ment laissé en place une proposition coordonnée ἃ la principa- 

le mais qui, logiquement, est une incidente ou une circonstan- 
cielle, suivant la régle du hal arabe. C’est du moins ce que lon 
croit sentir distincltement ἃ la lecture ; mais nous devons recon- 

nattre que cette impression est de ordre des notions intransmis- 
sibles, ou tout au moins qu’elle se préte mal ἃ étre motivée 
briévement. 

En plus d’un endroit le texte est rendu inintelligible par de 

véritables non-sens, sous lesquels une legon acceptable réap- 
parait, quand on les traduit littéralement en arabe. Nous en 
réunissons ici quelques exemples ; d’autres seront relevés dans 

les notes de la traduction. 
Ch. 10. Scio me beatorum illorum parem esse !. Au lieu de 

5010 ΟἿ Novi, «Gyo 82, le contexte exige: scis, ou scito. En 

arabe μ᾿! est susceptible d’étre lu indifféremment vel » «fe 

sais », lel « sache ». 

Ch. 11. Pansophios vient de déclarer ἃ son disciple que, devant 
le tribunal des persécuteurs, il est vain et inutile de recourir 
ὰ des arguments théologiques. Licinius lui demande: « Quae 
lex praecipit sacrificlum cum eius causa moriatur homo 2? » 
A quoi Pansophius réplique en affirmant de nouveau qu'il est 
décidé ἃ ne pas faire usage des ressources de son génie *. Le mot 

1 Voir cl-dessus, p. 312-13. 
Ὁ KEKELIDZE, Ὁ. 53, 1, 2, 

8 Ibid., p. 54, 1. 32. 
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sacrificium, IgbsGoGgobs, πα ici aucun sens plausible. 

Dans la graphie vulgaire ὅσ... ὁ, « victime, sacrifice... », peut 

devenir trés voisin de - 5, ,« se taise », qui est le mot réclamé 

par tout le contexte. 

Ch. 10, dans la description du diable qui apparait aux deux 
prisonniers sous un déguisement féminin: Vestis eius erat 
quasi lutum, velum quasi pellis draconis, color sicut argenti 1... 

393g, « boue, ordure », plas = p56 cotte de mailles », ou 

peut-étre « chemise de femme ». 
Ch. 10 ... Dominus Persarum (domina Persephone) pretium 

habet et vocat te 5... bosgoby ofab, «a le prix», y~ Ὁ pour 

pw WA, celle a hie, elle est pressée ». 

Ch. 10. Petrus et Paulus me lapidare non potuerunt ὃ; 

36636350, au sens de « lapider » est absurde ; au sens de « fen- 

dre la téte », il est ἃ peine moins inadmissible. Comparer : pore 

« lapider » et pe, « empécher, contenir, réprimer etc. ». 

Ch. 13. Corona sine cruore serta ou contexta ὁ en parlant de 
la couronne du martyre, est possible ἃ la rigueur mais éloigné 

de lusage antique. Ignb%bywo, « tressé », pao = Sal, 

« victorieux », qui rétablit exactement la phraséologie tradition- 

nelle et consacrée. 
Sans nous exagérer la portée et le degré de vraisemblance de 

ces rapprochements, nous croyons pourtant qu’ils sont plausi- 
bles. Joints ἃ d’autres qui seront indiqués plus loin, ils indui- 
sent ἃ penser que la Passion géorgienne de Pansophios ne se 
rattache pas directement ἃ la tradition grecque. Celle-ci serait 
done déchargée au moins de certains non-sens grossiers qui aggra- 
vent encore Vinsipide étrangeté du document. De son cété le 
lecteur qui aurait la patience de chercher ἃ épurer le texte fera 
bien de ne pas s’obstiner ἃ tirer directement du grec original la 

Solution de certaines énigmes, dont le grec n’a pas ἃ répondre 

et dont il ne dira pas le mot. 

1 Ibid., p. 55, 1. 4. 
2 Ibid., p. 55,1. 11-12. 
8. Tbid., p. 55, 1. 35. 
4 Ibid., p. 66, 1. 19. 
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Aprés l’analyse qui précéde et beaucoup moins encore aprés 
lecture de la piéce elle-méme, on ne sera guére tenté de se deman- 
der si la Passion de Pansophios a quelque apparence de fonde- 
ment ou de prétexte dans la réalité historique. Il est impossible de 
dire ἃ quel lieu ou ἃ quel sanctuaire la légende de ce prétendu 

martyr se serait attachée. Son nom méme semblerail celui d’un 
héros de fiction ou dune personnification allégorique ; mais on 
en connaii d’assez semblables qui ont jeté un certain éclat, 
précisément sur la profession attribuée ἃ notre héros. En ce 
sens tout au moins, Pansophios seraif ou pourrait étre une ré- 

plique chrétienne de ce Pamprepios, professeur, poéte et aven- 

turier politique, qui eut son temps de célébrité ἃ la fin du Μ΄’ 

siécle 1, 
Quant ἃ auteur de la Passion, toute tentative de le retrouver 

est condamnée ἃ demeurer vaine; mais on ne se trompera pas 

de beaucoup en supposant qu’il vivait ἃ l’époque qui marque 
le déclin final de hellénisme alexandrin. 

P. P. 

1 Sur ce personnage, voir: DELATTE et P.StrRooBant, L’ Horoscope 

de Pamprepios professeur et homme politique de Byzance, dans Bul. 

letins de Académie Royale de Belgique, Classe des Lettres, 5¢ sér. 
t. IX (1923), p. 58-76. M. Hans Gerstinger vient de publier, d’aprés 

un papyrus de Vienne, une idylle et d’autres fragments po€étiques de 

Pamprepios, avec une étude historique (ἃ compléter par la précé- 

dente). Pamprepios von Panopolis, dans Sitzungsberichte der Akade- 

mie der Wissenschaften in Wien, τ. CCVIII, 3, 1928. 

Passio sancti et laudatissimi martyris Pansophii 
Alexandrini. 

1. In animo mihi est, carissimi, vobis narrare et exponere 

gesta et recte facta viri divina sapientia praediti, Pansophium 

dico, veritatis operarilum et praeclarae virtutis exemplum, 

qui martyrii coronam accepit, tempore Decii regis iniqui, 

cum ab isto agitarentur christiani. Fuit ille beatus genere 
Alexandrinus, cuius pater Nilus appellabatur et proconsulis 2 

dignitate insignitus erat. Qui cum praeclarum illum surcu- 

1. — 1 466m0dsAGmsobsa0, ἀνθυπατείας. 

Anal, Boll. XLVII. — 21 
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lum educasset adessetque tempus in quo studiis hunc tradi 

oporteret, peritis quibusdam exterioris eruditionis eum com- 

misit. Quaecumque decebat optime perdidicit ; sed praeser- 
tim divinis divinitusque inspiratis libris legendis sua sponte 

se dedidit, unde divina et optima intellegentia completus 
est; et tabernaculum suum sub ramis divinae  sapientiae 
constituit 2. Cum autem pater eius e corpore egressus vani- 

tatem hance reliquisset, maiorem exinde facultatem nactus 

est adhaerendi Deo. Itaque mundum et ipse reliquit ac solitu- 

dinis amore captus est. Nempe possessiones omnes divitias- 
que paternas pauperibus distribuit ; ipse autem in desertum 

locum abiit, ubi viginti septem * annorum spatio in praecla- 

ro agone versatus est Deoque acceptam vitam duxit. 

2. Eodem tempore a Decio rege Alexandriam missus est 
princeps quidam improbus qui dicebatur Augustalis +: cui 
a Decio mandatum fuerat ut christianos discruciaret. Hos 
igitur ubicumque reperti sunt, coepit iste conquirere, vexare et 

cruciare. Et christiani sanguinis effusio palam facta est, ut si 
quis potum delectabilem sorberet. Dum igitur omnibus in 
locis hunc in modum ab isto trucidantur Christi fideles, huius 

quoque beati ab impiis quibusdam hominibus (nomen) dela- 
tum est; qui (principi) omnia illius gesta rettulerunt et lo- 

cum etiam indicarunt ubi sanctus hesychastae ritu vitam age- 
bat. Quod cum audivisset impius Augustalis, confestim mili- 

tes ? misit qui eum adducerent. Abreptum igitur sanctum con- 

stituerunt coram iudice. Princeps eum intuitus dixit : « Tune 

es Pansophius ille, qui nihili facis honorem immortalium 

deorum? Dic mihi ex quo sis genere. » Sanctus autem Pan- 

sophius tacuit nec respondit ei quicquam, donec princeps 

sancto dixit: « Mea quidem sententia, sapientiam hance a 

Secundo® didicisti: hunc tu imitaris ideoque nihil dicis. At- 

tamen indica mihi domum gentemque tuam, unde sis oriun- 
dus. » 

3. Arrexit sanctus oculos in caelum et dixit : « Gratias ago 

* Cf. Sap. 14, 26: ὑπὸ τοὺς κλάδους αὐτῆς αὐλισθήσεται.---- *® Syna- 

xarium Gregorii Dserentz: XXV. 

2. — ! Avgusjfalios; vid. supra, p. 307. -- 2 bA6sphomA6o, 
sfrafiojni; quod ab interpretibus pro nomine muneris cuiusdam 

acceptum videtur. — 5 Vid. supra, p. 310. 
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tibi, Domine Jesu Christe Deus meus, quoniam me indignum 
dignum habuisti qui nomen sanctum tuum coram iniquis 
principibus confiterer. Sed enim verbum mihi dona, tu Verbum 
et sapientia Dei patris, ut illis congruo sermone respondeam : 

siquidem non meae sapientiae confido sed incogitabili boni- 
tati tuae. » Hac precatione absoluta sanctus Pansophius prin- 
cipi respondit in hunc modum: « Age vero, ausculta, prin- 

ceps, teque docebo. Quod interrogas me de genere meo et 

de meo ritu vivendi: sum equidem e stirpibus inclutis. No- 

mine primo et honorabili christianus appellor, ab hominibus 

autem nominor Pansophius. Aliquantum temporis in solitu- 

dine transegi more hesychastae serviens Deo meo. Nunc au- 

tem cum in manus vestras traditus sim, mei non obliviscetur 
Christus Deus meus, a quo dignus habitus sum qui ex eius 

dulci vite biberem atque eius virtute inimici tela ignea ex- 

stinguerem '.» Respondit Augustalis et dixit: « Idcircone 
quod hesychasta fuisti, sermonem tuum protraxisti? Sed nune, 

iussu meo, graviter te cruciabunt, atque inutilis demonstra- 
bitur omnis facundia tua.» Continuo praecepit tortoribus 

ut eum fustibus inclementer caederent. Praeco autem cla- 
mabat : « Crede principi ; sacrifica diis immortalibus et vives. » 

Beatus vero dum crudeliter vapulat, ad Deum aiebat : « Do- 

mine Jesu Christe, levia mihi fiant saeva haec verbera, nam 

plurimum doleo.» Iussit impius eum maiori etiam cum sae- 
vitia verberari. Deinde, postquam eum diu_ ceciderunt, 

praecepit tortoribus ut dorsi pellem ei detraherent. Quod 
cum itidem fecissent, sanguis eius fontis instar defluebat. 

Tunc princeps eum respiciens ei dixit : « Mene iam auditurus 
es meliora tibi suadentem, an alios praefers cruciatus etiam 

atrociores? Quippe congruenter praecepto legis in te saevire 
paratus sum multo etiam gravioribus suppliciis. » 

4. Respondit (vir) admirabilis Pansophius et dixit: «Ὁ 
caenum et omnis foeditatis conditorium, ad quid membra 

mea cruciatibus dilanias? Aut existimas tormentis fieri posse 
ut seiungar a caritate Christi !? Si vis docebo te virtutem 

actionemque deorum vestrorum, quos a me adorari iubes, 
meam perniciem volens. Sed disputationem ne differamus 2. 

3. — ! Ephes. 6, 16. 

4. — Cf. Rom. 8, 55. — 2Textus: 3yam, facimus (faciamus) ; 
lege : 3>yMgbao. 
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Adducantur exceptores; solvantur vincula mea et mutuum 

sermonem instituamus. » Tune omnis populus rogavit ut ita 

fieret sicut poscebat Pansophius. Respondit princeps sancto 

martyri: « Eloquere quae ad nos dicere tibi in animo est. » 

Dixit sanctus Pansophius :« Quem deum a me iubes adorari? » 

Respondit princeps : « Deum magnum Iovem ὃ.» Pansophius 

dixit : « Expone mihi, cedo, unde iste ortus sit aut quis 

liber hominibus praecipiat ut illi sacrificent ? » Princeps autem 
per longam moram obmutuit ; deinde dixit illi: « Doce nos 
tu prior, Pansophi, cui Deo tu speres, et cum oculis eum 
non videas, quis sit liber unde cognoscatur. » Dixit Pan- 
sophius : « Utrum tibi lubet ut de Deo meo primum tibi 
exponam an de diis vestris? » 

5. Respondit princeps et dixit: « Quandoquidem copiam 
tibi seme] dedimus verba ad nos faciendi, eloquere primum 

quicquid tibi libuerit.» Dixit sanctus Pansophius: « Quid 
mihi praestabilius est de eo verba facere qui me creavit an 

ei servire toto animo et tota mente mea? Quippe ex humo 
terram accepit et hominem rationalem effecit me, hunc 
adorare oportet, non Iovem ', qui manu hominum factus est. » 

Respondit princeps Augustalis et dixit : « Dic nobis explicate 
quomodo Deus tuus hominem fecerit.» Tunc dixit sanctus 
Pansophius : « Caelum et terra, sol et luna omnesque stellae, 

usque ad creationem hominis, verbo Dei creata sunt ; iti- 

demque quadrupedia, aves, ferae et omnia reptilia. Tunc 

demum creavit hominem ad imaginem sui et omnia sub pedi- 

bus eius subiecit ?, Nempe sic edixit : « Fiant firmamentum, 

sol et luna ὃ ; » et verbum eius opere effectum est. [5 est igitur 
Deus et creator universorum ; neque eo modo se res habet 
quo vos soli, lunae, stellis divinitatem tribuitis. Agite porro : 

nobis notum et perspectum est num [uppiter ? usquam deus 

exstiterit, et reliqui dii Apollo, Aphrodite, Artemis, Pallas, 
Hermes, Asclepius 4, ef alia numina ὃ praecipua, quotquot 
sunt. Si vis, edisseram tibi unde ortus sit perniciosus hic 
error idololatriae, aut quae fuerit causa eius initii. » 

2 Dios; infra, passim Zeus; sed cf. c.7 et supra, Ὁ. 312. 
δ. — ! Dios; cf. supra, c. 4, annot. 3. —* Gen. 1,27; Psalm. 

8,8. — "Cf. Gen. 1, 6. 14. — 4 Asklipijos. — * Proprie : dola. 
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6. Respondit princeps et omnis multitudo : « Loquere, Pan- 

sophi, loquere, neque abrumpe enarrationem istam. » Porro — 
(vir) mirabilis Pansophius denuo loqui orsus est, his verbis : 
« In principio creavit Deus caelum et terram 1 et quaecum- 

que sunt aspectabilia et non aspectabilia. Postquam au- 

tem creavit hominem, ex eo multiplicari coeptum est in 

terra genus hominum. Et defecit eos notitia Creatoris ; ne- 
que amplius in viis veritatis incesserunt. Itaque praefecit 
iis iudices angelos. Neque tamen idcirco a malitia sua 

se removerunt, iniquitate delectati. In tabulis igitur lapi- 
deis inscripserunt (angeli) diluvium venturum. Hoc moniti 

homines super terram, cum Deum non timerent, iratus illis 

rex aeternus eos interemit. Noe tamen et filii eius servati 

sunt in arca quam fabricari iusserat Deus. Ut autem rese- 
dit diluvium, egressi sunt illi ex arca. Posteri Cham in 
varias gentes propagati reppererunt tabulas istas lapi- 
deas, et ex iis librum fecerunt, qui liber de generatione in 

generationem transmissus est. Cum tandem pervenisset 
in manus Iannis et Iambris ἢ, qui ex posteris erant Cham, ple- 

ni malignae sapientiae, flagitiosi isti, perlecto libro Creatio- 

nis 3, consilium inierunt dicentes: « Faciamus et nos itidem 
paradisum, qui requieti nostrae destinatus sit. » Arcessitisque 

malis daemonibus dixerunt :« Afferte nobis stirpes ex omnibus 
generibus, ut paradisum in Aegypto plantemus, qualem Deus 

in principio Paradisum fecit. Huius ianuae nos pariter unum 
ex vobis custodem ponemus, ne quis hominum illuc ingredia- 
tur. Eritque haec sedes requietis nostrae.» Quae omnia cum 

perfecissent paradisumque plantassent omni genere stirpium 

consitum, huic custodiendo daemones praefecerunt, Sic igi- 
tur‘ manserunt® pariter et paradisus et mali eius custodes 

usque ad dies beati Macarii, qui eremita fuit. Hic beatus, cum 

in hunc paradisum incidisset, plurimum eo delectatus dixit : 
« Opportunus est hic eremitis, vel ex eo quod hominibus est 

inaccessus. » Virtute divina malos istos daemones fugavit. 
Et digressus patres congregavit, quotquot in vastitate erant, 

iisque in hune modum exposuit de pulchritudine et fertilitate 

6. ---1 Gen., 1, 1. — 3 Janbressa, — 3 Vide supra, p. 311.— 4Tex- 

tus : ul (Gsa5) maneret... quasi lapsus esset interpres in arabico .j>_ 

-- 5Cf, supra, p. 311, 



326 LA PASSION 

illius (loci). Verum quidam ex illis dixit ei : « Nonne propter 
amoenitatem huius paradisi futurum est ut extorres invenia- 

mur a vero illo Paradiso ? » Quod dictum iis obex fuit, neque il- 
luc remigrarunt. Perierunt cum paradisus tum cultores eius. 

Diabolus tamen perseverabat dolos quaerere quibus laqueum 

perniciosum poneret humano generi. Agedum vide quid ege- 

rit animarum occisor et deceptor. 
7. Nempe imperatori cuidam magno mortuus erat filius 

primogenitus et carissimus. Ut autem vidit diabolus immodi- 

cum eius dolorem et luctum, speciem sibi composuit illius 
amici, et ad eum accedens dixit ei: « Fac columnam auream, 

filio tuo similem, quam cum intueberis ex ea tibi repraesenta- 

bis desideratum filium tuum.» Ile igitur sibi fabricavit colum- 
nam auream ad imaginem filii sui, et nomen ei dedit Zeus 3. 

Eumdem in modum columnas deinde? posuit aliis filiis, 

quos genuerat et mortui sunt, nomenque iis imposuit alteri 

Dios et alteri Artemis *. Exinde coeperunt stulti omnes homines 

idola erigere ; quae sedes factae sunt malorum daemonum. 

Hac igitur fraude (diabolus) homines separavit ab eorum 
creatore Deo eosque servos sibi fecit adoratione idolorum mu- 

torum, de quibus ait propheta : « Os habent et non loquuntur ; 

oculos habent et non vident ; similes illis fiant effectores eorum 

et omnes qui in iis confidunt 4.» Et re quidem vera qui (iis) 

confidunt, similes eorum sunt. 

8. Ut autem vidit Deus ipsum populum qui eum noverat 
ad hanc malam servitutem deflexisse, eduxit eum ex Aegypto ; 

legem illis dedit, et denuo Deum cognoverunt eumque ado- 

rare coeperunt. Neque tamen conquievit malorum principium 

diabolus ; sed curavit ut vitulus fabricaretur, quem adorarent ; 

et praeterea illis deinde persuasit ut prophetas occiderent, 

quotquot Deus ad eos miserat. Deinde vero misit Deus Filium 

suum in terram ; qui homo factus est e sancta Virgine ut hunc 

errorem dissiparet humanumque genus e manibus mali dae- 

monis liberaret. Et in terra conversatus ut homo, luculenta 

miracula fecit in populo Judaeorum. Sed maligni Iudaei 
coniuraverunt et invidia moti corpore occiderunt qui divini- 

tate immortalis et impassibilis est. Is, postquam e mortuis 

7.—1Zevs. --- 5 Proprie: tandem. Utrumque valet arabice es) 

— * Cf. supra, p. 312-13. — 4 Psalm. 113, 5. 8. : 
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ertia die resurrexit cum gloria, discipulos suos in omnem 
erram misit, iisque potestatem dedit patrandi maxima mira- 

ecula. Quicumque hanc praedicationem exceperunt }¥, ex mali 

daemonis manibus effugerunt, quotquot autem eam non rece- 

perunt, remanserunt in eodem errore et tenebris sempiternis 

idololatriae. Eia nunc, enarrate vos originem deorum vestro- 

rum, ubi orti sint et quae sit potestas eorum; quod pro- 

fecto vos ipsi probe nostis.  Quae cum audirent, obstupue- 

runt omnes, neque ad eius orationem quidpiam respondere 

potuerunt. 

9. Porro exceptor aliquis aderat, nomine Licinius; qui 

sapientia repletus, e sedilibus suis assurgens, locutus est in 

hunc modum : «Vere sapientiam profatus est homo iste. » Dein- 

de dixit sancto :« Exinde iam credo dictis tuis, o beate ac sa~ 

pientissime Pansophi, et deinceps ipse quoque servus ero 

Dei tui.» Quae cum hunc etiam loquentem audiret ! Augu- 

stalis, furore oppletus scidit vestimenta sua et populum in- 
dignanter compellans dixit : « Heus vos, oblectamini perver- 
sione hominis istius. Eius enim perditionis causa ipsi estis, 
quandoquidem Pansophium eius modi orationem habere vo- 
Juistis. » Deinde ad Licinium conversus dixit : « Desine talia 

loqui, Licini carissime. Nos autem pro te, Iovem ? omnium 

numinum * patrem supplicabimus ut ignoscat:tibi praesentem 

hunc errorem tuum.» Respondit Licinius et dixit : « Auscul- 

ta, princeps. Equidem plurimum confido huius viri sapientiae ; 

meque vehementer paenitet eorum quae ignoranter antea pec- 
cavi ; et sincere credo vere Deum esse Iesum Christum, in quo 

spem habet vir iste sapiens Pansophius, adeoque propter no- 

men eius tormenta tolerare paratus sum. » Tunc iussit princeps 
eos in carcerem abduci. Ut autem carcerem ingressi sunt beati, 

sanctus Pansophius precationem ad Deum exorsus est his ver- 

bis: «Gloria sit tibi, qui universa contines, aspectabilia et 

non aspectabilia, Domine et Deus, opitulator et custos om 

nium ‘n te sperantium, qui nos visitas et contegis umbra 

culo tuo. Nunc adeo, clementissime Domine, contere frau 

8. —? Textus: disseminarunt, Jodawmsbmgbgh, quasi ex 1% 

pro loth. 

9. — 1 Proprie : cerneref, — 2 Zevs. — 8. idolorum. 
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des inimici, donaque sapientiam et intellegentiam iis, αἱ 

toto pectore ad te venerunt. Custodi nos, Domine, pieta 

manus tuae, quoniam benedictus es in aeternum. » Dein- 

de, postquam sic precatus est sanctus, coeperunt qui in car- 

cere illo erant, eum interrogare de fide et resurrectione. 

10. Dixit illis (vir) admirabilis Pansophius : « Si reapse me 

auscultare vultis, edisseram vobis omnia. Scito 1 namque me 
Beatorum illorum parem esse, quandoquidem nos visitavit 

Dominus et veritatem cognovimus. » Licinius dixit: « Doce 
me, quaeso, qui sint illi Beati et ubi (exsistant); quoniam 
eorum non meminerunt sapientes, nec Sibylla 3, nec Terentius, 

nec Sallustius*, nec Kerenkius. » Respondit sanctus Pansophius 
et dixit : « Nisi reliqueris sapientiam istam Sibyllae et alio- 

rum sapientium illorum, fieri a te non poterit ut veram cogno- 
scas sapientiam: hactenus enim infantulus es in fide. Atta- 
men enarrabo tibi, qui sint illi Beati et unde res eorum initium 

duxerint. Sunt isti de genere et natione Israel et Hierosolymis 
primum habitabant. Sed cum Hierosolyma ab Assyriis eversa 

sunt, dixit (Deus) prophetae suo Ieremiae: « Vade et loquere 

filiis Ionadab, filiis sororis Rechab. Dic: Carnem non_come- 

detis; vinum non bibetis; vestimentis non induemini ¢». 

Hance vocem prophetae audierunt filii Ionadab, filii sororis 

Rechab, et dixerunt : « Vestimentis non induemur ; carnem non 
comedemus ; vinum non bibemus.» Iterum dixit Dominus 
Teremiae : « Quoniam vocem meam audierunt filii lonadab et 

mandata patris observarunt, non deficiet genus eorum coram 
me in aeternum δ.» Et opernit eos nebula in excidio illo 
neque cum ceteris in captivitatem abducti sunt ; sed iter illis 
ostendit aqua fluens perveneruntque ad locum ubi iussi erant 

habitare. Deinde exaruit amnis et ipsa via ab aspectibus 

evanuit. Nunc igitur illic habitant, neque ullus hominum fa- 
cultatem habet eos visendi aut ad locum illum perveniendi ; 
omnibus enim haec abscondita est via. Sunt autem isti a 
peccato prorsus immunes, non tamen immortales. Singuli 

namque in suum locum filium relinquunt; pro unoquoque 

viro nascitur filius, pro muliere filia. Non ante nubunt quam 

10. * Vide quae iam notata sunt supra, p. 319. —#? Sibilios, 

de quo nomine et de sequentibus, cf. p. 314-15. --- ὃ Salustios. — 
4 Ierem. 35, 6 ; vide supra, p. 313. — δ Cf. Jerem. 35, 8. 18, 
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septuagesimum annum attigerint : aetatem enim vivunt ad- 
modum longam. Propter divinam eius modi conversationem 

Beati appellantur. Haec est porro vita eorum. » 
41. Deinde dixit sancto beatus Licinius : « Iam mihi expo- 

ne de resurrectione et iudicio. Nam de his etiam gentiles locuti 

sunt. Nosti qualia scripserit Urbilios 1 post descensum ad 
infernum, post iter ad locum tormentorum, et de Voce Per- 

sarum? et Opulentia*, quales sint; et de flumine -igneo 

mundum universum pervadente ; quomodo omnem ille lo- 

cum tormentorum obierit, et saeptum ingressus sit ubi 

sedet Orpheus 4, lyram tenens, et omnis terra audit vocem 

eius. Illic stat igniarium * luminis, ex quo lumine omne 
corporeum animam participat, et quando moritur, reverti- 
tur anima ad idem lumen. Si quis autem peccaverit, ad 
locum tormentorum addicitur. Haec omnia nobis Urbilios 

enarravit. Sed nos, quanti faciemus haec dicta?» Sanctus 

Pansophius respondit : « Euge, domine, id equidem ipse me 

interrogo. Sed dic modo tu mihi: qui haec locutus est, quis 

eum creavit? » Ad haec Licinius nihil respondere potuit, sed 
tantum dixit :« Id nescio, domine.Immo potius tu me doceas .» 

Respondit sanctus Pansophius et dixit : « Age vero, ausculta 
atque id omne te docebo. Urbilios iste ex adulterio natus est. 

Mater eius, cum eum peperisset in deserto loco, ibi eum reli- 

quit et domum suam abiit. Repente advolarunt apes et in 

ore infantuli, ut erat hic iacens, nidum suum fecit examen 
apum : melle puer nutritus est. Post diuturnum vero tempus, 
-venit mater eius ad visendum eum, puerum repperit sospitem 
et adultum eumque secum abduxit. Exinde caelesti consilio 

data est ei sapientia et facundia. Porro illa aetate, sapientes 
huius mundi idolorum superstitione compediti erant, et si- 
cut iis libuit, illius sapientiam perverterunt. Quod autem 

11. - ! Alias infra: Orbileos; is est Vergilius, ut superius expo- 

situm est, ἢ. 314. —- ? Nempe: Περσεφόνη seu Proserpina. Verbum 

e verbo reddendum foret : posi vocem illam Persarum... Non admo- 

dum temere conieceris 099@gm@o@, post, istuc ter irrepsisse pro 

sols = Gly: ef vidit, scilicet is qui ad Avernum descendisse a 

Vergilio narrabatur. Sententia, ut nunc legitur, omnibus articulis 
contorta est. — 3 Plufo; nist Difem scribere malueris. —- 4 Orp‘is 

— δ 86o0, quod armenium est zw#M#, et ab Armeniis proprie dicj- 

tur de ferro candenti. 
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dixit Orbileos, nonne Paulus apostolus id nobis enarravit in 
Apocalypsi sua? Ait enim :« Ubi mare * est, et sedet Orpheus 7 

eique oboedit omnis anima. Quae civitas Christus est ; ibi psal- 

lit David eique oboedit omnis anima. Fluvium autem igneum 
et Vocem illam Persarum δ, quae dominabatur animae genti- 

lium, iam Dominus captivam duxit, cum ad infernum descen- 
dit eumque vacuum fecit. Sed quando peccamus neque 

sigillum Christi accipimus, tune damnationi obnoxios nos 

facimus, neque Urbilios® aut alii ex diis liberare nos pos- 

sunt.» Tune Licinius ad pedes sancti Pansophii procidit 
et dixit : « Doce me quoque, serve Dei, perfectam hanc sa- 
pentiam scientiamque divinitus datam : verba enim tua mihi 

auditu iucunda sunt. » Respondit sanctus et dixit ei : « Crede 

regi caelorum, qui omnem animam verbo creavit — verbum 

autem eius est Dominus noster. Iesus Christus — et sancto 

ac vivificanti Spiritui, atque tibi donabitur sapientia illa 
verissima. Attamen si vis a Christo tibi dari coronam marty- 

rii, non amplius te iuvat sapientiam loqui coram tyrannis, 

quandoquidem virtus tibi suppetit ad eos vincendos. 
Ecquis scit annon praepedimentum hoc foret a veritate? 

Aut ego ipse nonne praestantius multo quam tu gentilium 

sapientiam perdidici? Malim tamen nihil scire et ad eum per- 

venire quem exopto.» Respondit Licinius et dixit sancto: 
«Haec omnia me probe docuisti; nunc autem te precor ut 

istud etiam me doceas: quae lex silere inbet hominem qui 

pro illa moriatur 1°?» Respondit ei sanctus Pansophius et 

dixit : « Nonne hoe dixi tibi: si mihi liberet, plura loquerer 

quam Demosthenes, plura quam Plato et Aristoteles? (Sed) 
si nunc coronam victoriae sapientia huius mundi reporta- 
rem, pro ista corona, ab incorrupta illa excidisse comperirer. 

Quod si principem istum vincere me liberet, validus fierem sicut 

6 $myoa, sed profecto rescribendum, ut supra, bMgQw~g, saeptum. 

— 7 Orp‘evs. Cf. Aen. VI, 645-47. Haec utrum Paulus an Vergilius 
loquens inducatur non liquet. Nota in Apocalypsi Paulina, qualis 

multifariam tradita est Orpheum nusquam nominari. Vid. M. R. 

James, The Apocryphal New Testament (Oxford, 1924), p. 525-55. 
— § Proserpina. — ὃ Hoc loco: Orbilios, — 19 Verbum e verbo: 
quae lex (sive religio) praecipit sacrificium, cum eius causa moria- 

tur homo ? Sed vide quae notata sunt, p, 319-20, 

ῃ 

| 
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Achilles τι, aut astutus sicut Iuppiter 15. aut iracundus sicut 

Aiax 15, aut impatiens sicut Hercules “. Verum enimvero id 

totum sapientia gentilium est, (quam) mihi quoque notam 

esse nunc tibi dico ; sed scientiam excussi et amplexatus sum 

beatam spem et resurrectionem Domini mei Iesu Christi, 

cuius est dominatio in saecula sempiterna. » Dum ita collo- 

quuntur, repente paries domus apertus est, eo loco ubi con- 

sidentes erant, et per illum ingressus est (spiritus) impurus 

mulieri simulatus. Etenim vestis eius erat quasi lutum 15, 

velum quasi pellis draconis; color eius sicut argenti, oculi 

quasi ignei, os nigrum sicut atramentum, comae capitis eius 
erant quasi serpentes ; in eius fronte cornua erant sicut arie- 

tis ; in eius tergo eminebant alae ; nares 615 ignitae fumum 

emittebant ; lingua eius nigra et virosa sicut aspidis. (Daemon) 
Licinium apprehendit et violenter eum trahens dicebat: 
« Veni; arcessit te dominus Persarum 18 ; pretium 1. 11 est 

teque exspectat, et pariter Tricerberus 18 canis. Etenim furore 
exarsit rex magnus et numina 15 omnia, quod ea deserueris. 

Sum equidem unus ex iis et ad te missus sum qui te adduce- 

rem.» Dum sie a maligno trahitur, conterritus Licinius ad 
sanctum Pansophium vociferabatur dicens : « Auxiliare mihi, 

domine ; ecce enim in discrimine sum et impudenter me 
trahit iste malignus. » Sanctus autem oculos ad caelum arre- 

xit, et dixit: « Rex aeterne et immortalis, pater Domini 
nostri Iesu Christi, auxiliare nobis.» Deinde cornu (diaboli) 

apprehendit, Licinioque praecepit ut ipse quoque impavide 
cornu alterum ex adverso apprehenderet. Postquam maligni 

cornua manibus arripuerunt, dixit ei sanctus: « Quid nune 

vis, diabole? Num te dimissurus sim, tuum est dicere. » Li- 

cinius quippe plane confirmatus dicebat sancto: « Distra- 

hamus et dirumpamus malignum hunc. » Diabolus autem ad- 

mirabilem Pansophium precabatur dicens: « Adiuro te, per 
caput tuum immortale, ne dirumpas me. Si me dimiseris, 

confitebor omnia quae mente agitaveram. Nempe veni ut 

1 Aktilev, — “ Zevs. — ἴδ Eas; an forte Aeneas ? — 18 Erakli. 

— ‘5 Vide supra, p. 320.— 16 Scilicet: domina < Vox> Persarum, 

seu Proserpina. — 17 Rescribe: festinatio; cf. supra, p. 320. — 
18 §060396306Qb Tirikerpiros = τρικέφαλος (aut torxdonvos) Κέρ- 

βερος. --- 18 ]αοία. 
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istos pellicerem terreremque et ideo hanc speciem assumpsi. 
Antea nog adorabat Licinius; eum ad nos reducere volui 
neque potui. Nunc vero te precor et adiuro, per tria fundamen- 

ta 2° Dei» Dixit autem ei sanctus Pansophius : « [uro tibi per 
dominatorem caelorum, nisi nos adiurasses, numquam fu- 

turum fuisse ut te dimitterem. Nunc autem et te adiuro per 
Deum, qui creavit omnia, qui propter nos crucifixus est sub 

Pontio Pilato, ne nobis noceas aut aliis qui spem habent in 
Domino. » Cum igitur eum dimisissent, dixit diabolus : « Iu- 
ramento isto vobis me obstrinxi adversus vos quidem nihil 
mali me acturum ; sed ab impugnandis iustis, usque ad huius 
mundi consummationem non desistam. Hoc porro scitote vos : 

viri quales erant Petrus et Paulus non tamen me coercere # 

potuerunt, et vos nune me disrumpere voluistis. Sed id vo- 
biscum agam neque aliter vobis nocebo. Nempe principis 

animum placabo, ne vos interimat neque a Deo victoriae 
corona vobis obtingat. Proinde voti compotes esse non pote- 
ritis neque Ossa vestra pro martyrum reliquiis computabun- 

tur. » Quibus dictis, malignus e conspectu repente evanuit. 

12. Tum beatus Pansophius Licinio dixit: « Surge, frater, 
oremusque Dominum ut dissolvantur fraudes contra nos 

instructae ab hoste maligno, nosque a dolis multiformibus 

illis expediamur. » Surrexerunt ergo et ferventibus cum lacri- 

mis Deum precari coeperunt, flagitantes ne exsortes fierent 

sancti martyrii quod optabant. Malignus autem diabolus abiit, 

animumque principis invasit, quem erga sanctos placatiorem 

fecit. Postero igitur die, cum is Sedisset pro tribunali, iussit 
illos coram se produci. Qui cum adducti fuissent, dixit iis 

princeps: « Precor vos, Licini et Pansophi, qui nihil mali 

egistis, ut si vobis lubet mecum esse, accedatis ; sin minus, 

abitote quo vultis: insontes enim estis. » 
13. Verum diabolus ille speciem exceptoris assumpsit 

chartam manu tenentis, et sententiam a principe de sanctis 
decretam litteris mandavit, ut hac perscriptione decretum in- 

commutabile fieret. Beatus autem Pansophius impurum hunc 
conspicatus ei dixit: « O maligne spiritus, quantumyis ex- 

pertes facti simus martyrii pro Christo, ab eius tamen mi- 

329 Nempe : ὑποστάσεις. — 31 Verbume verbo: lapidare; sed cf, 

superius qgnnotata, p. 320, 
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sericordia non excidimus; nihilo enim setius decertabimus 

pro corona illa quae sine cruore seritur‘ praeclaro ago- 

ne ascetico et baptismate spiritali, » Cum igitur eos dimisis- 

set princeps, continuo ad vastitatem profecti sunt, quam 

antea beatus et sapientissimus Pansophius incoluerat. Comi- 
tati sunt eos et alii quidam ex fidelibus. Hos ille baptizavit 
divinamque sapientiam docuit, loquens in haec verba: « Ve- 

niat in nos omnes gratia Patris et Filii et sanctissimi Spiritus, 
, Sitque nobis aqua baptismi illuminans pectora mentesquenos- 
tras,ut habitet nobiscum gratia divina nec nos superare possint 

hostes nostri. » Itaque pristinae suae consuetudini se dedidit 
sanctus Pansophius, ielunium dico, precationem et extra- 

ordinariam vigilantiam. Quod cum cerneret Licinius, dixit 

sancto Pansophio : « Domine mi Pansophi, ex quo prae nup- 

tiis maluisti habitare in deserto, quid est quod ab (usu) 
omnium hominum prorsus recedit tuum vivendi genus et 

habitus? Nempe crines capitis tui inculti sunt; tunica tua 
cilicium est; carnem non comedis, vinum non bibis, neque 
panem gustas nisi semel in die dominica. » 

14. Respondit admirabilis Pansophius eique dixit : « Audi, 

Licini frater, et omnem huius formae! rationem probe te 

docebs. Adhuc enim ignorans es neque novisti quanta res sit 

abstinere a nuptiis et virginitatem diligere, aut quid valeant 
ieiunium et cultus mutatio. Cum advenit Servator noster, 

nostrae salutis causa homo factus, nobis hoc exemplum 

praeceptumque reliquit ut sanctitatem virginitatemque sec- 

taremur, quibuscumque id dabitur volentibus. Ipse nobis 
ielunium sanxit, ut corpora enecando fortiter superaremus 

malas foedasque cogitationes. Cultus autem et vestimenti 
mutatio in cuiusque hominis est arbitrio. Equidem comae 
habitusque cultum mutavi, quia peccator sum atque de pec- 

catis mei lugeo et doleo. Dic tu ipse, Licini: si in hominem 

homo peccaverit, nonne in carcerem conicietur? Atqui ex 

diuturna commoratione in carcere, mutatur totus habitus 

hominis istius. Putrescunt (eius) vestimenta, horrescunt cri- 

13. —- 1 Intellege : coronam incruentae victoriae, ut notatum est 
Pp. 320. 

14. — 1! Forma hic dictum videtur pro arabico By po, τύπος. 
΄ 
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nes, vires tabescunt ; extremam inediam ille patitur. Quod 

si haec omnia tolerare potest homo ab homine qualis est ipse 
sibi inflicta 2, quanto potiori iure oportet ut homo propter 

Deum talia perferat? Cum igitur (homo) ab homine corporeo 

et mortali talia patiatur propter modicum delictum, qui in 

Deum peccaverit quomodo non maiora etiam patietur, si 
se ipsum cognoscat et examinet, prout ait beatus Paulus: 
«Si modo nosmetipsos examinaremus, utique non exami- 

naremur *>? Nunc autem veriorem etiam audi virtutem lau- 

demque ieiunii, quandoquidem cum admiratione me interro- 

gasti ad quid tam assidue ieiunarem. Ieiunium sapientiae cur- 
sus est non impeditus ; ieiunium animae suavis odor ; ieiu- 

nium pignus futurae illius coronae immarcescibilis ; ielunium 
mater 4 pulchritudinis ; ietunium suavis odor corporum ; cum 

enim corpora a corporibus se removent et in sanctitate per- 
manent, tunc suavis odor Spiritus sancti in hominem super- 

veniens eum complet. Si quis autem carnem comedit vinum- 
que bibit immodice, huic insolitum est ut in sanctitate se 
ipsum custodiat. Sicut enim cum in parva domo fumus est e 
materiis quibusdam fetidis fumosisque emissus, iis qui in do- 

mo sunt incommodat fumus iste: haud aliter vinum ratio- 
nem exstinguit ipsorum sapientium. Ieiunium animae pro- 

curator est apud sedem gloriae Dei; ieiunium solium est 
in ecclesia fundatum ; ieiunii est avertere δ ab insatiabili pe- 
cuniae cupiditate ; ielunium mater prophetarum ; taberna- 

culum et lyra * patriarcharum ; ieiunium fistula ecclesiarum ; 

ieiunium divitiarum osor ; ieiunii est a divitiis huius mundi 
avertere ; ieilunium praeco veritatis; ielunium diaboli fuga- 
tor; ieiunium afflictorum reparator; ielunium dux paeni- 
tentium ; ieiunium animae lustrator; ieiunium suaveolens, 

prudens, sanctum, pacificum, laetum, irreprehensibile, sa- 

piens, tranquillum et imperturbatum ; ieiunio proprium est cir- 

4 Sententiae consequentia legere iubet: propter factum suum in 

hominem sibi similem. — 3 1 Cor. 11, 31. — * Hoc ex Graeco serva- 

tum, ubi νηστεία femini generis est. —- ὃ Pressius: teiunium (esf) 

quod avertit... ; ritu arabico : + Gall gall. — 4 Coniunctio verborum 

subabsurda. Lyra, δοθο, obi = οὔ, «paxilli tabernaculi»; 
ef. £2.38, 31 
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cumdare et tutari 7 amantem sui; ielunium mater est sa- 
pientiae, frater laetitiae et pacis; ieiunium depulsor malefi- 

centiae ; iciunium repagulum iracundiae ; ieilunium infensum 
feneratori(bus), qui usuras percipiunt; ieiunium amoenus 
paradisus; ieijunium dux bonus monachorum; ieiunium 
praeco bonitatis ; ieiunium mater caritatis et fraterni amo- 

ris ; ielunium doctor bonorum operum ; ieiunii est suspicere 

caelestia, contemnere terrestria et avertere a laboribus et 

infirmitatibus huius mundi. Quomodo possit verbis enar- 
rari gloria ieiunii fraternaeque caritatis (unaque) et con- 

tritae paenitentiae? Ieiunium et paenitentia quadraginta die- 
bus Adamum in Paradisum introduxerunt 8, Teiunium et 

fides Abelis sacrificium Deo acceptum fecerunt. Ieiunium et 

hospitalitas Loth Sodomis et incendio liberarunt. Ieiunium, 

relligio et opera iustitiae Noe a diluvio sopitaverunt. Teiu- 

-nio et hospitalitate Abraham amicus Dei factus est ipsum- 
que Christum cum angelis excepit ; qui Abrahae filium pro- 
misit eiusque suboli benedixit, Etenim Esau venatione aleba- 

tur Iacob autem leguminibus : cerne porro uter primogenitu- 

ram obtinuerit. Ieiunium et sanctitas Ioseph regem consti- 

tuerunt 9, Ieiunio et Dei cognitione Moyses legislator factus 

est. Idem ieiunio et manuum elevatione Amalec profligavit. 
Ieiunio Gedeon Madian delevit. Jeiunio Jesu Nave filius 

noctem in diem convertit, donec hostes Domini profliga- 

vit. Ieiunio et precatione David malignum spiritum a Saul 
expulit. Ieiunio Salomon sapientiam accepit. Ieiunio Elias 
caelum per tres annos mensesque sex frenavit. leiunio Eli- 

saeus pueros qui basphemaverant interemit, mortuos suscita- 
vit, oleo modico vasa omnia complevit, leprosumque munda- 

vit. Teiunium prophetas omnes corona decoros fecit. Ieiu- 
nium filios Ionadab filios sororis Rechab ab Assyriis in nube 
liberavit ; et nunc beati illi sunt multisque annis vivunt 10. 

Ieiunium tres pueros illos granis vescentes reliquis pueris 

formosiores exhibuit e fornace Babylonis ™ <...> ereptus 

est a leonibus, draconem interfecit et visum illud insolitum 

7 Verbum e verbo : ieiuntum (est) quod circumdat et quaerit (si), 

— 5 Cf. Vita Adae, ed. Moziey, Journal of Theological Studies, 

t. ¢., p. 146.— ® Intellege: apud regem collocavit vel quid simile. 

— ) Vide supra, p. 312-13. —- 1! Textus hoc loco mutilus est. 
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regi explicavit. Ieiunium Esdrae caeleste illud potum dedit 
bibere effecitque ut liber a Nabuchodonosor concrematus per 

Esdram denuo rescriberetur 12. Ieiunium Iudith cum ancilla 

custodivit Holophernemque (et) multitudinem ex eius exer- 

citu interemit. Ieiunium et paenitentia Ninivitas ab excidio 
divinaque ira liberaverunt. Ieiunio Iohannes in deserto custo- 
ditus est, cum in solitudine versaretur, Jeiunium Christus 

in honore habuit, hominem diabolo eripuit, infernum cruce 

captivum duxit omnibusque credentibus aperuit regnum cae- 
lorum. Fugiamus ergo avaritiam quae est idololatria 1%, prout 

ait vas ille electionis Paulus apostolus, ut fiamus homines 
perfecti neque in nobis sit macula passionum huius mundi, 
ut inveniamur consortes servorum Dei, qui placuerunt Do- 

mino nostro Iesu Christo: ubi enim impietas et avaritia ibi 
omnis foeditas opusque impurum. » 

15. Cum igitur haec dicta audirent ab ore illo divinae 
prorsus sapientiae, Licinius et ceteri qui cum sancto habitare 
parati erant, omnes cum gaudio laudes Deo dederunt. Alii 

quoque fratres non pauci Sanctum Pansophium convenerunt, 

ut ab eo vitae restituerentur veramque fidem discerent. Sed 

bonitatis inimicus, ut eos tam feliciter proficientes vidit 
et Pansophii opera maioribus etiam incrementis fidem augeri 3, 
id ferre non potuit. [taque principis animum invadens com- 
movit eiusque iram concitavit, ut iterum sancto Pansophio 

malum inferret. Hic aulae suae praefecto mandatum dedit 

his verbis : « Vade confestim, combure Pansophii habitaculum, 
et circumcirca ignem accende ut ibidem concremetur ipse et 
quotquot cum eo sunt concrementur pariter. Quippe fando 

audivi apud eum multiplicari asseclas eius religionis. » Abiit 
igitur homo et noctu ignem applicuit speluncae in qua erant 

beatus Pansophius et ceteri fratres. Et sic in ea spelunca 
concremati sunt sancti animasque suas in manus Domini 

tradiderunt et martyrii coronam acceperunt de manu angelo- 

rum. Sic vitam suam finivit (vir) mirabilis et magnus Pan- 

11 Ex Esdrae Apocalypsi, VII, 6-7; ed. Br. Viotet, Die Apo- 
calypsen des Esra und des Baruch (Leipzig, 1924), p. 199-201, — 
18 Cf. Ephes. 5, 5. — 

15. — 1 Textus: ut... augeretur (Gms lege : G39gmx). 
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sophius ; sic pro laboribus agonibusque suis accepit a Christo 
reghum sempiternum. 

16. Hoc autem tempore cum ad speluncam ignis applicatus 
est, ibi non aderat Licinius ; eum quippe ad urbem miserat 

Pansophius ut fratribus victum emeret. Ut ad speluncam 

redux igne ardentem eam vidit, inenarrabili maestitia et acer- 
bissimis lacrimis oppletus est ob discessum sancti Pansophii ; 

quem hbeatissimum praedicavit his verbis: « Gloria ΠΡ], 
Christe, qui fratres meos consummatos fecisti neque ad effec- 
tum deduxisti voluntatem mali daemonis.» Et ad urbem 
profectus aliquot monuit ex fidelibus, qui reliquias sanctorum 
Christi martyrum effossas in loco sacro deposuerunt cum 
canticis et praeconiis, ad medelam animorum corporumque 

suorum. Exinde enim innumerabiles aegroti curati sunt dae- 

monesque fugati. Beatus autem Licinius praesidio et suffra- 
gatione sanctorum martyrum et ipse conversationis suae Deo 
placitum finem habuit et tandem confessionis corona decora- 

tus est a Christo Domino, cum quo pariter et Patri sit gloria 

_unaque Spiritui Sancto, nune ef semper et in saecula saecu- 
lorum. Amen. 

Anal. Boll, XLVIL — 22, 



LES VUES DE S. CUNIBERT DE COLOGNE 

ET LA TRADITION MANUSCRITE 

Au sortir de lére troublée des invasions, lorsque U horizon 
politique se fut éclairci grdce au baptéme de Clovis, les chre- 
tientés rhénanes s’organisérent peu ἃ peu sur des bases plus 
larges et plus fermes. Des chefs religieux qui les gouvernérent 

alors, V histoire pourtant n’a guére retenu que les noms; jusque 

vers la fin du Ν 19 siécle, ceux-ci ne rendent encore que rarement 
un son germanique. δ. Cunibert appartient ἃ la premiére géné- 
ration de ces prélats francs, choisis dans l’entourage immédiat 

du prince, et dont le réle devint parfois prépondérant, tant ἃ la 
cour qu’auprés de la noblesse du pays. Né, dans les derniéres 
années du régne de Childebert 11, d’une famille opulente de la 
Mosellane, et devenu fort ἰδὲ archidiacre ἃ Tréves, Cunibert 
occupa ensuite durant prés de quarante ans le siége épiscopal 
de Cologne ', Successivement nous le trouvons mentionné, dans 

les documents diplomatiques et narratifs de l’époque, comme 
confident du roi Dagobert, comme précepteur et guide du jeune 

Sigebert III, comme ami de S. Arnoul, de Pépin Il Ancien et 

de Grimoald ?. Son alliance politique avec ce dernier alla-t-elle 
jusqu’d favoriser U audacieux « coup d’ Etat » qui eut son tragique 
épilogue en 662? Il ne semble pas; regrettons que le rédacteur 
austrasien qui compléta la chronique du pseudo-Frédégaire ait 
arréfé son récit précisément avant ces événements *. La date 

1 DucwEsNE, Fastes épiscopauz, t. Til, p. 179. 
3 Frep. Chron. IV, 58, 75, 85 et 86. 

* Sur la tentative antidynastique de Grimoald et le régne éphé- 
mére de son fils, lire B. Kruscu, Der Staatsstreich des frdnkischen 

Hausmeiers Grimoald I., dans Historische Aufsdtze KarlZeumer dar- 

gebracht (Weimar, 1910), p. 411-38; voir aussi L. Levinzain, La 

Succession d’Austrasie au VII¢ siécle, dans Revue historique, t. 112 

(1913), p. 62-93. 
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exacte du décés de Cunibert ne nous est pas-connue ; pour des 

raisons qui ne sont guére probantes, on l’a fixée en 663. 
Inhumé ἃ Cologne dans Uéglise qui porte aujourd’ hui son 

nom}, Cunibert avait laissé le souvenir dun évéque influent, 

fort auménier de ses biens, et conseiller des rois dans leurs fon- 
dations pieuses. Aussi l'honora-t-on assez ἰδὲ comme un saint, 

non seulement auprés de son tombeau, dans la métropote rhe- 

nane, mais ἃ Tréves, ἃ Stavelot-Malmédy, ἃ Utrecht et en 

Westphalie. Par malheur, les témoignages trop brefs des annales 

et des chartes, qui ne peuvent suffire ἃ tracer le dessin précis 
d'une telle personnalité, n’ont regu qu’un assez médiocre com- 
plément littéraire dans les Vies de S. Cunibert dont se nourrit 
plus tard la dévotion du clergé et des fidéles. 

Plus diverses par la forme que par le fond du récit, ces Vitae 
ne retiennent guére de nos jours lUattention des historiens 3. 
Toutefois, comme les chroniqueurs ef les archéologues locaux 
s’en sont maintes fois inspirés, il importe que la transmission 
manuscrite de ces textes soit établie avec quelque précision et 
qu’on fixe, dans la mesure du possible, les rapports qui les unis- 
sent. Sans rien préjuger sur les conclusions d’ordre proprement 

hislorique qu’une étude d’ensemble nous permetira d’ exposer 
dans un volume prochain des Acta *, nous nous proposons dans 

le présent travail d’éclairer ce double probléme. Le groupement 
des Vies, esquissé autrefois dans la Bibliotheca hagiographica 
latina 4 sera, par la méme occasion, revu et complete. 

On a distingué fort justement, dans la Bibliotheca, deux types 
principaux de la Vie. Le type y est représenté par plusieurs 

1 A cet édifice, qui s’éléve sur la rive méme du Rhin, une intéres- 

sante monographie a été consacrée en 1911 sous le titre : Die Pfarre 

und Kirche St.-Kunibert in Kéin. Festschrift Anton DiraEes gewidmet. 

Les auteurs, W. Kisky, W. Ewald et J. Gotzen, y traitent aussi de 

S. Cunibert et de son culte. On trouvera, en outre, une abondante 

documentation dans les Kunstdenkmdler der Rheinprovinz, publi¢s 

par Paul CLEMEN, vol. VI,1v: Kéln, t. I, rv (Disseldorf, 1916), 

p. 231-313. 
* Aucune d’elles n’a trouvé place parmi les Vies éditées dans les 

Monumenta Germaniae historica, 

* S. Cunibert est honoré le 12 novembre. 

4 Nos 2014-2017. ‘ 
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textes; c'est un récit relativement sobre et peu développé. 
La Vie BHL. 2014, une des formes de ce type, a été imprimée 
en appendice ἃ la description du cod. 428-42 de la bibliothéque 
Royale de Belgique, dans notre catalogue hagiographique de ce 
fonds. Un remaniement littéraire proprement dit, plus long 

ef plus orné, constitue le type 2; c'est la Vie BHL. 2017 ou 
Gloriosam, qui a été publiée autrefois par Surius? et qu’on 

trouve cifée assez fréquemment 5, 
Dans notre énumération, plus compléte, des Vies, nous 

maintiendrons leur division en deux groupes. Tous les textes 
que nous avons rencontrés se rattachent en effet ἃ Pun ou ἃ 
Vautre type. Pour le fond du récit, nous ferons aussit6t remar- 
quer quun méme plan primitif se laisse partout reconnaitre. 
Le voici: 1° Origine et famille du saint; 2° son éducation a la 

cour ; 3° le mérife de l'adolescent est attesté par un prodige lu- 
mineux ; 4° Cunibert devient archidiacre ἃ Tréves puis évéque 
de Cologne; 5° éloge de ses vertus ; 6° celles-ci sont illustrées 

par un miracle: une colombe vient se poser sur la téfe du pon- 
tife tandis qu’il célébre la messe dans la « basilique des saintes 
Vierges»; 7° nouvelles louanges ἃ l’adresse de son qeuvre ; 
8° sa mort, aprés quarante années d’épiscopat, ef sa sépulture 

dans léglise Saint-Clément. 
Aucune des Vies ne nous renseigne sur son auteur ou sur la 

date, méme approximative, de sa rédaction. Pour les classer, 
force nous a été de recourir ἃ UVétude comparée du style et 
aux moyens habituels de la critique conjecturale. Le premier 
résultat de cetfe enquéte — en vue de la clarté il importe de le 
signaler dés Vabord — c'est que le texte le plus ancien de la 
Vita Cuniberti a dii se perdre, du moins dans sa teneur originale. 
Toutefois, les diverses rédactions de type 1 ayant reproduit assez 

fidélement, croyons-nous, malgré des retouches de forme, ce 
récit primitif, il n’y a pas lieu, pour les historiens, de regret- 

ler bien vivement sa perte. 

1 Cat. lat. Brux., I, Ὁ. 244-45. 
2 De probatis Sanctorum historiis, t.VI (1575), p. 273-76 ; (1581), 

p. 301-304 ; t. XI (1618), p. 274-75. 
3 Une adaptation a été insérée par Zacharias Lippeloo dans ses 

Vitae Sanctorum sive res gestae martyrum, confessorum, alque sanc- 

tarum virginum (Coloniae, 1596), t. TV, p. 441-44. 
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Voici maintenant la liste des Vitae, avec la mention des 
manuscrits qui les ont conservées. Nous donnerons ensuite quel- 
ques indications détaillées pour mieux mettre en lumiére la 
filiation des textes. 

ΤΥΡΕ 1. — Vita A. Nous désignerons ainsi la Vita sancti 

Chuniberti episcopi et confessoris qui a éfé insérée, au 12 no- 
vembre, dans le Magnum legendarium austriacum. Elle 
commence par les mots: Fuit vir adolescens Chunibertus... 
(cf. BHL. 2016). On la trouve, sans variantes notables, dans 
les deux exemplaires survivanis du tome qui contient le mois 
de novembre ?: 

Melk, M. 8, alias 678, du XV® siécle *, fol. 151-151" ; 

Zwettl, cod. 14, du XIII siécle 4, fol. 191-191. 

Comme plusieurs autres récits que les compilateurs du célé- 
bre passionnaire oni empruntés ἃ un antique recueil aujourd’ hui 

perdu, le texte de la Vie de S. Cunibert a subi, au point de vue 
de la forme, des amputations assez malencontreuses δ; on s’en 

rend compte par la comparaison avec les autres Vies du type 1 

et avec les sources littéraires. En revanche la Vita A nous a 
conservé avec plus de fidélité le tour archaique de loriginal, 

comme nous le monirerons plus loin. 

1 Le P. Poncelet a longuement analysé ce légendier: De magno 

legendario austriaco dans Anal, Boll., XVII, 24 et suiv. Plus récem- 

ment M. Levison en a traité dans le Conspectus codicum hagio- 

graphicorum qu'il a joint au t. VII des M. G., Ser. "rer, merov., 

p.534-35. Nous renverrons ἃ ce dernier travail par le mot Conspectus. 

2 Sur état actuel de la collection, voir Conspectus, Ὁ. 534. Les 

fragments de Klosterneuburg, que le R. P. archiviste B. Cernik a 

bien voulu parcourir ἃ notre intention, ne renferment pas la Vita 
Cuniberti. 

3 PoNCELET, p. 34; voir aussi Th. GotrLiEs, Mittelalterliche Bi- 

bliothekskataloge Oesterreichs, t. I, p. 226. 

4 PoNcELET, p. 30; GoTTiiEB, p. 512; Conspectus, Ὁ. 704. Nous 

devons ἃ Vaimable obligeance de Mle Héléne Wieruszowski une 

copie de la Vila Cuniberti d’aprés ce recueil. 

5 PoNCELET, Ὁ. 26-27: « Dolendum utique quod legendarii collec- 

tor, id quod iam monuit v. cl. O. Holder-Egger (M.G., Script., 

τι XV, p. 1185), complures Vitas sanctorum, qui singulis locis cole- 

bantur vel minoris auctoritatis apud eum fuerunt, breviatas tan- 

tum aut decurtatas excepit... quarum tamen totum textum habere 

nobis sane in νοί 5 erat. » . 
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Une erreur de fait, commune aux deux manuscrits, concerne 

la date de Vordination épiscopale de S. Cunibert; au lieu de 
III kal. Octobris il faut lire VII kal. Octobris. La paléo- 
graphie suffit ἃ rendre compte de cette méprise. On s’explique 
moins aisément la lecon idibus novembris qui, dans A et dans 
toutes les Vies de type 1, désigne le jour de la mort du saint, 
au lieu de 11 id. novembris, date traditionnelle et consacrée 

d’ailleurs par la place que la Vie occupe dans le légendier. 

Vita B.—Sous les πο 2014 et 2015 la Bibliotheca signale deux 
formes du type 1 qui ont respectivement pour incipit: In illo 

tempore fuit vir adolescens ef Temporibus Dagoberti regis 
Francorum fuit quidam adolescens. A lire les textes, on 

constate aussitét qu’a partir de la deuxiéme phrase BHL. 2014 
ef 2015 marchent parfaitement d’accord. C’est un seul et méme 
récit, remaniement en meilleur style de la Vie ancienne, dont A 

nous restituait la teneur de-ci de-la écourtée. Nous distingue- 
rons, quand il sera besoin, par B* (= 2014) et B? (= 2015) 

les deux états du texte. Voici les témoins de chaque famille : 

B'. Bruxelles, bibl. Royale, n. 428-42, du XV® siécle, ori- 

ginaire de Cologne: Liber sanctorum Eliphii et Martini mo- 
nasterii ordinis sancti Benedicti?. Un moine qui s’appelait 
Arnold Rees a copié successivement, fol. 208-210 et fol. 210- 
211 du recueil, la Vie Gloriosam (= type 2) et le texte B', 
précédé de la mention: Item eiusdem ut supra. C’est d’aprés 
ce manuscrit que Β1 a été publié par nos devanciers, 

Tréves, bibl. de la Ville, n. 1143 (num. loci 445), du XV° 

siécle, ayant appartenu ἃ la Chartreuse de Coblence : Iste liber 
est Fratrum Carthusiensium prope Confluentiam ". Β' s’y lit 
fol. 65-67. Le texte est trés etroitement apparenté avec celui du 
recueil précédent ; plusieurs fautes caractéristiques ne peuvent 

guére remonter φα ἃ un ancétre commun peu éloigné. 

A ces deux recueils anciens il faut ajouter: 
Brucelles, bibl. Royale, n. 8941, du ΧΥ 119 siécle, contenant 

1 Cat. lat. Bruz., I, Ὁ. 233 et suiv. ; Conspectus, Ὁ. 563. 

2 KEevuFFER-KENTENICH, Beschreibendes Verzeichnis der Hand- 

schriften der Stadtbibliothek zu Trier, t.VII1: Handschriften des his- 

forischen Archivs, p, 218-19. 
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les Collectanea bollandiana du 12 novembre !. Parmi d’ autres 
documents sur S. Cunibert, reliés péle-méle, on y _ ren- 

contre, fol. 95, une copie, sans variantes notables, du texte B’, 

avec une double indication touchant la provenance. En téte: 
Accepimus a P, Joanne Gamans, Colonia, 1638; et dans la 

marge, de la main de Gamans, qui a aussi corrigé quelques 
fausses lectures du copiste: Ex ecclesia Colon. S. Cuniberti 
ms. pergameno Lectionario notato litt. C, ubi immediate 
praecedit Vita Suriana « Gloriosam »?. La Vie esf annoncée 
en effet par les mots: Item eiusdem ut supra. Dans la copte ° 

ce lemma a été ensuite barré et remplacé par le titre: Vita St 
Cuniberti episcopi. 

Β5. Liége, Université, n. 58 (210, t. I1)*. Crest le second 

volume du grand légendier qui: ful compilé au monastére de 
Saint-Trond, sous Vabbé Robert de Craenwic, et achevé en 1366. 

La Vita sancti Chuniberti Coloniensis episcopi s’y trouve, 
fol. 109°-110, Son texte, ἃ part le débui, concorde en général 

avec celui de B*. Ilen va de méme pour celui des trois manuscrits 

suivants, trés apparentés entre eux : 
Cologne, Stadtarchiv, Wallraff n. 1546, du XV® siécle, 

fol. 5-6. Ce volume est le quatrigme d’un passionnaire, écrit 

ad usum monasterii Corporis Christi canonicorum regularium 

in Colonia ‘4, 
La Haye, bibl. Royale, L. 29 (Weesp 14), fol. 293°-294°. 

Deuxiéme partie d’un légendier achevé en 1461, ce manuscrit 
porte la mention: Liber sororum sancte Katerine Muden δ. 

Darmstadt, Hessische Landesbibliothek, n. 205, du XV° sié- 

cle, fol. 136°-138. Provient de Niederwerth : in insula in oppo- 

sito ville Vallender °* 

1 VAN DEN GHEYN, Cafalogue des manuscrits de la bibliothéque 

Royale de Belgique, t. V, p. 546-50. 
2 L’indication de provenance mentionnée dans VAN DEN GHEYN, 

p. 547, note 7, comme se rapportant 4 notre texte (n° 29), convient 

en réalité au n° 32 (fol. 98-100 du manuscrit, fol. 97-99 de Van den 

Gheyn). Ce n’est pas la seule erreur qu’on rencontre dans la descrip- 
tion de ce recueil, οὐ régne, il est vrai, un réel désordre. 

8 Cf. Anal. Boll., V, p. 320 et suiv. ; Conspectus, pp. 544 et 597. 

4 Voir Conspectus, pp, 539 et 579. ΄ 

5 Décrit dans Anal. Boll., VI, Ὁ. 172 et suiv. ; Conspectus, pp. 

539 et 593. 
® Cf. M.G., Script. XV, p. 1185. M. le directeur L. Voltz.a bien 
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Les cing manuscrits qui suivent sont plus indépendants, 
surtout les deux derniers; leurs variantes offrent aussi moins 

d’intérét pour U établissement du texte. 

Linz, bibl. du Lycée, C. c. V, 7, du XIIT-XIIT® siécle 3, 

autrefois Liber sancti Lamberti in Suben, fol. 176-177. 
Brurelles, bibl. Royale, n. 9636-37, du XI°-XII° siécle, 

fol. 223-224. Ce recueil porte la mention : Pertinet monasterio 
Sancti Laurencii propre Leodium; il a plusieurs surcharges 

en propre dans les marges et entre les lignes ὃ. 

Vienne, Fideicommiss-Bibliothek, n. 9375%, du XV° siécle, 
fol. 200°-201°, originaire de Corsendonck 5. 

Vienne, méme fonds, n. 93974, du XV° siécle, fol. 124-122. 

Crest le tome 155 du Sanctilogium de Jean Gielemans. Origine: 
Rouge-Cloitre 4, 

Bruxelles, bibl. Royale n. 8941, du XVII¢ siécle, déja si- 

gnalé plus haut 5, Contient, fol. 98-100, une copie de B* : Ex 
ms‘? S, Viti in Gladbach vetustissimo, d’aprés une note du 

fol. 94, qui se rapporte certainement ἃ notre texte. 

* En outre, voici deux manuscrits qui ne contiennent que la 
premiére partie du texte B*, lequel s’y termine sur les mots: 

Coloniae est pontifex ordinatus. Ainsi: 

Tréves, Ville, n. 387 (num, loci 1151), du ΧΥ siécle, pro- 
venant de Pfalzel, comme Vindique une note du fol. cx (foliota- 
tion en rouge) : Anno Domini MCCCCXLYV hune librum manu 
propria scripsi ego, Tilmannus Gotschalk de Geismaria, dic- 

tus Seneffs, decanus et canonicus ecclesie collegiate glorio- 
sissime virginis Marie in Palaciolo Treverensis diocesis. 

Crest un bréviaire de Tréves δ; dans le commun des Saints, on 

lit, fol. cxxx.” (foliotation en noir), notre texte. Vers le début, 
celut-ci présente une interpolation intéressante touchant le lieu 

de naissance de δι Cunibert. A la lecon commune ex provincia 

voulu nous donner sur ce recueil les indications nécessaires ἃ notre 

dessein. 

1 Voir Conspectus, Ὁ. 598. 

2 Cat. lat. Brux., II, p. 342 suiv. ; Conspectus, pp. 541 et 568. 

3 Cf. Anal. Boll., XIV, p. 249 suiv. 

4 Ibid., p. 5 suiv. 

5 P, 342, 

® Voir Keurrern, Beschreibendes Verzeichnis, t. IV: Liturgische 

Handschriften, p, 25, 
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Mosalinsi] il afoute les mots: de castello Celtanck (Zeltingen, 
prés Bernkastel, sur la Moselle) 1, 

Tréves, Ville, n. 388 (num. loci 1152). Dans ce manuscrit 

du XI° siécle, passionnaire de Saint-Syméon de Tréves ἢ, une 

main du XV¢° siécle a inséré, fol. 196°, des Lectiones de sancto 
Cunuberto (sic) episcopo Coloniensi, qui se terminent comme 

dans le recueil ci-dessus. 

Vita C. — Ce texte, quin’a pas été remarqué jusqu’a ce jour, 

mais dont nous ferons valoir plus loin le réel prix comme chai- 
non de la tradition littéraire, se lit dans le manuscrit 

Bruxelles, bibl. Royale, n. 8515, du XV° siécle, provenant 

de la Chartreuse de Tréves : Iste liber est domus sancti Albani 

iuxta Treverim ordinis Carthusiensis ὃ. Fel. 717°, sous le titre 

De sancto Kuniberto Coloniensi archiepiscopo, la Vie com- 

mence par les mots : Cunibertus fuit adolescens clara oriundus 
stirpe ex provincia Mosellensi. Elle finié, fol. 173°: ... omni 
dolore fugato ad propria sospes ac letus regreditur, ipso adiu- 

vante qui vivit etc. 

On y reconnait sans peine un remaniement de type 1. Son 
auteur, toutefois, a orné εἰ amplifié quelque peu le texte qu’il 

avail sous les yeux; et celui- ci, croyons-nous, dérivait en assez 
droite ligne de la Vie primitive. En raison de cette parenté nous 

estimons utile de publier, ἃ la suite de nofre présente étude, la 

Vita C ; dépourvue d’intérét proprement documentaire, elle ne 
pourrait que charger sans grand profit le futur dossier des Acta. 
Contemporaine sans doute du manuscrit qui nous ἴα transmise, 
cette forme du récit ne semble avoir joui d’aucune diffusion. 

Une curieuse interpolation qui se rencontre au ch. 4 est ἃ 

1 Nous n’avons pas ἃ nous prononcer ici sur ce petit probléme 

@histoire, tranché plus souvent en faveur de Remich (Grand-Duché 

de Luxembourg), ou de Kerlingen, prés de Sierck. C’est en tout cas 

dans ces parages qu’il faut chercher les biens patrimoniaux de Cuni- 

bert. 

2 KEUFFER, t. c., Ὁ. 26. 

3 Cat. laf. Brux., II, Ὁ. 211 suiv. Sur la Chartreuse de Tréves, 

fondée au XIV¢ siécle, on peut consulter LacEer, Die Kirchen und 

klésterlichen Genossenschaften Triers vor der Sdkularisation (Trier, 

1922), p. 229-38. . 
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noter ici. Décrivant le miracle, que rapportent toutes les Vies, 
d’une colombe qui se posa sur la téte de 5. Cunibert, alors qu'il 
officiait, le jour de la féte des Onze mille Vierges, ἃ Vautel de 
leur basilique, notre remanieur introduit dans le récit un 
élément nouveau : la découverte, ἃ cette occasion, du tombeau de 

Se Ursule. Voici en quels termes il raconte le départ de Uoi- 
seau qui figure ἢ Esprit-Saint: Deinde post paululum in me- 

dio ecclesiae super sepulchrum cuiusdam virginis, ut fertur 
beatae Ursulae, quievit, quibusdam prius ignorantibus quod 

ipsius haec fuisset tumba monumenti, et subito de sepulchro 
cum lucida exalans nebula ab oculis omnium evanuit. Dans 
sa signification premiére le prodige devait seulement témoigner, 
ὰ la face du peuple, que Cunibert était un saint pontife, vrai- 
ment digne de présider aux destinées religieuses de Cologne 1. 

Le rédacteur de C s’est-il rendu compte qu’en insérant ἃ cette 
place une tradition ursulienne, qui sans doute avait cours de 

son temps (ut fertur), il alterait la portée symbolique du 

miracle dont devait bénéficier son héros ? Dans la phrase qui 
suit on remarque un certain souci de concilier les deux points 
de vue; Et omnis plebs, ut vidit, dedit landem Deo, hoc ipso 

agnoscentes miraculo beatum eorum antistitem virgina- 
lis pudiciciae merito insignitum et dignum Spiritus 
sancti habitaculum... En foul cas, le cuiusdam virginis se- 

pulchrum, gui entre aussi comme accessoire dans les autres Vies, 

n’y porte jamais le nom d@’ Ursule, qu’ignorait probablement en- 

core l’auteur de la Vita primitive *. 

1 La scéne se retrouve dans Viconographie du saint; voir 

K. Kiinstte, Ikonographie der Heiligen (Freiburg i. Br., 1926), p. 

391-92, et Kunstdenkmdler der Rheinprovinz, t. c., pl. xxut. Le proto- 

type est évidemment le texte de l’Evangile qui relate le‘ baptéme 
du Christ. Nombre d’hagiographes ont adapté cette scéne A leur 

héros, Nous pensons que le premier rédacteur de la Vita Cuniberti 
avait lu chez Grégoire de Tours l’histoire de S. Aridius de Limoges: 

Quadam die psallentibus clericis in ecclesia descendit columba e ca- 

mera; quae leviter volitans circa eum, resedit super capul eius, illud 
indicans, ut opinor, eum Spiritus sancti gratia tam repletum. Quam... 
haee paullulum circumvolans iterum super capud eius... resedebat 

(Hist. Franc., X, 29 ; 6d. Krusch, p. 440). 

2 Voir W. Levison, ‘Das Werden der Ursula-Legende [(Kéln, 

1928), p. 37; et ci-dessus, p. 89-110, notre analyse de cet ouvrage. 
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Vita L. — Un simple abrégé de B. Son rédacteur a surtout né- 
gligé les passages out étaient eralfés les meérites et les vertus 
du saint, ainsi que les détails sur sa sépulture. Le texte s’est 

conservé dans un seul manuscrit: 
Luxembourg, Ville, n. 78 (anc. 62), des débuts du XIII¢ siécle, 

provenant de Saint-Willibrord d’ Echternach 1. Fol. 91: De 
sancto Kuniberto. Inc. Erat puer Kunibertus ex provincia 
Mosellensi clara stipe oriundus. Quidum esset bone indolis ... 

Des. Qui igitur beatissimus vir Dei Kunibertus cum digne XL 
annis prefuisset sue pontificali cahtedre (sic) idibus novembris 

ad Dominum feliciter migravit. 

Type 2. — Vita S. C'est le récit Gloriosam sancti Chuniber- 

ti memoriam (BHL. 2017), qui fut imprimé dés le XVI* 
siécle, grdce ἃ Surius. Au moyen dge, il avait été de beau- 
coup le plus répandu, et nombre de grands passionnaires le 

contiennent. Dans quelques légendiers ce texte, relativemeni 
long, est immediatement suivi, on ['a vu plus haut*#, dune Vie 

de type 1°. 

La Vita S est un remaniement littéraire proprement dit. Elle 
a éfé rédigée presque enliérement sur nouveaux frais et fleurit 
de citations bibliques ou de réflexions édifiantes les épisodes 

de la Vie primitive. Ceuz-ci ont d’ ailleurs été fidélement repro- 
duits ; le nouveau rédacteur n’y a guére ajouté, pour le fond, 
qu'un éloge assez surprenant de la mére de δ. Cunibert, Regina, 
qu'il prétend étre honorée d’un culte public dans la Mosellane. 

Quoi qu’on ait dit, cette « retractatio » est relativement an- 

cienne. A la fin du Χο siécle, elle était déja lue chez les 

2 Analysé par N. vAN WERVEKE, Catalogue descriptif des manus- 

crits de la bibliothéque de Luxembourg (Luxembourg, 1894),p. 179-8 7. 

M. Walter Colling nous a transmis une copie de ce texte; elle est 

due ἃ M. l’abbé Ὁ. Steffen, que nous tenons ἃ remercier ;ici de ses 

bons soins. 

2 P, 342-43. 

3 Tl arrive, en des cas semblables, que les critiques se méprennent 

sur la nature du texte court, et le regardent comme un abrégé de la 

Vie longue. Ainsi a-t-on jadis fait dépendre d’un remaniement '‘com- 

posé par Hucbald de Saint-Amand la Vila Lebuini antigua (BHL. 

4810b) qui vient seulement de trouver place dans les M.G. (Script, 
XXX, pars 11, p. 789-95). ΄ 
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moines de Saint-Bertin 1. Elle remonte certainement plus haut, 

et rien n’interdit de croire qu’elle existait avant la plupart des 

remaniements de type 1 que nous avons énuméres ci-dessus. Nous 

y reviendrons plus loin. 
Les manuscrits que nous avons collationnés en vue @ établir 

un texte critique de la Vita S se groupent en quatre familles. 
Il n’est pas sans intérét, au cours de Vénumération de ces re- 
cueils, de noter leur provenance et de suivre sur une carte la 
diffusion du récit. Le texte de la premiére famille, base princt- 
pale de notre édition, dépend d’un ancétre perdu, probablement 
de la région Stavelot-Malmédy-Liége. Celui-ci donna également 
naissance au deuxiéme groupe, représenté surtout ἃ Saint-Ber- 

fin, ainsi que dans plusieurs légendiers de Flandre et d’ Angle- 

terre; les lecons des manuscrits de cette seconde branche nous 

ont plusieurs fois servi ἃ corriger la premiére. La troisiéme, 

constituée surtout par des recueils du diocése de Tréves, est 
moins utile. A celle-ci s’apparente étroitement le quatriéme 
groupe, celui de Cologne, qui est le plus défectueux ; Surius lui 
a emprunieé le texte de son édition, sans rien changer au style. 

I. Rome, Vatican. lat. 8565, du XJ°* siécle: Liber mona- 

sterii sancti Petri Malmundariensis *. L’étude de ce passion- 

naire révéle, en de nombreux endroits, les rapports de la grande 

abbaye, que S. Cunibert avait contribué ἃ fonder *, avec la mé- 

tropole rhénane. La Vie Gloriosam s’y lif p. 502-506: Vita 
Sancti Chuniberti episcopi quod est II. id. novembris. 

Tréves, Ville, 1155, du XII* siécle, ayant appartenu au 
Collége des Jésuites de Tréves *. Provenance antérieure incon- 

nue. Fol. 222-225. 
Aiz-la-Chapelle, Miinsterstift, πα. 10 (XXJ), ou « Novum 

Passionale », écrit par diverses mains des XII*-XV° siécles, 

- 1 Voir ci-dessous, p. 349. 

2 Décrit par H. Eurenspercer, Libri liturgici Bibliothecae apo- 

stolicae Vaticanae manu scripti (Friburgi Brisgoviae, 1897), Ὁ. 94-95 ; 

cf. Cat. lat. Vatie., Ὁ. 228-32, et Conspectus, Ὁ. 662. 

3 Dipléme de Sigebert III, dans J. HaLkin et C.-G, RoLanpb, Re- 

cueil des chartes de V'abbaye de Stavelot-Malmédy, t. I (Bruxelles, 
1909), n. 2. 

4 KEUFFER-KENTENICH, Beschreibendes Verzeichnis, t. VIII, p. 227. 
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probablement en pays liégeois '. La Vita, copiée au XIII® sié- 

cle, se lit fol. 230°-233. Texte nettement apparenté ἃ celui du 
recueil précédent. 

La Haye, bibl. Royale, J. 3 (Mosae-Traiect. 350), du XIV° 
siécle finissant *, fol. 275°-279. 

Utrecht, Université n. 391, t. III] (Eccl. 22), terminé per 
fratrem Sweder de Boecholt anno Domini MCCCCXXVI 

ὰ la Chartreuse d’ Utrechi.*. Le texte est fort incorrect et les 
omissions n’y manquent pas. 

11. Saint-Omer, Bibl. publique, n. 791, de libraria sancti 

Bertini, de V'extréme fin du X° siécle *. Le texte de la Vie se 
trouve fol. 136-141° ; un fragment du ch. 157 se lit aussi fol. 15. 

Saint-Omer, n. 715, t. IV, du Χ 116 siécle ὁ, ex bibliotheca 

ecclesiae S. Audomari. Fol. 23°-26. 

Bruxelles, bibl. Royale n. 7461, du XIITI® siécle ὁ: Liber 
sancte Marie de Valcellis. C’est un fragment du grand « légen- 

dier de Flandre ». Le texte, fol. 26°-28, est trés apparenté, com- 
me il est naturel, ἃ un autre exemplaire du méme légendier, 

ἃ savoir 

Saint-Omer, n. 716, t. VIII, du XIII° siécle τ, originaire de 

Clairmarais, ott la Vie se lit fol. 135-136", 
Douai, Bibl. publique, n. 838, du XIII¢ siécle *, provenant 

de Marchiennes, forme lui aussi un tome du passionnaire fla- 
mand; notre texte pourtant (fol. 84-85) s’écarte parjois de 
celui des deux témoins précédents. 

Oxford, Bodléienne, Fell 2, de la fin du XII® siécle », ori- 
ginaire de Salisbury, fit partie du « légendier anglais », dont 

1 Voir l’analyse de O. GatzweiLer, Die, liturgischen Handschrif- 
ten des Aachener Miinsterstifis (Minster i. W., 1926), p. 63-65. 

2 Décrit dans Anal. Boll., VI, p. 161 et suiv. 

3 Voir P. A. TIELE, Catalogus codicum manuscriplorum bibliothe- 

cae Universitatis Rheno-Trajectinae, t. I (Trajecti ad Rhenum, 
1887), p. 134-35 ; Conspectus, p. 693. 

4 Ci-dessus, p. 294 ; Conspectus, pp. 541 et 677, et M.G., Scr. rer. 

merov., t. VI, p. 448. 

5 Ci-dessus, p. 264; Conspectus, Ὁ. 673. 

6 Cal. lat, Bruz., τί, p. 13-19 ; Conspectus, pp. 543 ‘et 564. 

7 Ci-dessus, p. 280 ; Conspectus , pp. 542 et 676. 

8 Voir Anal. Boll., XX, 389 ; Conspectus, pp. 543 et 581. 
® Conspectus, pp. 545 et 631-32. 
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les affinités avec celui de Flandre sont connues. Fol. 96-100. 

De méme 
Hereford, bibl. de la Cathédrale, P. VII, 6, des débuts du 

XIITI¢ siécle+, éfroitement apparenté au précédent, contient 
notre texte, fol. 54-55". 

111. Les manuscrits de la troisiéme famille semblent avoir 
pour ancétre un recueil de la région de Tréves; des manus- 
crits de Tréves le texte a ensuite passé dans le passionnaire 
d’ Arnstein et dans le « légendier rhénan ». 

Tréves, Cathédrale, n. 93, du XII* siécle commencant ; 

appartini au monastére d’ Abdinghof *. Le texte de la Vita 8 
(fol. 124-125") concorde de point en point avec le suivant: 

Tréves, Ville, n. 1382, du XII®¢ siécle 3, fol. 1°-7". D’origine 

incertaine ; Wyitenbach a proposé Saint-Alban de Tréves. 

Bruxelles, bibl. Royale n. 206, du début du XIIT° siécle +, 

fol. 94-95. Ce volumineux recueil, de provenance inconnue, 

contient la troisiéme partie (octobre-décembre) du passionnaire 

dit d Arnstein, dont le manuscrii suivant est, lui aussi, une co- 

pie: 
Londres, Harley, n. 2802, du XIII* siécle commengant ὃ, 

porte la mention: Liber sancte Marie Virginis sanctique 
Nicolai in Arinstein (Arnsifein a. d. Lahn), Le texte de la Vita, 

fol. 130-131. 
Coblence, bibl. du Gymnase, n. 5, du XIV® siécle *, fol. 

270-271". Ecrit en grande partie par un certain Godefridus de 
Andernacho, cappellanus sancti Mauricii in ecclesia Monaste- 

riensi in Meynewelth (Miinstermaijeld, prés Mayen, RB. Co- 

blenz), le volume forme avec Bonn, S. 369 le « légendier rhénan », 

Celui-ci a fait Vobjet d'une dissertation récente 7; on y trouve- 
ra précisés, dans la mesure du possible, les rapports qui unis- 

1 Thid., pp, 545 et 595. 
2 Ibid., pp. 688 et suiv. 

3 KEeUFFER-KENTENICH, t. ¢., p. 42-43. Par erreur, ¢e recueil est 

décrit ἃ nouveau, p. 228, sous le n° 1159, 

* Cat. lat. Brux, I, p. 108-122 ; Conspectus, pp. 537 et 563. 

δ᾽ Conspectus, pp. 537 et 605. 
® Thid., pp. 538 et 580, 
7 Ἐς Hoppicx, Das Miinstermaifelder Legendar. Inaugural-Disser- 

tation. Bonn, 1928, Cf, ci-dessus, p. 186-88, 
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sent ce grand passionnaire aux deux recueils précédents. Un texte 
apparenté de la Vie de S. Cunibert se trouve aussi dans 

Tréves, Ville, n. 1164, fol. 203-204, copié par une main du 

XV° siécle +. Ce recueil composite porte en téte la marque: 
Codex domus beate Marie Virginis in Clusa Eberhardi domus 
canonicorum regularium Treverensis dyocesis n° 13 (Eber- 

hardsklausen). 
IV. De la quatriéme famille il nous reste les témoins sui- 

vants : 

Brucelles, bibl. Royale n. 428-42, du XV° siécle, fol. 210-212. 

Ce manuscrit, déja@ cilé*, provient de Saint-Martin de Cologne. 
Cologne, Stadtarchiv, Wallraff 9* : Liber monasterii S. Pan- 

thaleonis in Colonia (fol. 2) ; écrit per F. Florentium de Schne- 
ckis suppriorem huius loci circa annum Domini millesimum 

quingentesimum vigesimum (fol. 2). La Vie de S. Cunibert 
s’y lit, fol. 79°-83°, non sans peine, car lencre a corrodé pres- 
que partout le papier. 

Surius, De probatis Sanctorum historiis, t. VI (1575), p. 
273-76. Le chartreux de Cologne a publié la Vie Gloriosam « ut 
habetur in antiquis exemplaribus ° ». 

Vita R. — Deux manuscrits, que nous signalons ici pour mé- 

moire, contiennent un épitomé de la Vita S. Incipit : Gloriosus 

Kunibertus patrem habuit Crallo nomine... Desinit: Corpus 
autem eius sicut ipse vivus praeceperat, positum est in eccle- 

sia sancti Clementis, quam ipse construxerat, cum magna 

gloria, regnante Domino nostro... Le texte se rattache ἃ celui 
de la quatriéme famille de S. Voici ces deux recueils : 

Cologne, Stadtarchiv, Wallraff n. 164c, fol. 242°, d’une 

main du XV° siécle: de sancto Kuniberto archiepiscopo. 
Tréves, Ville, n. 1163 (num. loci 465), du XV® siécle 4, 

fol. 213°-214: De sancto Kunniberto archiepiscopo Colo- 
niensi. L’origine du recueil est colonaise: scriptum per me 
Henricum de Haghen in artibus magistrum anno Domini 
1417, 25 die mensis Septembris de mane hora nona et modi- 

1 Voir Keurrer-KEnTENICcH, t. c., p. 230. 
2 Ci-dessus, Ὁ. 342, 

§ Cf. ci-dessus, p. 340, note 2. 
4 KEUFFER-KENTENICH, t. ¢., p. 230. 
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cum post, de quo sit benedictus Mariae gloriosus filius. Amen. 
Il a appartenu ensuite au couvent d’Eberhardsklausen, au 

diocése de Tréves. 

Vita U. —Ce dernier arrangement de la Vie de δ. Cunibert 
doit étre mentionné ἃ pari. Le remanieur, fout en copiant le 

plus souvent le récit B?, a aussi emprunté des passages ἃ S. 
Son oeuvre se rattache donc ἃ la fois au type’ ef au type 2. 
On la lisait dans ce légendier de Saint-Sauveur α᾽ Utrecht, d’ oit 

les anciens bollandistes ont extrait tant de piéces composites '. 
Une copie moderne, nous a éfé conservée dans le recueil 
Bruzelles, bibl. Royale, n. 8941, déja cité*, qui contient les 

Collectanea du 12 novembre. Fol. 96, sous le fitre : Ordinatio 

Cuniberti episcopi Coloniensis, le texte débufe comme B? 

par les mots: Temporibus Dagoberti regis Francorum fuit 

quidam adolescens nobilis. Il s’achéve, fol. 97 : Et si quis febre 
correptus... sanus et l¢tus revertitur. 

En téte de ce remaniement on lisait indication suivante: 

26 septembris: Bollandus la biffée et remplacée par la 
date de la féfe: 12 novembris. 11 faut remarquer, ἃ ce pro- 
pos, dans le corps du texte, une curieuse hésitation de lau- 
teur: deinde... Cunibertus ex humilitate recusans sexto 

vel septimo kalendas Octobris Coloniae archiepiscopus 

est ordinatus. Ce doute n’est pas sans rapport, creyons-nous, 

avec une variante du cod. 391, t. III d’ Utrecht, cité plus haut 3 
comme témoin du texte S: au lieu de septimo kal. Octobris, 

lecon des autres manuscrits tant de B* que de S, il porte : sexto 

kal. octobris, c’est-d-dire le 26 septembre. Or cette date rappelle, 
non pas la consécration épiscopale de S. Cunibert, mais la 

dédicace de l’église qui porte ἃ présent son nom, comme en té- 

moigneni les calendriers locaux *. L’ auteur de notre remaniement, 
ayant lu septimo dans B? et sexto dans son exemplaire de S, 

n’a pas cru devoir prendre parti. Il reste ἃ s’expliquer par quelle 
confusion son récit, sous le titre caractéristique d’Ordinatio 

1 Conspectus, p. 539. 
2 Ci-dessus, pp. 342 et 344, 
3 Pp, 349. 

4 Consulter G. ZILLIKEN, Der Kélner Festkalender (Bonn, 1910); 

p. 100. 
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Cuniberti episcopi, α trouvé place au 26 septembre dans le re- 
cueil de Saint-Sauveur. 

Les diverses formes de la Vita Cuniberti que nous venons 

d@énumérer ne méritent pas toutes de retenir également latten- 
tion. Il est des dérivés secondaires qu’on peut résolument néqli- 
ger. Dans les pages qui suivent, seules nous intéresseront les 
Vies A, B, C et 5, qui, chacune ἃ sa maniére, nous restituent 
le récit primitif perdu. 
La Vita A labrége par endroits assez malhabilement. 
La Vita B le récrit en améliorant le style, et le retouche sur 

deux ou trois points. 
La Vita C en allonge quelque peu la teneur par des ornements 

littéraires. 
La Vita S, tout en respectant son ordonnance générale, le 

retravaille entiérement et accentue le caractére parénétique. 
Une minutieuse comparaison des textes et !examen des sour- 

ces qu’on en peut découvrir, nous aideront ἃ démontrer ces quel- 

ques points. 

1. Certains passages, disions-nous, ont conservé dans A un 

tour plus archaique, plus proche de Voriginal; en d’autres en- 

droits la rédaction primitive a été mutilée. 
Le texte étant encore inédit*, il faut nous borner ἃ quelques 

exemples. On lit dans A que Cunibert enfant s’ est montré semper 

in timore Dei praelatus. Ce dernier mot, dans le langage de 
l'époque est synonyme de probatus ou de dilectus *. Cf. Vita 
Boniti, c. 2: a sophistis probus atque praelatus est*; Vita 
Aridii, c. 45: inter sanctorum agmina praelatus 4. Dans B 
il y a retouche manifeste : semperque in timore Dei deditus ; 
certains copisies ont corrigé plus tard in timore en timori. Le 
texte C développe : semper in timore Dei ut singula perficeret 

erat sollicitus. 

1 Nous le publierons dans le prochain volume des Acia. 
2 Cf. Du Canes, i. v. L’exemple qu’il donne est tiré de la Vila 

Dunstani (Acta SS., Maii IV, 349c). 

3 M. G., Ser. rer. merov., t. VI, p. 120. 

‘ Ibid., t. ITI, p. 598. . 

Anal, Boll. XLVII. — 23. 
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L’expression de A: per praeceptum regis... Coloniensium 

episcopus est conforme aux formules officielles 1, Dans B on 

lit : jussu principis ; dans C : ac praecepto regis. 
Voici en quels termes le rédacteur de A loue le zéle et le désin- 

téressement de Pévéque, qui rend service ἃ tous et veille au bien 

de I’ Eglise: 

Ideoque sua prae ceteris opera difficile est enarrare atque 

transscribere, qui, vivente Sigiberto inclyto rege, vel proceri- 

bus eius atque universis gentibus quae ad suum regnum aspi- 

ciebant 2, submissis simulque amicis, puris conditionibus ser- 

vivit, et pro christianae religionis intuitu loca sacrosancta 

instituit. Qui sumptis stipendiis per manus artificii ecclesiarum 

munimenta cultu elegantissimo ditavit, divisit. 

La comparaison avec les passages paralléles de B et de C est 

ici fort suggestive: 

Vita B: Quis enim digne enarrare potest quantum ecclesiae 

sanctae venerandus, vir profuit quantaque loca sanctorum 
instituit, ecclesias fabricando, stipendia largiendo. Maxime 

apud Sigibertum inclitum regem Francorum vel proceri- 

bus eius semper intervenire solitus erat, pro hoc ut eccle- 

sias Dei rebus propriis dotarent et loca sancta instituerent. 

Vita C: Ipse eciam, vivente Sigiberto inclito rege, et pro- 

ceribus ipsius ac universis gentibus quae ad suum regnum aspi- 

ciebant, subditis simulque amicis, puris condicionibus servivit 

ac eciam pro christianae religionis intuitu loca sacrosancta 

instituit ; et cum sumptus proprii non sufficerent, ad hoc alios 

principes et divites hortabatur. Qui collectis stipendiis, per 

manus artificum ecclesiarum munimenta cultu ditavit 

elegantissimo et per cartarum instrumenta sanctis, pauperi- 

bus vel hospitibus peregrinis flagranti desiderio alimoniam 

divisit. 

On aura note, tout d’abord, que C, assez peu orné encet endroit, 
est le plus souvent d’accord avec A. Méme on trouve dans C 
de quoi compleéier, vers la fin du passage le texte de A, manifes- 
tement défiguré : ditavit <...> divisit. C’est une preuve nouvelle 

1MarcunFi Formul, lib. I, 5. 

2 Dans le sens de pertinere ; voir le mot dans |’ Index verborum des 

Formulae merowingici et karolini aevi (ed. K. ZEUMER) dans M. G., 
Leges, t. V, p. 740. 
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que l'une et f autre rédaction se fondent sur une Vita plus an- 
cienne, le texte C, remaniement de date assez tardive, n’ayant 

pu étre utilisé par A. De son cété, B a récrit tout le passage ; 
seul, [incorrect proceribus, mainienu. au lieu de proceres, y 
demeure un vestige du texte primitif, ott ce mot dépendait de 

servivit. 

2. Les liens respectifs des textes A, B, C avec une Vita perdue 

se révéleni aussi grdce ἃ Uétude des sources littéraires. A ce 

point de vue, les formes de type 1 se présentent comme une 

mosaique faite de menues piéces de rapport. Il ne serait pas 

prudent, vu Uétat actuel des textes, de vouloir les identifier 
toutes, d’autant plus que dans une pareille littérature, des ana- 
logies, méme frappantes, de vocabulaire ou de style ne doivent 
pas nécessairement faire conclure ἃ des emprunts formels. Il en 

est pourtant qu’on peut aisément reconnaitre. 
Un texte fréquemment mis ἃ profit par les hagiographes mé- 

diévaux est [ Epistola ad Macedonium que Sedulius a placée 
en téte de son Carmen paschale !. Sans nul doute le premier 
auteur de la Vita Cuniberti y a recouru ; ou, plus probablement, 

comme on verra plus loin, il en a recueilli des fragments déja 
utilisés ailleurs. Voici quelques citations, oi1 nous avons sou- 
ligné les concordances verbales qui sont de nature ἃ étayer notre 

hypothése. Pour la clarté, chaque alinéa a été distingué par une 
lettre; les points de suspension n’impliquent nullement que 
Vemprunt se termine ld. 

Sepuuius, Ep. ad Macedonium : a. Habes antislitem plenum 
reverentiae sacerdotalis Ursinum, gui ab aetatis primaevae ti- 

rocinio regis aeterni castra non deserens vixit inter barbaros 

pius, inter bella pacatus. 

5 Ὁ. Accepit testimonium beati iam meriti evangelicae sacra- 

mento doctrinae... 

c. Habes Laurentium..., gui substantiam sui patrimonii sic 

amavit ut... 
d. Habes quoque meum Gallicanum... catholicae regulam 

disciplinae factis potius edocenfem quam sermone monstran- 

tem... 

e. Syncletices... quae superbi sanguinis nobilitatem sic humi- 

1 Ed. Huemer dans Corpus Script. eccl. lat., t. X, p. 1-13. * 



LES VIES DE S. CUNIBERT 

litate provexit ad gloriam ut in caelestis patriae senatu fieri 

mereatur adlecta... . . 

f. Scripturas autem ecclesiastici dogmatis ita sitiens epo- 

tavit... 
x 

Vita Cuniberti A: a. ... pontifex electus est. Qui ab aetatis 
suae annis primaevo tyrocinio regis aeterni castra non dese- 

rens vixit inter barbaros pius, inter bella pacatus. 
b. Accepit testimonium beati iam meriti evangelistae sa- 

cramenta doctrinae. 

ce. Qui substantiam sui patrimonii sic amavit ut... 
d. ... catholicae regulam ‘disciplinae factis potius edenfem 

quam sermone monstrantem. 

e. Qui superbi sanguinis nobilitatem sic humilitate provexit 

ad gloriam ut in caelesti patria per omnem conversationem suae 

vitae meruerit laetari... 
{. Scriptura autem dogmatis eruditum et de Dei fonte pota- 

tum dubium non est. 

Vita B: a. Et coepit Coloniorum civitas habere antistitem 

plenum reverentia sacerdotali. Et quia in annis primaevae 

suae aetatis sub tirocinio regis aeterni militavit, postmodum 

episcopus ordinatus vixit inter barbaros pius, inter bella paca- 

tus. 

b. (mangue). 

c. Substantiam sui patrimonii sic amavit ut... 

d. ... secundum catholicam disciplinam factor potius quam 

sermone doctor... 

e. Nobilitatis titulum sic per humilifatem provexit ad glo- 
riam ut in caelesti patria iam per sanctam conversationem esse 

videretur... 

f. Scripturarum sanctarum eruditione doctissimus de pu- 

rissimo fonte divino potavit. 

Vita C: ἃ. ... praesul factus, reverencia sacerdotali ac morum 

probitate Deique timore plenus totus. Ipse vero a primae- 

vae aetatis suae Christi tyrocinio inchoato non per honoris 

dignitatem recedens nec castra virtutum aeterni regis deseruit, 

sed vixit inter homines pius, inter bella temptacionum pluri- 

marum paciens atque pacatus. 

b. Accepit autem testimonium beati meriti ac irreprehen- 

sibilis viri ex studiosissima Christi imitacione ac sacrosancti 

ewangelii. 

c. Quoniam substanciam sic amavit sui patrimonii, ut... 

d. ... catholicae regulam disciplinae factis potius edocens 

quam sermone... 

e. Superbi sanguinis nobilitatem sic humilitafe provexit ad 
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gloriam ut in caelesti patria pocius quam in hoc exilio per 

omnem conversacionem suam mereretur in Christi sanguinis 
nobilitate ac Dei filiacione gloriari,.. 

f. Scripturas eciam ecclesiasticas ipse inter Domini montes 

unus rigatus de superioribus sicut hauriens semper potabatur 
avide, ita... 

De ces comparaisons il ressort, une fois de plus, que 1° un 

texte antérieur de la Vie a dit servir aux rédacteurs de A, de B 

et de C; sinon, comment expliquer a la fois les accords et 165 

divergences qui existent entre eux et avec la source littéraire? 
2° A suit généralement de plus prés la source’et donc le texte 
primitif de la Vita ; 3°B se fonde aussi, et indépendamment des 
autres, sur ce texte ancien (cf. début de Valin. a) ; 4° C, tout en 
développant quelque peu le texte original, en a gardé certaines 
expressions (cf. alin. a, d, f) qui nese lisent pas dans A. 

Iln’est pas sans intérét de constater ici que les mémes passages 
de Sedulius avaient été utilisés, encore que beaucoup plus 
discrétement, dans une des ' lettres envoyées au VI® siécle ἃ 

Nicetius de Tréves par l'abbé milanais Florianus 1. Ces lettres 

de Florianus contiennent également des éloges, adressés ἃ U évé- 

que de Tréves, et qu’on refrouve presque mot pour mot dans la 

Vita Cuniberti, type 1. Citons: 

Ep. austrasicae, n. 6 

Quando confluentes de toto 

orbe captivi tranquillissimum te 

portum salutis inveniunt. Cap- 

tivos enim redemis, obpressos 

sublevas, saturas esurientes, pu- 

sillanimes consolaris. His dita- 

tus mercibus Maximianam Pau- 

linianamque beatitudinem pro- 
mereris, qui angelicam vixerunt 

vitam in saeculo 3. 

Vita Cuniberti A 

Gaudebunt et captivi quando 

confluentes de toto orbe terra- 

rum tranquillum portum salutis 

per ipsum inveniebant. Obpres- 

sos sublevabat, esurientes satu- 

rabat, pusillanimes consolaba- 

tur. His dictis mercedibus (sic) 

per divinam clementiam socie- 

tatem meruit angelorum. 

Méme accord dans la lettre n. 24, éditée comme anonyme par 

Gundlach *, mais qui doit évidemment étre restituée ἃ Florianus. 

1 Florianus ex monasterio Romeno, Cf. GUNPLAcH, dans M. G., 

Epist. t. IIT, p. 116, n. 1. 

2 Ed. GuNDLACH, t. c., p. 117, 

2 [bid., p. 137-38. 
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Comme il est peu vraisemblable que Vauteur de la premiére 
Vita Cuniberti ait copié de-ci de-la quelques lignes dans un 

recueil de lettres du VI* siécle, οἱ par un hasard curieux se 
rencontrent aussi des réminiscences de lEpistola ad Macedo- 

nium, on peul supposer qu’il a cherché son bien dans une ceuvre 
littéraire, oit ces divers éléments étaient déja amalgames. 

Mais il est d’ autres sources ; elles nous renseignent ἃ nouveau 
sur le travail des remanieurs A, B, et C. Voici d’abord la Vie de 

S. Lambert, dont nous placons un court fragment en paralléle 

avec les passages correspondants des Vies de type 1. 

Vita Landiberti, c. 2 Vila Cuniberti B 

Cumque vidisset pater eius 

tanta filii industria et a cunctis 

dilectum, exultabat et gracias 

agebat Deo; laefabatur in gau- 

dio pro eo quod decoratum vide- 

bat prolem}, 

ibid., c. 3 

... pater eius commendavit eum 

ad iam dicto antestite... in aula 

regia erudiendum; ... recta con- 

versatione tam cum _ pontifice 

quam et in domo regia militare 
coepit 3. 

Memoratus autem pater eius, 

tantam videns in filio sapientiam 

atque mansuetudinem, laetaba- 

tur valde et Domino  gratias 

referebat, eo quod tam decoratum 

haberet prolem. 

Vita A 

Qui recio tramite incedens ad 

quendam ducem ad erudiendum 

a supra scripto patre est com- 

mendatus. Cum esset puer ad- 

ductus in ipsius ducis palatium... 

Vita C 

. ut in ipsius curia posset... 

erudiri ad perficiendum quae- 

que honesta, praecipue tamen 

ut ad militaria abilitaretur exer- 

citia. Sed cum pius adolescens 

in curia regis moraretur... 

Nous estimons que la Vie ancienne de S. Cunibert devait, ἃ 
cet endroit, étre un décalque assez fidéle de la Vita Landiberti, 
dont on retrouve ainsi divers éléments dans les passages corres- 

pondants de A, B et C. Comment justifier, par exemple, dans C 
la mention inattendue des’ militaria exercitia, sinon par une 

fausse interpretation du militare coepit emprunté par le rédac- 

teur primitif ἃ la Vie de S. Lambert ? 

1M. G., Ser. rer. merov., t. VI, p. 355. 

2 Ibid., p. 335-56, 
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Eduqué au palais, le jeune Cunibert y était soumis ἃ d’ assez 
rudes corvées. Il n’est pas facile de decider d’aprés quel modéle 

littéraire la Vie originale a spécifié ces humbles offices. Dans ses 

dérivés immeédiats, A, B et C, on reléve des emprunts tant a la 
Vita Arnulfi qu’é la Vita Balthildis A. Peut-étre faut-il a 
noliveau supposer Une source commune. 

Vila Arnulfi, c. 21 

. manibus propriis fidelissi- 

mam servitutem jugiter impen- 

debat, calciamenta a pedibus 

detraens atque detergens,capi- 

ta et pedes illorum crebrius ab- 

Juens, necnon et lectos ipsorum 

reciprocis diebus studiosissime 

compositos praeparabat 1, 

Vita Cuniverti A 
... dura servitute subiugabatur, 

quin etiam calciamenta abstra- 

here, immundicias evellere in 

omnibus usus est. 

Vila C 

. sed dura admodum servi- 

tute continue subiugabatur, ita 

ut etiam calciamenta abstra- 

heret lectorumque stramenta mi- 

nistraret, immundicias evelleret. 

Le rédacteur de A abrége ici, ἃ son habitude. Dans B et C, 
au méme endroit, on constate en outre, disions-nous, un réel pa- 

rallélisme avec la Vita Balthildis A. 

Vita Balthildis, c. 2 

... Honore congruo ministrans 
senioribus, ita uf de earum pedi- 

bus calciamenta detraheret et 

ipsa tergeret ac dilueret, aquam 

quoque ad lavandum afferret 

et vestimenta earum festinanter 

pararet. Et hoc absque murmurio, 

bono et pio animo exercebat 

eis ministerium 3. 

Vila Cuniberfi B 

Mox duro subiugatur servi- 

tio, videlicet uf calciamenta abs- 

traheret ac dilueref, stramenta- 

que lectorum ipse administraret. 

Ipse vero venerabilis ac Deo 

carus puer haec omnia sine ali- 

qua haesitatione faciebat. 

Cf. Vita Cuniberti C, ci-dessus, 

ef la phrase qui suit : Quae omnia 

bonae indolis adolescens volun- 

tarie ac humiliter exequebatur. 

La Vita Balthildis A semble d’ailleurs avoir aidé ἃ une autre 
place le premier biographe de 5. Cunibert. En voici un fidéle 
écho, d’aprés le texte A: 

1M. G., Ser. rer. merov., t. IT, p. 441. Cf. Vita Martini, c. 2 
(ed. Haim, p.112); Vila Radegundis, lib. I, ο. 23 (M. G., t.c., p. 372). 

2 Ibid., p. 484. 
ny 
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Vita Balthildis, c. 16 Vita Cuniberti A 

Quisquis inibi febre'correptus 51 quis febre correptus aut 
seu a demonio vexatus vel den- stridore dentium fatigatus ad eius 

tium dolore contritus cum fide sepulchrum fideliter accesserit, 

accesserit, ilico... sani atque in- omni dolore fugato, ad locum 
columes in Dei nomine proce- pristinum a quo venerat, stu- 

dunt 1. debit habere regressum. 

3. Le mode de rédaction des textes A, B et C suffisamment 

éclairci, il reste ἃ rendre compte du désaccord qui, sur un 

point, existe entre la Vita A ef les autres. 

Vers le début du récil, on lit dans A: Unde (Cunibertus) ad 
quendam ducem ad erudiendum a supra scripto patre est: 
commendatus. Comme ce fut le cas pour S. Arnoul et tant d’au- 
tres « fils de famille » austrasiens, Cunibert aura été recommandé 
ὰ la cour et confié a quelque haut dignitaire du palais*. La 

Vita A donne ἃ celui-ci le titre de dux *. A en croire le récit, 

cet officier avait tout d’abord traité durement le jeune homme. 
Mais une lumiére surnaturelle qui brille, la nuit, au front de 

Cunibert signale son mérite. Le duc l'aimera désormais com- 
me un fils 1 Sub momento horae puerum ad se accersitum cum 

maerore leniter deosculans coepit eum optare in filizm et de 
ipsa dura servitute qua recesserat, nunquam ab hac die 
studuit habere regressum. 

Sous cette forme un peu barbare, l’épisode de A reproduit 

sans doute assez fidélement le récit primitif. Dans la Vita B 

1{bid., p. 503. 

2 Vita Arnulfi, c. 3: Cumque... ad roboratam pervenisset aetatem, 
Gundulfo subregulo seu etiam rectori palatii-vel consiliario regis exer- 

cifandus in bonis artibus traditur. Hune ille cum accepissel, per multa 

deinceps experimenta probatum iamque Teutberti regis ministerio 

dignum aptavil (M. G., t. c., Ὁ. 433); cf. Vita Sigiramni, c.2: Dein 

vero... Fleucado cuidam potenti viro causa nutriendi adiunctus, 
Francorum in palatio devenit ibique ab eodem... pincerna regis in 

puericia est deputatus (M. G.,, ibid., t. IV, p. 607). Autres exemples 

chez E. Vacanparpb, La scola du palais mérovingien, dans Revue 

des Questions historiques, t. LXI (1897), p. 490 et suiv. 
8. Titre fort naturel dans un pareil cadre. Il était également porté 

par le rector palatii Gondulphe, dont il est question dans la Vita 

Arnulfi c. 3 (cf. GREGOIRE DE Tours, Hist. Franc. VI, 11: G. ex 

domestico duce facto). Un dux représentait le roi ἃ Metz ; voir R. Pa- _ 

RISOT, Origines de la Haute-Lorraine (Paris, 1909), p. 61. 
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une retouche en a modifié Vaspect. Au lieu d’un dux, c’est le 
roi lui-méme qui surveille éducation de Cunibert. Aprés 
le miracle, il le regardera comme un enfant d’adoption: Sta- 

timque ad se accersitum coepit deosculari leniterque alloqui 
et eum sibi in filium adoptare... Ce roi s’appelle Dagobert. 
A un pareil remaniement la vraisemblance, on le voit, n’a 

rien gagné. La mention de Dagoberi, au reste, est ici un fla- 
grant anachronisme, déja signalé par Bollandus dans une 

note manuscrite du cod. Bruxell. 8941, au fol. 94: « Videtur 
haec Vita correctione egere, dum dicitur S. Cunibertus puer 

Dagoberto regi servivisse vel reginae, qui tamen concilio Re- 
mensi sub Sonnatio an. 624 vel 625 iam episcopus interfuit. » 
Clotaire 11, on le sait, ne s’associa Dagobert, comme roi d’ Aus- 

trasie, qu’en 623. 

Sans doute, en régle générale, il ne faut pas trop s’étonner 
de voir le roi Dagobert jouer un réle dans les Vies de saints méro- 
vingiens, surtout lorsque ces biographies ne sont pas contempo- 

raines ; il y apparati comme le protecteur obligé de la religion 

et des clercs !. Mais dans le cas qui nous occupe il y a eu sub- 
stitution de personnages. Absent de A, Dagobert a été introduit 
dans B ; en téte de B?, son nom servira méme d@’ indication chro- 

nologique : Temporibus Dagoberti regis Francorum. Comment 
s’expliquer cetfe intrusion ? 

C’est le moment de relire la Vita S. Elle aussi désigne Dago- 

bert comme protecteur et pére adoptif du saint. Méme, ἃ cette 
occasion, le rédacteur exalte influence religieuse du monarque : 

Erat enim ipse... religionis amator, fide catholicus et ad omne 

opus bonum in Christi dilectione paratus ; quod, dum mundus 

volvitur, apud ecclesias Francorum regni celebri procul dubio 

sermone feretur. Qu’on nous permette une conjecture. Nous 

estimons comme probable que Dagobert est apparu d’abord dans 

le remaniement § ; il nous y éfonne beaucoup moins. Or, si on se 
rappelle que dans plusieurs légendiers une copie de la Vita S 
précédait le texte de type 1, il n’est pas téméraire de supposer 
qu'un remanieur de celui-ci, ayant eu Voccasion de lire S, y 

avait saisi au passage le nom de Dagobert et la mention de la fa- 

veur royale, plus honorable assurément pour son héros que Ua- 

1 Cf. Act. SS.., Nov., t. III, p. 395. . 
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mitié d’un fonctionnaire anonyme. La retouche du type pri- 
mitif s’expliqueraif de la sorte sans trop de peine. 

Rien, d’ailleurs, ne s’ oppose ἃ ce qu’on fasse remonier assez 
haut la Vita S. Ni le style, qui veut imiter celui des disciples 
de Rhaban*, d'un Servat Loup par exemple dans sa préface 
ὰ la Vie de S. Maximin de Tréves; ni la comparaison avec 

certaines ceuvres hagiographiques provenant de Stavelot ou 
de Liége, telle cette Laudatio Remacli?, qui appartient au 
IX® siécle, ou, plus tard, la Vie de δ, Hadelin, attribuée a Not- 

ger ὃ. Notre sentiment est que, par son dge, la Vie Gloriosam 
se rapproche de la premiére plus que de la seconde de ces deux 

compositions *, D’autre part il convient de ne pas trop reculer 

la date de la Vie ancienne, sur laquelle S est fondée. La mention 
des XI milia sanctarum virginum, qui se retrouve dans toutes 
les Vies de type 1,implique ἃ cet égard un terminus post quem 
dont on doit tenir compte. 

Nous préférons ne pas nous avancer davantage sur ce terrain 

ott les points d’appui font défaut. Les remarques qui précédent 

1 Lire ce.que K. Poitwemm (Die Lateinische Reimprosa, Berlin, 

1925) a écrit sur les caractéristiques dela prose ἃ cette époque 

(p. 326-59). 

2 BAL, 7118. Voir F. Barx, Nouvelles recherches sur les deux bio- 

graphies de 5. Remacle, dans Mélanges d’histoire offerts ἃ Charles 

Moeller, t. I (Louvain, 1914), p. 266-85; et, du méme, Etude sur 
Pabbaye et principauté de Stavelot-Malmédy, t. I, (Paris, 1924), 

γ΄. 168-69. 
3 BHL, 3733. Le ch. 3 est consacré ἃ un épisode, des plus artifi- 

ciels, qui réunit Remacle et Hadelin. Ce dernier bénéficie précisé- 

ment des deux miracles racontés dans la Vila Cuniberti. Une clarté 

surnaturelle illumine son front, pendant qu’il dort ; réveillé, le saint 

raconte & son compagnon qu’il a vu en songe une colombe descendre 

du ciel et se poser sur sa téte. 5. Remacle lui explique aussité6t que 

cette colombe représentait le Saint-Esprit. 

Nous omettons de faire état d’un dipléme de Bertolphe de Tréves 

en faveur de Saint-Cunibert de Cologne, daté du 28 septembre 

874 (LacomsBLEet, Urkundenbuch fiir die Geschichte des Niederrheins, 

I, n. 67). On a cru qu’une phrase de ce document (quia S.Cunibertum 

in nostra ecclesia nutritum et edoctum atque archidiaconatus officio 

sublimatum cognovimus) avait passé ensuite dans la Vita S. Le 

rapport est inverse; il a été démontré, en effet, que l’acte est un 

faux, ἃ reléguer au XIe siécle. Cf. O. OPPERMANN, Rheinische Ur- 

kundenstudien, I (Bonn, 1922), p. 46 et suiv, 
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suffiront, du moins provisoiremenent, ἃ éclairer quiconque vou- 

drait faire servir dU histoire de 5. Cunibert et du siége métropo- 
litain de Cologne les éléments épars de la tradition littéraire. 

M,C, 

De sancto Kuniberto 

Coloniensi: archiepiscopo ! 

1. Cunibertus fuit adolescens clara oriundus stirpe, ex pro- 

vincia Mosellense. Cuius genitor Crallo, genitrix autem eius 

5 Regina appellata est. Qui Kunibertus puer recto incedens 
tramite, in verbis prudens et operibus, semper in timore Dei 

ut singula perficeret erat sollicitus. Fuitque a supradicto 

patre suo ad Dagobertum christianissimum Francorum re- 
gem adductus, ut in ipsius curia posset iuxta saeculi honesta- 

10 tem erudiri ad perficiendum quaeque honesta; praecipue 

tamen ut ad militaria abilitaretur exercicia. Sed cum pius 

adolescens in curia regis iam moraretur, non secum blandie- 
batur, nec indutus erat mollibus, sed dura admodum servi- 

tute continue subiugabatur, ita ut eciam calciamenta abs- 
15 traheret, lectorum stramenta ministraret, immundicias evel- 

leret et dura quaeque ac vilia exhiberet. Quae omnia bonae 
indolis adolescens voluntarie ac humiliter exequebatur. 

2. Denique istiusmodi humilitatis, obedienciae ac cetera- 
rum virtutum studia volens omnipotens Deus in exemplum 

20aliis pandere, incepit partim remunerari, ostendens quia non 

est immemor bonae voluntatis viri. Contigit enim post brevi 

temporis spacium ut quadam nocte, expleto ministerio ad 
quod fuerat deputatus, in stratu proprio requiesceret Deo di- 

lectus puer Kunibertus. Cumque omnes de curia sopore de- 

25 primerentur, et rex in suo stratu pervigil manens requiesceret, 
aspiciens vidit magnitudinem lucis desuper in illum locum ubi 
Kunibertus adolesceng quiescebat, mira claritate resplen- 

dere. Ex qua visione rex inclitus non minime stupefactus, 

quid haec claritas designare vellet secum coepit sollicitus ac 

1 Edité d’aprés le manuscrit 8515 de la bibliothtque Royale de 
Bruxelles, fol. 111¥-113". C’est notre Vita C; cf. ci-dessus, p. 319. 

La division en chapitres a été introduite par nous. 
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pavidus reputare. Attamen silendum iudicavit usque in mane. 
Et mox diei crastinae orta luce, coepit interrogare diligencius 

quisnam ille esset familiarium qui eadem nocte praeterita in 
illo ipsius domus angulo quietis habuisset locum. Et ut a 
circumstantibus didicisset quod ibidem Kunibertus puer 5 

quievisset, mox ad se accersitum pium adolescentem blande 
benigneque alloquitur, leniter pieque deosculans, coepit eum 

adoptare in filium. Insuper quasi innocentem Ioseph de ipsa 

dura servitute qua hactenus pressus fuerat, in qua et obediens 
diligentissimusque ac paciens nimis extiterat, pius, prudens 10 

ac christianissimus rex deinceps eripuit ac penitus studuit 
relevare. Decenter quoque ipsum fecit liberalibus litteris 

erudiri. Dei igitur gracia singulariter adiutus in omnibus, in 

brevi litteris est liberalibus sufficienter eruditus et morum 

prcbitate exigente tandem archidiaconus Treverensis ecclesiae 15 
effectus est. . 

3. Denique venerabili viro Remedio archiepiscopo Colonien- 
si, intercedente longe lateque caterva sacerdotum, per Spi- 
ritum sanctum et synodale concilium ac praecepto regis, 

successit licet invite in episcopatu, urbis Agrippinae praesul 20 

factus reverencia sacerdotali ac morum probitate Deique ti- 
more plenus totus. Ipse vero a primaevae aetatis suae Christi 

tirocinio inchoato non per honoris dignitatem recedens nec 

castra virtutum aeterni regis deseruit, sed vixit inter homines . 

pius, inter bella temptacionum plurimarum paciens atque25 

pacatus. Accepit autem testimonium beati meriti ac irrepre- 
hensibilis viri, ex studiosissima Christi imitacione ac sacro- 

sancti ewangelii. Quoniam substantiam sic amavit sui patri- 

monii ut ecclesiis et egenis universa distribuens, thesaurum 
sibi praepararet ac mansionem in caelo et misericordem pa-30 

trem caelestem ipse totus misericors imitaretur constitutus in 

terris, Quapropter et ipse specialem misericordiam in omnibus 
a patre misericordiarum consecutus est, ut sapiencia pervigil, 

intellectu perspicuus, consilio providus, in adversis fortis, 
sciencia clarus, compassione piissimus ac Dei timore medulli-35 

tus Spiritus Sancti distribucione largissima perfusus fuerit. 

Memor praeterea doctrinae pastoris principis in ewangelio 

discipulos erudientis, et ipse serpentis astuciam cum lege 

Christi custodivit et simplicis columbae animum rectum non 

amisit. Sed et placita bonitate mitissimus, catholicae regulam 40 
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disciplinae factis pocius edocens quam sermone, quemadmo- 

dum Dominus Ihesus prius coepit facere quam docere. In 

Christi denique paciencia annosus et longanimis, in Domini 

sui famulatu non se palpans sed virilis, pectus sobrium quod 

5est sapienciae Dei gratum domicilium in petra Christo collo- 
cavit. Superbi quoque sanguinis nobilitatem sic humilitate 
provexit ad gloriam ut in caelesti patria pocius quam in hoc 
exilio per omnem conversacionem suam mereretur in Christi 

sanguinis nobilitate ac Dei filiacione gloriari. Itaque animi 

10 puritate mundissimus, in ieiuniis et orationibus semper fuit 
promptissimus. Scripturas eciam ecclesiasticas ipse inter 

Domini montes unus rigatus de superioribus sicut hauriens 

semper potabatur avide, ita continuis meritoriis operacionibus, 
consiliis , auxiliis et exemplis optimis eas studuit ad proximo- 

15rum aedificacionem indesinenter explicare. 
4. Unde factum est ut ab omnibus miro modo dilectus ha- 

beretur, nedum a commisso sibi grege ac subditis, verum eciam 

ab externis ac longe positis diversis principibus ac populis, 

quos suae laudabilis vitae sanctimonia tanquam civitas supra 

20montem posita ac lucerna Christi super candelabrum prae- 
fulgida odore suavissimo simul ac splendore mirifico refecit 
ac illustravit in Domino, affectarentque conspicere singuli 
Kuniberti viri Dei vultum angelicum pontificali praesiden- 

tem cathedrae in sacratissima Agrippinensium urbe. Habuit 

25insuper beatus pontifex hoc de bono more, sancta devocione 
eum perurgente, ut caelestes patronos miro affectu excoleret et 

ecclesiarum sanctarum, pocius tereret limina pro consequen- 

da in omnibus agendis ampliori Dei gracia, in hoc obediens 

voce Domini sui qua se praecipit per prophetam in sanctis 

30 suis collaudari. Quadam igitur die, cum iuxta morem in ba- 

silica sanctarum undecim milium virginum in solemnitate 
annua earum missam celebraret et sacrosancta Christi mis- 

teria, corpus videlicet ipsius et sanguinem immolaret, cir- 

cumstante eum agmine cleri sui ac numerositate populi, 

35 apparuit columba nive candidior infra ecclesia volitans ac 
circumquaque girando. Quae tandem requiem petens super 
caput beati antistitis insedit. Deinde post paululum in medio 
ecclesiae super sepulchrum cuiusdam virginis, ut fertur beatae 
Ursulae, quievit, quibusdam prius ignorantibus quod ipsius 

40 haec fuisset tumba monumenti, et subito de sepulchro ‘cum 
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lucida exalans nebula ab oculis omnium evanuit. Et omnis 
plebs, ut vidit, dedit laudem Deo, hoc ipso agnoscentes mi- 

raculo beatum eorum antistitem virginalis pudiciciae merito 
insignitum et dignum Spiritus sancti habitaculum gratumque 
reclinatorium tocius Trinitatis, Dominum Deum magnifice 5 
in suo famulo collaudarunt. Sic tota eius vita morum fraglan- 

cia et certis signis mirificis efferbuit, ut cuncti laudarent et 
excolerent patriam Coloniensium cui Dominus talem praefecit 
pastorem, vita, signis ac virtutibus venerandum. Impletum- 
que est rursum in viro Dei illud verbum ewangelii in quo Do-10 
minus discipulis loquens ait : « Sic luceat lumen vestrum coram 

hominibus ut videant opera vestra bona et glorificent patrem 

vestrum qui in caelis est » (cf. Matth. V, 16). 

5. Et quia, teste Sapiente, beata terra cuius princeps no- 
bilis est, laetabatur sub principe Dei ipsa Coloniensium terra, 15 
donorum caélestium iocunditate repleta. Exultabant sub eo 

justi, et devoti cultores ecclesiae multiplicabantur sub ipsius 
alis ac canonica institucione paternalique directione. Iocun- 

dabantur monachi quia sub ipsius culmine eorum vita refor- 

mabatur in melius et privilegia utilius restaurabantur. Gau-20 
debant exules ac captivi, quoniam confluentes de toto orbe 

terrarum tranquillum salutis portum per ipsum in sua civi- 
tate ac diocesi invenerunt. Oppressos sublevahat, esurientes 

saturabat, pusillanimes consolabatur. Hiis sanctorum fruc- 

tibus meritorum per divinam clemenciam societatem pro-25 
meruit angelorum ac civium supernorum. Ipse eciam, vivente 

Sigiberto inclito rege, et proceribus ipsius ac universis gentibus 
quae ad suum regnum aspiciebant, subditis simulque amicis, 
puris condicionibus servivit ac eciam pro christianae religio- 

nis intuitu loca sacrosancta instituit et, cum sumptus pro-30 
prii non sufficerent, ad hoc alios principes et divites horta- 
batur. Qui collectis stipendiis per manus artificum ecclesia- 
rum munimenta cultu ditavit elegantissimo et per cartarum 
instrumenta sanctis, pauperibus vel hospitibus peregrinis 

flagranti desiderio alimoniam divisit. 35 
6. Hiis quoque ac aliis innumeris pietatis, misericordiae 

ac boni pastoris virtutum operibus ac saluberrimis subdito- 
rum intentus salutis beneficiis, cathedram pontificalem 

sanctae Coloniensis ecclesiae digne optinuit ac gubernavit 

quadraginta annis. Completisque venerabilis caniciei placitis40 
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annis, migravit ad Dominum idibus novembris. Sed kalen- 
dis decembris in ecclesia beati Clementis, quam ipse con- 

struxit, corpus suum digna cum reverencia tumulatum 

magnam habet veneracionem. Glorificante namque ipsum 

5 Domino, cui per omnia fideliter deservivit in hoc saeculo, 

facta sunt et adhuc fiunt plura miracula eis qui fideliter ad 

suam ecclesiam veniunt et in suis oracionibus devote confi- 

dunt. Nam si quis febre correptus aut stridore dencium vexa- 

tus ad eius sepulchrum fideliter accesserit, omni dolore fu- 

10gato, ad propria sospes ac laetus regreditur, ipso adiuvante 

qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. 



LA © VIGILIA SANCTI MARTINI ,, 

DANS LE MARTYROLOGE HIERONYMIEN 

Le martyrologe hiéronymien, au 10 novembre, est composé 
des annonces suivantes, que nous reproduisons d’aprés les 
deux manuscrits principaux: l’E(pternacensis) et le B(er- 

nensis). 

1111 id. nov. 

1. in Antiochia Demetri in Antiochia Demetri 
amesi (E) ep(iscop)i A mesi diac(oni) (B) 

2. Eustoci et sociorum eius 

| Januari (B) 
3. in Africa Saturnini 

| Donati (B) 
Anniboniae et aliorum XVIII (XVII) 

4, Romae depositio sancti Leonis 
episcopt 

5. in Gallia Aurelianis civitate 
depositio beati Monitoris ep(iscop)i 

6. | et vigilia sancti Martini (B) 

En général, ces formules appellent peu de remarques. Le 
πῃ. 2: Eustoci (W: Eostosi) et sociorum est entiérement in- 
connu, et il n’y a aucune probabilité qu’il appartienne 4 An- 

tioche, comme semblerait l’indiquer la disposition du ma- 

nuscrit. 
Tanuari doit n’étre pas 4 sa place ; il appartient trés proba- 

blement au groupe n. 3: in Africa. Le calendrier de Carthage, 

ἃ une date comprise entre le 6 et le 13 novembre, et impossi- 
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ble 4 préciser davantage, cite une compagnie de martyrs dont 
il ne détaille pas les noms: 

. id. πον. sanctorum Capitanorum. 

Tlest permis de se demander si les quatre Africains nommés 

dans le martyrologe avec 17 ou 18 anonymes ne seraient pas 

précisément les Capifani. L’hypothése est plausible mais 

indémontrable. 
N. 4: Leonis. C’est 5. Léon pape, dont le véritable anni- 

versaire est le 10 novembre. On sait qu’actuellement il se 

célébre le 11 avril. 
Les deux derniers articles (5, 6) sont certainement des addi- 

tions gallicanes, suffisamment claires par elles-mémes. 

I] nous reste 4 parler du n. 1, qui présente quelques difficul- 

tés, moins 4 cause de Demetrius que du compagnon qui lui 
est donné. Il y a eu un évéque d’Antioche appelé tantét 

Demetrius, comme dans le sermon du pseudo-Eusébe sur les 

martyrs d’Antioche ', tantét Demetrianus. C’est ainsi que 
l’appellent Denys d’Alexandrie 2, les membres du synode 

d’Antioche * et Eusébe 4, et c’est également sous ce nom qu’il 
figure dans les calendriers jacobites, 4 la méme date du 10 
novembre δ, Mais Amesi ne ressemble ἃ aucun nom connu, La 

seconde recension du martyrologe fait de lui un diacre. 
A s’en tenir au texte du manuscrit E, on trouverait assez 

facilement une explication du Demetri amesi. Le copiste a fait 
une coupe défectueuse et séparé Demetri de ses derniéres syl- 

labes ani — paléographiquement am et ani sont équivalents. 
Ant ou Am est allé s’accoler au nom suivant Esi, demeuré 
incomplet. On songe aussitét ἃ Esi[chi, Hesychius, un des 

martyrs d’Antioche dont le nom reparait le plus souvent. Sa 

présence s’expliquerait par la manie d’un des interpolateurs 

1 Voir Origines du culte des martyrs, Ὁ. 225. 
2 Dans EusbseE, Hist. eccl., VI, 46, 4 ; VII, 2, 5,1. 

8 Ibid., VII, 30, 17. Sur Demetrianus, Acta SS., Nov. t. IV, 
p. 384-91. 

4 Ibid., VI, 14; VII, 27, 1. 
5 Dans les manuscrits du British Museum, Add. 17134, 14504. 

Nav, dans Patrologia Orientalis, ἡ. 35, 47. 

Anal, Boll. XLVII, — 24, 

N 
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du martyrologe, qui aime ἃ rapprocher les saints d’une méme 

Eglise. . ᾿ ; 
On objectera sans doute que 16 manuscrit E abrége souvent 

Yarchétype, et que cette fois encore le texte le plus complet 

est conservé dans la seconde famille. Or, le prétendu suffixe 

ani y est séparé de Demetrius par le mot episcopi, et le mot 

diac, dont esi est accompagné semble exclure la transcription 
Esi{chi, d’autant que le 5. Hesychius d’Antioche n’était pas 

diacre, mais officier du palais comme l’indiquent la notice 

du martyrologe au 30 mai, et les synaxaires grecs au 4 mars 

et au 10 mai +. 
Ces difficultés ne sont pas insurmontables. En ce qui con- 

cerne Demetrianus, on concoit trés bien que la legon primi- 

tive ait été Demetrius, qu’un correcteur connaissant la forme 

plus usitée du nom ait ajouté entre les lignes le suffixe ani, 

et qu’un copiste maladroit l’ait placé de travers. De 1a Deme- 
tri episcopi ani au lieu de Demetriani episcopi. Et une erreur 

en entrainant une autre, ani a fait corps avec le nom suivant : 

Aniesi... 

Quant au mot diac., i] pourrait s’expliquer presque aussi 
simplement par une erreur de lecture trés commune. La ot se 

trouvait Esichi, un copiste a lu Esidi. Un second a pris la 
syllabe di pour l’abréviation de difaconi], lecon suggérée par 
la mention assez fréquente d’un évéque accompagné de son 

diacre. 
En résumé, le premier article devrait se lire : 

in Antiochia Demetriani episcopi Esichi. 

A ceux qui trouveraient cette restitution quelque peu har- 

die, nous tenons ἃ indiquer la contre-partie que fournit le 

le martyrologe 4 une date fort éloignée de celle-ci, au 3 juil- 
let. Demetrianus y est nommé avec Hesychius, et nous indi- 

querons les raisons qui prouvent qu’il ne s’agit pas d’un ho- 

monyme, mais de celui-lé méme dont la féte est fixée au 10 
novembre. De plus, certains accidents de transcription que 

nous avons supposés pour rendre compte des lecons actuelles 

s’y trouvent soulignés de fagon remarquable. Voici ce que 

1 Synax. Eccl. CP., pp. 505, 674. 
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nous retirons de la longue liste des martyrs du 3 juillet, d’aprés 
les trois manuscrits E, B, W: - 

a, Atrani Eusuci Εἰ. 

Atriani Esici B. 

Atriani Aesyci W. 
β. Demetri EBW. 

y. Ameclini E, 
Amindini B. 

Aminiti W. 

ὃ. Ammi EB. 

Ami W. 

En rapprochant a de f, on reconnait Demetriani Esici. La 
legon 6 ne représente pas un nom de saint, mais une fois de 

plus le suffixe ani. Dans y se décéle la trace de diverses re- 
touches de ce suffixe devenu ami et qu’on a essayé de corriger 
en changeant mi en ni. Mais cette seconde syllabe s’est sura- 
joutée au lieu de remplacer l’autre. De plus, voici la syllabe 
di dont on peut retracer la genése. Le groupe cli conservé 
dans E est l’intermédiaire naturel entre chi et di. En tenant 

compte de ces observations, on aura moins de peine ἃ com- 

prendre que Esichi ait pu se transformer en Esidi, de la en 
Esi di(aconi). 

Et pour le dire en passant, ces mémes lecons nous donnent 

la clef de annonce marquée au 2 juillet sous les trois formes 
que voici: 

in Mesopotamia sanctorum Hysici Amide B. 
Amideami E. 
Hesicy Amide ami W. 

Si l’on prend ces textes isolément et sans les comparer ἃ ceux 
du lendemain, on est tenté d’y reconnaitre une formule ex- 

cellente : 

Amidae in Mesopotamia Hesychi. 

Mais il suffit de tourner la page pour s’apercevoir de son illu- 
sion. On voit que in Mesopotamia n’appartient pas au 2 
juillet, mais au 3, οὐ nous lisons in Edessa in Mesopotamia, 
que le nom d’Hesychius est emprunté également, et enfin 
qu’Amide n’est autre chose qu’une forme artificielle comme 
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Amedini, modifiée sous l’influence d’un nom géographique 
connu, Amida, en Mésopotamie. I n’y a donc rien, dans cet 

article, qui soit propre au 2 juillet. Tout nous y raméne au 

3 juillet, et de 14 au 10 novembre. 
Il nous reste ἃ éclaircir une autre question. Est-ce bien du 

10 novembre que provient le Demetrianus du 3 juillet? 
Le 10 novembre est la vigile de la féte de S. Martin. Mais 

il y a deux fétes de S. Martin: celle d’hiver, le 11 novembre, 

et celle d’été, anniversaire ἃ la fois de l’ordination du saint, 

de la translation de ses reliques et de la consécration de la 

basilique de Tours. Or cette seconde féte tombe le 4 juillet. 
Le 3 est done également une vigilia sancti Martini, comme 
d’ailleurs le marque expressément le manuscrit de Berne. 

Une erreur a été commise, analogue ἃ celle que nous con- 

statons souvent dans le martyrologe hiéronymien. Des noms 

de saints passent d’une date a une autre uniquement parce que 

leur jour s’exprime par le méme chiffre et que, par exemple, 

VIII kal. april. a été pris pour le VIII kal. maii. Souvent 
de pareilles confusions accusent un rare degré de négligence, 

et lon a quelque peine ἃ expliquer ces distractions. Mais il 
faut se rendre ἃ l’évidence ; cette fois encore, malgré l’ab- 

sence du chiffre trompeur, nous croyons devoir recourir a la 

méme explication. Et ce qui nous confirme dans cette pensée, 

c’est que, outre Demetrianus et Hesychius, on découvre au 

3 juillet des noms qui appartiennent de droit au 10 novembre, 

ou on ne les retrouve plus : ceux de Tryphon et d’Oreste. 

Au 3 juillet, le nom de Tryphon parait jusqu’a trois fois. 
D’abord en téte d’une liste de martyrs rattachés ἃ Alexandrie : 

in Alexandria Trifonis Menelai Cirionis etc. 

Cette liste est suspecte en tant qu’elle est commandée par la 
rubrique Alexandria. Tout donne ἃ croire qu’elle est mélée, 

ou méme formée d’éléments qui n’ont rien de commun avec 

l’Egypte +. Cette liste est répétée en partie plus loin, sans la 
rubrique topographique . Tryphon reparait une troisiéme fois, 
devant le nom d’Oreste. C’est un saint phrygien, trés populaire 

chez les Grecs, qui célébrent sa féte le 1 février. Il a été l’objet 

1 Les martyrs d’Egypte, p. 74. 
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d’un culte trés spécial ἃ Rome, ot on lui a bAti une église 1, 
qui n’existe plus, mais dont le souvenir se perpétue dans une 

des stations de caréme. Or, la féte de S. Tryphon figure dans 

les calendriers romains, depuis le XI¢ siécle tout au moins, 

au 10 novembre, et on ne lui connait pas d’autre date dans 
les églises d’Occident 5. 

Oreste, martyr de Tyane en Cappadoce, est également nom- 

mé plusieurs fois au 3 juillet. D’abord entre la série des pré- 
tendus Alexandrins ; une seconde fois aprés Demetrius. C’est 
actuellement encore le 10 novembre qu’a lieu, chez les Grecs, 

la féte traditionnelle de S. Oreste *, et nulle part 1] n’y a le 
moindre indice d’une commémoration qui tomberait au mois 

de juillet. Comme il arrive plus d’une fois dans le martyrologe, 
la rubrique topographique est placée ici aprés le nom du mar- 

tyr: Horestis in Tarso Cappadociae. De plus le nom de la 
ville a été estropié. Chacun sait que Tarse n’est pas en Cappa- 

dace, et le lieu du martyre de S, Oreste est assez connu pour 
qu’on écrive sans hésiter : 

in Tyana Cappadociae Orestis. 

Voila donc deux martyrs dont la féte tombait Ia veille de la 
Saint-Martin d’hiver, et que nous rencontrons la veille de la 

Saint-Martin d’été sans que rien vienne justifier cette date. 
Ne faut-il pas penser qu’ils figurent au 3 juillet uniquement 
par suite d’une confusion dont l’origine est la double Vigilia 
S. Martini? 

Des quatre noms qui proviennent du 10 novembre : Deme- 
trianus, Hesychius, Tryphon, Orestes, les deux derniers ont 

disparu A leur date primitive. Y aurait-il, dans leur voisina- 
ge, d’autres noms dans le méme cas? Nous n’avons aucun 
moyen de le constater. Mais voici une rencontre de noms qu’il 
vaut sans doute la peine de signaler. Presque a la fin de la 
liste du 3 juillet se suivent Martyri et Ami ou Ammi. 
Nous avons admis plus haut que ce dernier mot ne représente 
pas autre chose que le suffixe ani. Mais faut-il nécessairement 
qu’il provienne de Demetriani, et ne serait-il pas permis d’y 

1 Hugtsen, Le chiese di Roma nel medio evo, Ὁ. 494. 

® Act. SS., Nov. t. IV, p. 318-29. 

5. Act. SS., Nov. t. IV, p. 391-93, Ν 
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voir des syllabes détachées du nom précédent, et de rétablir 
. Martyriani? Il y a parmi les saints du 10 novembre un orien- 

tal Mari de Beth Sahde dont le nom se traduit par Marty- 
rianus, sous lequel il figure dans les Acta Sanctorum?*. On 

lui a fait dans son pays une légende qui le représente comme 

un moine. Mais ce récit tout artificiel et fabuleux n’empéche- 

rait pas que Mari de Beth Sahde fit un martyr des premié- 

res persécutions, dont l’histoire est ignorée. 
On résisterait difficilement 4 la tentation de le reconnaitre 

dans celui qui figure au 3 juillet sous la forme Martyri Ami, 
et d’ajouter un nom de plus 4 ceux qui ont été enlevés au 10 

novembre, si une explication beaucoup plus simple ne se pré- 
sentait 4 esprit. Le 2 juillet est l’anniversaire des saints Pro- 
cessus et Martinianus. C’est sans doute ce dernier qui est 
répété le lendemain, sous une forme altérée, qui ne permet pas 
de ie reconnaitre du premier coup. Martyrianus, autrement 
Mari de Beth Sahde n’a jamais figuré au martyrologe hiéro- 
nymien. 

Pour terminer la revue des textes qui dépendent du 10 no- 

vembre, indiquons encore les deux saints qui, sous la rubrique 
vague ef alibi, font partie de la série du 9: 

Demetri Nemesi. 

On songerait assez naturellement ἃ les croire détachés du 

groupe alexandrin du 8 septembre : Nemmesi... Demetri 2, le 
premier, Νεμεσίων, étant garanti par Denys d’Alexandrie ὃ. 

Mais il n’en peut étre question. Nous n’avons ici qu’une anti- 

cipation, sous une forme légérement retouchée, de Demetri 
Amesi. 

Des relations que nous venons de constater entre les deux 
dates de juillet et de novembre se dégage une conclusion im- 
portante pour l’histoire du martyrologe hiéronymien. II suffit 
de parcourir quelques pages pour étre frappé du contraste 

des notices gallicanes avec toutes les autres. Elles sont pres- 

1 Act. SS., Nov. t. IV, p. 432-72. 
* Les martyrs d’Egypte, p. 62. 
5. Dans Eus&ee, Hist. eccl., VI, 41, 21. 
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que toujours libellées d’une fagon trés claire et ont ἃ peine 

subi l’atteinte des copistes ignorants. L’ordonnance générale 

" du texte n’en est guére troublée, et elles se détachent de J’en- 
semble le plus aisément du monde. Rien en un mot ne ressem- 
ble moins 4 la confusion qui régne dans les autres notices. 

Cet état de choses donne l’impression que le martyrologe, arri- 
vant d’Jtalie en Gaule dans ]’état ot l’avaient mis copistes et 
annotateurs aprés un siécle et demi de circulation, avait A peu 
pres atteint la forme qu’il présente lorsqu’on l’a dépouillé 
des additions reconnaissables 4 premiére vue. Cette impression 
doit étre corrigée. 

Les deux vigiles de S.Martin étant incontestablement d’ori- 
gine Gallicane, les interpolations qui viennent troubler l’éco- 

conomie des listes du 3 juillet et des jours précédents (Hesy- 

chius, par exemple est remonté au 2 et au 1 juillet), sont pos- 
térieures ἃ l’entrée du martyrologe en Gaule. Et ces interpo- 
lations sont d’un caractére particuliérement grave. Elles ne 
résultent pas d’un accident fortuit, mais se rattachent ἃ un 
systéme qui a contribué plus que tout le reste ἃ bouleverser 
le texte du martyrologe. La liste du 3 juillet se compose de 

plusieurs tranches, ot les mémes noms, parmi lesquels ceux 

des saints du 10 novembre,sont répétes. Ces répétitions pro- 
viennent évidemment de la combinaison de plusieurs exem- 

plaires du martyrologe. Nous n’en sommes pas ἃ dire que les 
cas nombreux ot se constatent ces facheuses combinaisons 

sont le fait d’une méme main. Mais il faut cesser de croire ἃ 
la discrétion du recenseur bourguignon, qui pourrait bien 

s’étre rendu coupable de plus d’un méfait qu’on supposait 
jusqu’ici avoir été commis en territoire italien. 

H. D, 
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La vie du fondateur du cénobitisme a fait l’objet d’une 
abondante littérature dans la plupart des anciennes langues 

chrétiennes. Sans parler des textes orientaux (en copte sahi- 
dique et bohairique, en arabe et en syriaque '), il nous reste 
en grec tout un dossier pachémien, comprenant la Régle de 
S.Pachéme, la notice que Pallade consacre aux Tabennésiotes 

dans Il’ Histoire Lausiaque et huit piéces proprement biogra- 

phiques. 
Nous pouvons négliger la Régle, dont M. le chanoine Le- 

fort, professeur ἃ l’Université de Louvain, a savamment 
étudié et publié les différentes recensions grecques et coptes 3. 

Laissons aussi de cété la notice de Pallade, éditée avec tout 

le soin possible par Dom Cuthbert Butler 8. 

Restent les huit piéces narratives suivantes : 

1. Une Vie trés ancienne, intitulée Bioc τοῦ ἁγίου Παχου- 

pov. Le récit ne s’arréte pas ala mort du saint,mais continue 

jusqu’aé la mort de Théodore, disciple préféré du fondateur 

et vicaire de son second successeur Orsisius. 
Inc. Ὃ λόγος τοῦ τὰ πάντα κτίσαντος Θεοῦ ἀλήθεια --- Des. εὖ- 

φραινόμενοι ἐπὶ ταῖς τοῦ Κυρίου εὐεργεσίαις ἐγράψαμεν ὑμῖν.... 

᾿Ερρῶσθαι ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ εὔχομαι, ἀγαπητοὶ καὶ ποθεινότατοι 

ἀδελφοί. Ces derniers mots forment !a conclusion de Ja 

1Cf. BHO. 824-829; W. E. Crum, Theological Texts from Coptic 

Papyri (= Anecdota Oxonensia, Semitic Series, XII, 1913), p. 171- 

193 : Appendix upon the Arabic and Coptic Versions of the Life 

of Pachomius ; L. Th. Lerort, dans Revue d’histoire ecelésiastique, 

t. ΧΧῚ (1925), p. 102-103. 
2. Dans le Muséon, t. XXXIV (1921), p. 61-70 ; XX XVII (1924), 

p. 1-28; XL (1927), p. 31-64. 
3. The Lausiae History of Palladius (= Texts and Studies, V1), 

t. II (1904), chap. xxxu et xxxu, p. 87-97. 
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lettre que S. Athanase écrivit 4 Orsisius pour le consoler de 
la perte de Théodore. 

2. La Lettre de ’évéque Ammon au patriarche Théophi- 
le d’Alexandrie, ᾿Επιστολὴ ᾿Αμμωνος ἐπισκόπου περὶ πολι- 
τείας καὶ βίου μερικοῦ Παχουμίου καὶ Θεοδώρου. Am- 
mon n’a plus eu l’avantage de voir 5. Pachéme, qui était 
mort depuis six ans quand il se fit moine ἃ Bau; mais il 

demeura trois ans au milieu des cénobites pachémiens sous 

la direction de 5. Théodore. Son récit offre pour nous Din- 

térét des souvenirs personnels d’un contemporain. 

Inc. ᾿Επειδὴ τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ θεραπόντων ἐραστὴς 

τυγχάνων — Des. Γράψας τῇ ἁγιωσύνῃ σου ἅπερ καὶ παρὰ τοῦ 
μακαρίου πάπα ᾿Αθανασίου ἤκουσα... ᾿Ερρωμένον σε... 6 πανάγιος 

τῶν ὅλων Θεὸς... διαφυλάττοι, δέσποτα, ἁγιώτατε ἀδελφέ. 

Suit une courte réponse, ou si l’on veut, un accusé de récep- 

tion du patriarche Théophile. Inc. Κυρίῳ μου ἀγαπητῷ ἀδελ- 
φῷ καὶ συλλειτουργῷ "Ἄμμωνι 3 Θεόφιλος ἐν Κυρίῳ χαίρειν. Tov 

ἀγαθὸν ξῆλον ἐπιστάμενος τῆς σῆς εὐλαβείας --- Des. Πρόσειπε 

τὴν σὴν παρὰ σοὶ ἀδελφότητα... ᾿Ερρῶσθαί σε ἐν Κυρίῳ, ἀγαπητὲ 
καὶ ποθεινότατε ἀδελφέ. 

3. Un recueil de récits détachés, auquel Papebroch a 
donné le nom de Paralipomena. L’intitulé est différent dans 
jes deux manuscrits qui nous ont conservé ce texte. L’un 

porte : °Ex τοῦ βίου τοῦ ἁγίου Iayovpiov; autre :‘O βίος ἐκ 
τῶν ἀσκητικῶν περὶ τῶν αὐτῶν (i.e. περὶ Παχωμίου καὶ Θεοδώρου). 

Chacun des 17 épisodes qui composent le recueil * est précédé 
d’un numéro d’ordre et d’un lemme : a’, περὶ Θεοδώρου ; β', πε- 
οἱ Σιλβανοῦ; y’, περὶ τοῦ ἄνευ ψαλμῶν ταφέντος ἀδελφοῦ, et ainsi 
de suite. Mais, ἃ partir du numéro 4, l’ordre des récits 
nest pas le méme dans les deux manuscrits. 

Le recueil s’ouvre par un court prologue. Inc. Adrdgume μὲν τὰ 

γραφέντα περὶ τοῦ ἁγίου, οἶμαι, πρὸς ὠφέλειαν δύναται συμβάλ- 
λεσθαι - ἐνέχεσθαι δὲ τῶν αὐτῶν οὐ βλαβερόν--- 68. καὶ εὐξάμενος 

1 C’est ainsi qu’Ammon écrit le nom du monastére principal des 

pachémiens ; les autres textes fournissent les graphies suivantes : 

Παβαῦ, Παβώ, Πρόου (= Πβόου), Πίβου et Πιβοῦ, Παβοῦ et Παυῦο. 
2 Le manuscrit porte, ἃ cet endroit, ‘Apporvio, 

8. En réalité, il y en ἃ 18 ; mais le 9° ne porte pas de numéro 4 or- 

dre ni de titre dans le seul manuscrit complet. 
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ἀπέλυσεν τοὺς ἀδελφοὺς ἀγαλλιωμένους ἐπὶ τῇ ἀγαθότητι τοῦ 

Θεοῦ ἐκ τῶν εἰρημένων " ἀμήν. ; 
4, Une seconde Vie, qui, ἃ la différence de la premiére, 

ne poursuit pas le récit au dela de 14 mort du fondateur. 

On y trouve par contre tous les épisodes que nous venons 

de rencontrer dans les Paralipoménes 1. 
Inc. Ὁ κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἡ πηγὴ τῆς σοφίας, τὸ φῶς 

τῆς ἐπιγνώσεως τὸ ἀληθινόν --- Des. ἀλλ᾽ ἵνα καὶ ἡμεῖς μιμηταὶ 

xara δύναμιν αὐτῶν γινώμεθα... πρεσβείαις τῶν ἁγίων... dv ος 
6 δεσπότης ἡμῶν δοξάζεται Χριστός, ᾧ ἡ δόξα... ἀμήν. Dans plu- 

sieurs manuscrits cette doxologie est suivie d’un appendice, 
sans nouvel intitulé. Inc. Παρακαλῶ τοιγαροῦν τοὺς ἐντυγχά- 
νοντας μὴ ἀπιστεῖν τῷ διηγήματι τούτῳ — Des. ᾿Ενῆν μὲν οὖν 
καὶ ἕτερα εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον κοπῶμεν 

ὑμᾶς, καταπαύσωμεν τὸν λόγον " ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης στηρίξαι 
ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰς τὸν φόβον αὐτοῦ " ἀμήν. 

5. Une trés longue compilation, que nous appelons la 

Vita Tertia. C’est une « somme » des documents pachémiens. 
Elle comprend tous les récits de la premiére Vie, tous ceux 
des Paralipoménes?, la « Régle angélique*» et les autres 

renseignements conservés par Pallade dans |’ Histoire Lau- 
siaque, enfin trois ou quatre traits qui semblent provenir 

d’une collection d’apop htegmes. 
Inc. Ὃ λόγος τοῦ τὰ πάντα κτίσαντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἐφάνη 

ἀληθής — Des. Τοῖς δὲ ἀδελφοῖς πᾶσιν ἦν κυβερνῶν... 6 μέγας καὶ 

ἅγιος ᾿Ωρσίσιος. Ἡμεῖς δὲ ἀξιοῦμεν ἀμφοτέρους, τόν τε μέγαν 
Παχώμιον καὶ Θεόδωρον τὸν ἡγιασμένον... πρεσβείαν ὑπὲρ ἡμῶν 
ποιῆσαι... ἔμπροσθεν τοῦ φρικτοῦ καὶ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χρι- 

στοῦ " ᾧ προσκύνησις... αἰῶνας εἰς ἅπαντας οὐ μετρουμένους. 

6. Une Vifa Quarta, notablement plus courte, mais p!us 

soignée au point de vue littéraire : Βέος καὶ πολιτεία καὶ θαυμά- 
τῶν διήγησις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Παχωμίου. 

Inc, "Ὄντως ἀληθὴς ἡ θρυλλουμένῃ παροιμία ὅτι οὐ πολλοὺς 
Αἴγυπτος, ἐπὰν δὲ τέκῃ μέγα τίκτει --- Des. Τοιοῦτος ὃ τοῦ μεγά- 
λου Παχωμίου βίος ἡμῖν παραδέδοται ὑπὸ πάντων τῶν τὰ ἐκείνου 

* Sauf le dernier: ξ΄, κατὰ εἰδωλολατρείας. 

7 Excepté le discours final contre Vidolatrie. 

8 Ainsi appelée parce que, au dire de Pallade, c’est un ange qui 

la remit A Pachéme, gravée sur une tablette, 
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καὶ ἐγγράφως καὶ ἀγράφως ἀκριβωσαμένων... ᾿Αρκεῖ δὲ ταῦτα τοῖς 
φιλαρέτοις εἷς μίμησιν καὶ ὠφέλειαν, χάριτι τοῦ πυρίου ἡμῶν 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ᾧ πρέπει πᾶσα τιμή... ἀμήν. 

7. Un cinquiéme Βέος, que M. Lefort désigne sous le nom 
de « contaminatio» et qui, ἃ proprement parler, n’est pas 

une recension nouvelle. On y trouve, mis bout ἃ bout, les 

deux premiers tiers de la Vifa Quarta et les trois derniers 
quarts de la Vila Tertia. Cette juxtaposition de deux tron- 
cons, empruntés 4 deux Vies différentes, s’explique sans doute 

par la mutilation accidentelle d’un exemplaire de la pre- 
miére ; pour remplacer les feuillets perdus, on aura transcrit 

la fin d’un exemplaire de la seconde. 
L’incipit est donc le méme que dans le texte précédent : 

Ὄντως ἀληθὴς... Mais le desinil s’écarte un peu de celui de la 
Vita Terfia, que nous avons transcrit plus haut; le voici: 
μεῖς δὲ ἀξιοῦμεν ἀμφοτέρους... ὅπως πρεσβείαν ὑπὲρ ἡμῶν 
ποιήσωσι... ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ" ὅτι αὐτῷ ἣ 
δόξα... νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων " ἀμήν. 

8. Enfin une sixiéme Vie, Βίος τοῦ μακαρίου ΠΠαχουμίου, 
compilation bizarre, ot l’on trouve d’abord la notice de Pal- 
lade sur les Tabennésiotes, puis la plus grande partie des 
Paralipoménes et enfin des extraits de la seconde moitié 

de la Vita Altera. 
Inc. Ταβεννήσις ἐστὶν ἐν τῇ Θηβαΐδι οὕτω καλουμένη, ἐν ἦἧ Πα- 

χούμιος ἐκ νέας ἡλικίας — Des. Ὃ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης στηρίζοι 

ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰς τὸν φόβον αὐτοῦ " ἀμήν. On reconnait dans ce 

desinit les derniers mots de l’appendice de la Vita Altera. 

De ces huit textes relatifs 4 la Vie de S. Pachéme, un seul 

a été publié d’une maniére satisfaisante : le dernier, c’est- 

a-dire le moins important. M. F. Nau la édité, au tome 

IV de la Patrologia Orientalis, d’aprés le seul manuscrit 
existant, le Parisinus 881, du X® siécle (fol. 222-255) 2. 

Les trois premiers numéros de notre liste ont été publiés dans 
les Acta Sanctorum, au tome III de Mai, pp. 25*-51*, 63*- 

1 Paris, 1908. Le texte grec occupce les pages 425-503. 
3 Catal. graec. Paris., Ὁ. 47, . 
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71* et 51*-62*. Par malheur les conditions spécialement 
difficiles dans lesquelles ce travail fut préparé, empéchérent 
les Bollandistes du XVII¢ siécle de faire ceuvre deéfinitive ; 

telle qu’elle est, l’édition est vraiment défectueuse : fautes 
de lecture, omissions de mots ou méme de lignes entiéres, 

tout concourt 4 hérisser de difficultés nouvelles et souvent 

insolubles un texte déja suffisamment difficile par lui-méme. 
De plus, le manuscrit de Florence, Laurentianus XI. 9, sur 

lequel avaient été copiés nos trois documents, ayant une 
lacune importante, Papebroch suppléa aux feuillets perdus 

au moyen des fragments ambrosiens N 141 et du Vaticanus 
819. Mais la Vie de Pachéme contenue dans ce dernier codex 

est une recension toute différente : c’est la Vita Altera. On ne 
peut donc se fier au texte des Acta. 

Il fallait méme renoncer ἃ le corriger. Pour fournir un 
texte str, il était indispensable de recommencer tout le 

travail de collation et d’édition. C’est ce que nous avons taché 
de faire dans la premiére partie d’un ouvrage qui paraitra 
bientét 1 sous le titre de Sancti Pachomii Vitae graecae 3. 

Nous y éditons la Vifa Prima (p. 1-96) d’aprés le précieux 

manuscrit de Florence Laurentianus XI. 9, écrit en 1021 ὅ. 
La Vie de Pachéme y occupe les feuillets 163¥-183v. Entre les 

feuillets 167 et 168 on constate une lacune de 2 feuillets ὁ. 
Une partie seulement de cette lacune peut étre comblée 

a V’aide de l’Ambrosianus D 69 sup. (olim N 141), dont 

t Dans la collection bollandienne Subsidia hagiographica, ow il 

portera le πὸ 20. Le n° 19 est également sous presse: Henrici VI 

Angliae regis Miracula postuma edidit Paulus GRossJEAN S. I. 

2 Pour la correction du texte, nous devons beaucoup ἃ M. Gior- 

gio Pasquali, professeur ἃ l’Université de Florence: avec autant 

de bonté que de compétence, il a dirigé notre travail durant année 

académique 1926-1927 et n’a cessé depuis lors de revoir avec grand 
soin nos épreuves. Nous lui en sommes profondé ment reconnaissant. 

8 Banpini, Catalogus codd. mss. bibl. Mediceae Laurentianae... 

graecorum Patrum, t. I (1764), p. 502-507. Cf. P. Battrro., L’ab- 
baye de Rossano (Paris, 1891), pp. 87, 155. 

4 La méme lacune se remarque dans le codex Vaticanus Barberi- 
nianus 491 (olim IV. 73, antea 510), copie récente (XVIIe¢ siécle) du 

manuscrit de Florence, Cf. Cafalogus codd. hagiogr. graec. bibl. Bar- 

berinianae de Urbe, dans Anal, Boll., t. XIX (1900), p. 90. 
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Vécriture est du XIV® siécle ! et qui contient (fol. 1-21) trois 
fragments de la Vifa Prima. Nous avons soigneusement 
collationné les trois fragments; ils représentent au total 

environ le tiers de la Vita. 

Vient ensuite (p. 97-121) la Lettre de V'évéque Ammon, 
publiée d’aprés le seul manuscrit connu, le méme Lauren- 
tianus XI. 9 (fol. 184¥-191%), qui nous a conservé la Vita 

Prima. 
Un court extrait de la Lettre d’Ammon, le chapitre 11 

(Acia SS., § 6), ot est rapportée une vision de Théodore sur 

la Sainte Trinité, a été inséré par le moine Thécaras dans son 

Ὡρολόγιον τῶν θείων ὕμνων. Nous avons recueilli le témoi- 

gnage de ce compilateur d’aprés le codex 367 (saec. XV-XVI) 

du monastére d’Iviron au Mont Athos *. 

Nous éditons en troisiéme lieu (p. 122-65) les Paralipo- 

ménes, toujours d’aprés le méme manuscrit de Florence (fol. 

191v-200) et d’aprés l’Ambrosien Ὁ 69 sup. (fol. 21ν-40). 

Celui-ci est incomplet: les derniers feuillets ont disparu. 
Pour les chapitres 17-20, oti est racontée la grande A pocalyp~ 

se ou révélation faite ἃ Pachéme sur l’avenir de son ordre, 

nous avons collationné,en outre, les trois manuscrits suivants : 

le Vaticanus Ottobonianus 450°, du XI*XITe s., fol. 58v-62 ; 

le Sabaiticus 128. II du patriarcat de Jérusalem‘, du XVe 

siécle, fol. ὥν-ὃν ; et le Vatopedianus 38 5, du Xe siécle, fol. 

1 MaRTINI et Bassi, Catalogus codd. graec. bibl. Ambrosianae, t. 1 
(1906), ἡ. 246, p. 274-76. 

2 Spyr. P. Lamspros, Catalogue of the Greek Mss. on Mount Athos, 

t. ΤΙ (1900), n. 5892. Nous avons collationné huit autres copies du 

méme extrait ; elles présentent toutes le méme texte, 4 part deux ou 

trois variantes insignifiantes,. 

8 Catal. graec. Vatic., Ὁ. 297. C’est 1᾿ antiquissimus codex » de la 

Maison Professe de Rome, que le P. Poussines avait signalé 4 Pape- 

broch et dont celui-ci faisait grand cas (Acé. SS., t. c., p. 340, no- 

teb; p. 684 ΡῈ et p. 62*, notes 6, f, h). 

4 A. PapADOPOULOS-KERAMEUS, “]εροσολυμιτικὴ Βιβλιοθήκη, t. 11 
(1894), p. 209. Méme texte, sous le méme titre Ὅρασις τοῦ μεγάλου 

Παχωμίου, dans le Vaticanus Palatinus 364, Χ 9 5., fol.312-313 (Catal. 

graec. Vatic., p. 224-26). 

5 S. EusrratIADEs and ARcapios, Catalogue of the Greek Mss. 

of Vatopedi on Mt. Athos (1924), p. 14. 
Ay 
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267-268. Ce dernier ne contient pas l’Apocalypse proprement 
dite, mais seulement la catéchése de Pachéme, qui en est 

l’épilogue dans les Paralipoménes (ch. 19-20). 

Aprés avoir repris sur nouveaux frais l’édition des trois 

premiéres piéces du dossier grec de 5. Pachéme, il fallait 
songer a publier les Vies inédites. 

Nous avons commencé par la plus ancienne, la Vita Altera, 
qui fut aussi la plus répandue dans le monde grec: on n’en 
connait pas moins de 13 exemplaires, sans compter les frag- 
ments ef excerpta. Voici la liste des manuscrits: 

1. Vaticanus 8191, XIe-XIIe s., fol. 80-140. 
2. Vaticanus 1589 2, XTIe s., fol. 237-272v. 

3. Vaticanus 2033 *, XIe s., fol. 225-296. Provient de Grot- 

taferrata. 

4, Oxford, Baroccianus 2404, XJe s., fol. 112-153. 

5. Paris, Bibl. Nationale 881°, Xe s., fol. 255-278". Ne 

comprend que la premiére moitié du Bios. 
6. Paris 1453 5, XIe s., fol. 25v-68. 
7, Lesbos, monastére τοῦ “ειμῶνος 437, XIIeXIIIe s., 

fol. 35-78v. 

8. Mont Athos, monastére de Dionysiou 52 8, XIIe-XIIIe 
s., fol. 7-65. Les feuillets 1-6, plus récents, contiennent le 

début dela Vila Quarta. 

9, Lavra A 62°, XIVe s., fol. 85-103v, 

1 Catal. graec, Vatic., p. 67. 
2 Tbid., p. 130-32. 

3 Ibid., p.184-86. Le manuscrit de Paris, Suppl.grec 441, XVII¢s., 
provenant de Saint-Germain, contient (fol. 64-95) une copie in- 

compléte du Vaticanus 2033 (alors ἃ Grottaferrata), que Dom Cl. 
Estiennot fit faire pour Montfaucon. Cf. OMont, Inventaire sommaire 

des mss. grecs de la Bibl. Nationale, t. 111 (1888), p. 261. 

4 Catal. graec. Germ., n. 397, p. 320-24. Pour ’4ge du manuscrit, 

cf. P. FRANCHI DE’ CAvALIEenRI, dans Studi e testi, t. 49, p. 240. 

5 Catal. graec. Paris., Ὁ. 47. 

§ Tbid., p. 121-25. 
7 A. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, t. I 

(1884), p. 53. 

8 LAMBRos, op, c., t. I (1895), n. 3586, p. 322. Entre les fol. 61 et 

62 un feuillet a disparu. 

9 Spyhupon and S, EusrratiaDEs, Catalogue of the Greek Mss. 
of the Laura on Mount Athos (1925), n. 438, p. 65. 
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10. Vatopédi 841, XIe s., fol. 65-70%. Ne contient que les 

13 premiers et les 3 derniers chapitres de la Vita Altera. 
11. Vatopédi 633 5, écrit en 1422, fol. 238-312. 
12. Jérusalem, Sabaiticus 223%, XIVe s., fol. 231-299. 

Le manuscrit n’est.pas mutilé, mais le modéle sur lequel il a 
été copié, devait avoir perdu tout un cahier et 2 feuillets ; car 
le texte présente trois lacunes, dont la premiére est huit fois 
plus considérable que les deux autres. 

13. Halki, Ecole théologique 40‘, XVIe s., fol. 40¥-96v. 
Provient du monastére de la Trinité au Mont Olympe. 

De ces 13 manuscrits, un seul, celui de Halki, nous est 
resté inaccessible. C’est d’ailleurs le plus récent. Du codex de 

Lesbos et de celui de Dionysiou nous n’avons pu collationner 

que les premiéres et les derniéres feuilles : les variantes ainsi 
recueillies n’offrant aucun intérét spécial, nous les avons 
négligées. Mais nous avons noté toutes les legons des 10 autres 

manuscrits. 
A vrai dire, nous aurions pu, sans grand inconvénient, sa- 

crifier les lecons du Vaticanus 2033 et du Baroccianus 240, 

qui sont presque toujours d’accord avec le Vaticanus 1589, 
et celles des Parisini 881 et 1453, qui appartiennent 4 la méme 

famille que le Vaticanus 819. Mais, comme il s‘agissait d’un 
texte relativement ancien — il est certainement antérieur au 

milieu du Ὗ [5 siécle, puisqu’il a été traduit en latin par Denys 
le Petit (f vers 540) — nous avons cru bon de donner un 
tableau aussi complet que possible de toute la tradition 

manuscrite. 
En dépit de son incorrection et des fautes « mécaniques » 

qu’on y rencontre presque 4 chaque page, c’est le Vaticanus 

819 que nous avons mis ἃ la base de notre édition (p. 166- 
271). Nous n’y avons relevé pour ainsi dire aucune correction 

intentionnelle, tandis qu’on en trouve plusieurs dans les autres 

codices, notamment dans le Baroccianus 240, dans le Lavren- 

sis A 62 et surtout dans le n° 633 de Vatopédi. 

1S. Eustratiapes and Arcanbios, t. ¢., p. 23. 
3 Thid., p. 125, 

® A. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, “εροσολυμιτικὴ Βιβλιοθήκη, t. 11 
(1894), p. 332-37, 

* Anal. Boll., t. XLIV (1926), p. 50. ‘ 
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La traduction latine, ἃ laquelle on a dé 5610] recourir 

pour connaitre notre Vila Altera, fut exécutée par ]’humaniste 

Gentien Hervet d’aprés le Vaticanus 819 et insérée par Lippo- 
mano et Surius dans leurs collections de Vies de Saints 1. 
Elle n’est pas exempte de fautes qui aujourd’hui seraient 

impardonnables. Le cordonnier (σκυτεύς) y devient un Scythe 
(ch. 75). Les épithétes ἐγκρατὴς καὶ ἵλαρός, qui forment 

Véloge du moine Samuel (ch. 65 fin), sont aussi transformées 
en noms propres. Les joncs (θροῖα, lisez θρύα) ont été pris 

pour le nom de I’fle ot on allait les cueillir « in insulam nomine 
Thraeam » (ch. 41), etc. 

De la 3me Vie de S. Pachéme, inédite comme la précédente, 

nous n’avons découvert qu’un seul manuscrit ancien, le n° 9 

du monastére de S. Jean ἃ Patmos ἢ. Comme l’indique le 
colophon, ce codex, qui ne contient que notre Biog, fut achevé 
le 7 aoht 1192. Une copie toute récente (1890) se trouve dans 

le n° 667 de la bibliothéque de Rossicon au Mont Athos ὅ ; 
nous n’en avons tenu aucun compte. 

Nous avons publié in-extenso le texte de Patmos (p. 272- 

406). Cependant, pour certains passages empruntés presque 
littéralement ἃἂ la 1189 Vie, nous nous sommes contenté de 

noter les variantes au bas du texte de celle-ci; nous avons 

ainsi évité des redites et facilité la comparaison des deux Vies. 

A partir du chapitre 68, c.-a-d. pour les trois derniers quarts 
de cette longue compilation, nous avons employé, outre le 
Patmensis, les manuscrits de la 5™¢ Vie, dont nous parlerons 

bientét. 
Plusieurs fragments de la Vita Tertia ont été insérés par le 

moine Nicon (XI® siécle) 4 dans un grand ouvrage ascétique, 
encore inédit, qui nous est parvenu en de nombreux exem- 
plaires, notamment dans le Parisinus Coislin 37, du XIV® 

1 A, LipoMaANus, Sanctorum priscorum patrum Vitae, t. VI (Ro- 

mae, 1558), f. 14”-34¥; L. Surius, De probatis sanctorum Vitis, 

t. V (Colonide Agrippinae, 1618), p. 195-214. 

2 J. SAKKELION, Πατμιακὴ Βιβλιοθήκη (Athénes, 1890), p. 5. 

8. Sp. P. Lampros, op. c., t. 11 (1900), n. 6174, p. 412. 

4 KRUMBACHER, Geschichte der Byz. Literatur®, Ὁ. 155-56 ; cf. G. 
Barby, dans Mélanges de philologie et d’histoire... de ! Université 

catholique de Lille (1927), p. 9. 
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siécle ?, que M. F. Nau a étudieé *, et dans le Sabaiticus 365, 

du XIIIé siécle ὃ, que nous avons examiné. 

L’anecdote, racontée au ch. 158, oi l’on voit les anges du 

mercredi et du vendredi suivre la dépouille d’un moine fidéle 

a jetiner ces deux jours-l4 chaque semaine, a été détachée 

et transcrite maintes fois. On la trouve, par exemple, dans les 

manuscrits ci-aprés : Jérusalem 223 4, fol. 69-70 ; Iviron 688, 

derniers feuillets >; Rossicon 801 5, fol. 280°-281¥ ; Dionysiou 

299 τ, fol. 347v-348. C’est encore ἃ la Vita Tertia (ch. 78) 

qu’a été emprunté le récit pachémien qui figure dans le 

Sabaiticus 633 8, fol. 129¥-130. 

A moins d’encombrer l’appareil critique, nous ne pouvions 

noter les variantes de tous ces extraits: nous les avons sa- 

crifiées résolument. Personne sans doute ne nous en fera un 

grief. 

La Vifa Quarta, tout ἃ fait inédite jusqu’a présent, nous 

a été conservée dans 4 manuscrits : 

1. Munich gr. 3, XIeXIIe siécle, fol. 96-126. Provient 

du monastére Saint-Jean-Baptiste de Petra ἃ Constantinople ὃ. 
2. Lavra Εὶ 182, XITe siécle 19, fol. 6-63. 

3. Lavra Q 154, fol. 22-53v. Ecrit en 1668 πὶ 
4, Vatopédi 435, XVIe-XVIIe 5. 14, fol. 20-40, 

Le πὸ 52 dela bibliothéque de Dionysiou,du XIJ¢-XIIIe¢ s., 

contient, nous l’avons dit, la Vita Altera; mais le premier 

1 MoNTFAUCON, Bibliotheca Coisliniana (1715), p. 111; Omonrt, 

Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothéque Nationale, 
t. III (1888), p. 117. 

2 Patrologia Orientalis, t. IV (1908), p. 413-14. 
3. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, op. ¢., t. II, p. 480. Cet exemplaire 

de la compilation de Nicon est incomplet. 
4 Ibid. p. 334. 

5 LaMBROS, 0. c., t. II, n. 4808, p. 203. 

6 {bid. n. 6308, p. 436. 

7 Tbid. t. I, n. 3833, p. 407. 

8 PAPADOPOULOS-KERAMEUS, op. c., t. II, p. 623. 

® Catal. graec. Germ., p. 92-94. 

10 SpyRIDON-EUSTRATIADES, t. c., ἢ. 644, p. 97-98. 

1: Ibid., n. 1966, p. 364. 

12 EUSTRATIADES-ARCADIOS, t. ¢., Pp. 85. 

Anal, Boll, XLVII. — 25, 
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cahier du codex a été remplacé par 6 feuillets plus récents 

(XVe-XVI° s.), qui donnent les chapitres 1-10 in. de la 
Vita Quaria. 
-De ces manuscrits, nous avons cru pouvoir négliger le 3™¢, 

qui n’est qu’une copie du 2™e; le 4me, dont les variantes sont 

ordinairement identiques ἃ celles du 2™¢; enfin le fragment 
de Dionysiou. 

Restent 2 témoins intéressants, le Monacensis et le La- 

vrensis E 182. Le premier semble meilleur, bien que les di- 

vergences soient peu nombreuses et en général insignifiantes, 
Pour les chapitres 1-54, c’est-a-dire pour les deux tiers en- 

viron de la Vifa Quarta, nous disposons aussi des manuscrits 
de la 5™¢ Vie, dont nous allons parler. * 

La compilation, que nous avons appelée Vila Quinta et 
qui résulte de la juxtaposition du début de la 4™¢ Vie et de la 
fin de la 3™e, nous est parvenue dans 4 codices qui proviennent 

tous du Mont Athos. 

1. Lavra Ω 81! + Chartres 1753? + Paris Suppl. 480°. 
Le fragment de Chartres et celui de Paris étaient déja con- 

nus par le travail de M. Nau, qui en avait collationné le début, 

édité le milieu et analysé la fin 4. Nous avons eu la bonne 

fortune de retrouver, grace au catalogue de Spyridon et 

Eustratiades, le fragment initial resté ἃ Lavra ὅ. 
Ce manuscrit est palimpseste. Le texte sous-jacent, qui est 

‘du [Xe siécle, ne nous intéresse pas. Le texte récrit est du 

ΧΊΥγ siécle. La Vie de Pachéme occupe les fol. 78-122 du 

Lavrensis, dont le dernier cahier, numéroté x6’, est mutilé: 

il y manque le 1¢ feuillet (entre 116% et 117) et le dernier 
(aprés 122%). Le fragment de Chartres comprend les trois 

cahiers suivants (xe’, xc’, κζ΄); mais le relieur en a inter- 

verti l’ordre: il faut lire d’abord les fol. 9-24%, puis 1-8v. 

1 SPYRIDON-EUSTRATIADES, t. c., ἢ, 1893, p. 3 45. 

2 Catalogue général des Mss. des bibliothéques publiques de Fran- 

ce, Départements, t. XI (1890), p. 431. 
3 Catal. graec. Paris., Ὁ. 333. 

4 Patrologia Orientalis, t. IV, pp. 434-76, 504-509 et 509-511. 

5 MM. Blake et Lake, de Harvard University, ont eu Vobligeance 

de nous en rapporter la photographie. 
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Enfin le fragment de Paris fait suite, sans lacune, ἃ celui de 
Chartres ; la derniére partie du texte y remplit les fol. 1-53y, 

2. Dionysiou 148 τ, fol. 101-206v. Daté de 1540. 
3. Iviron 678 ", fol. 1-120, XVTe siécle. 

4, Lavra I 98 3, fol. 1-131, XVe siécle, initio mutilus. 

De ce dernier manuscrit nous n’avons pu examiner que 
quelques feuillets : les premiers (1-7),correspondant aux chap. 

22-28 de la Vita Quarta, et les dernicrs (126¥-131), qui 

contiennent la fin de la Vita Tertia (chap. 197 fin-203). Nous 

n’y avons relevé aucune variante importante ; en général les 
legons concordent avec celles du codex de Lavra-Chartres- 
Paris, qui provient du méme monastére. 

Quant au manuscrit d’Iviron, son texte est identique 

a celui de Dionysiou. Nous n’avons pas tenu compte de ses 
lecons, sauf pour suppléer aux fol. 174¥-175 de Dionysiou, 
dont la photographie nous faisait défaut. 

Restent donc deux exemplaires intéressants de cette der- 

niére compilation : Lavra-Chartres-Paris, et Dionysiou 148. 

Le premier s’écarte assez peu du texte de la 4™¢ ou de la 3me 

Vie ; le second n’a guére retouché la partie empruntée ἃ la 
Vita Quarta, mais il a complétement remanié, pour le style, 
les passages dérivés de la Vita Tertia. 

I] ne pouvait étre question d’éditer la 5™e Vie a part, com- 
me un texte indépendant. Nous l’avons considérée comme un 

témoin des deux Vies précédentes ; les legons, que nous 

fournissent les manuscrits de cette « contaminatio », figurent 
comme variantes en dessous du texte de la Vila Quarta 

(chap. 1-54) et de la Vita Tertfia (chap. 68-203). 

Enfin la Vita Sexta, éditée par M. F. Nau (BHG. 1401), 
ne méritait pas d’étre réimprimée. 

Ainsi notre recueil des Vies grecques de S. Pachéme 

comprendra: 1. les trois textes déja publiés dans les Acta 

SS. (BHG. 1396-1399) ; 2. les trois Vies inédites (BHG. 1400, 
le texte de Patmos et celui du Monacensis 3) ‘. 

1 LAMBROS, op. c., t. I, n. 3682, p. 345. 

2 Thid., t. II, n. 4798, p. 198. 
3. SpYRIDON-EUSTRATIADES, t. c., ἢ. 1182, p. 195. 
4 Nous tenons ἃ renouveler ici expression de notre res pectueuse 
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Quelle est la valeur de ce dossier considérable? Nous 
tacherons de la déterminer dans introduction 4 notre recueil 
de textes. Disons dés maintenant qu’on ne saurait faire 

trop de cas des premiéres piéces du dossier. 
La Vita Prima semble bien remonter jusqu’aux disciples 

immeédiats du fondateur ; peut-étre méme faut-il reconnai- 

tre dans ce vénérable document la toute premiére biographie 
de S. Pachéme, rédigée, comme l’atteste une Vie copte, par 

les « fréres interprétes » de la colonie grecque ou alexandrine 
de Pabau +. 

L’Epiire d’Ammon a toute lautorité d’un récit de témoin 
oculaire ou auriculaire immédiat *, Les Paralipoménes pré- 
sentent moins de garanties d’historicité; cependant ils ne 
doivent pas étre postérieurs de beaucoup 4 la fin du IVesiécle. 

Quant aux trois Vies inédites, nous croyons pouvoir sou- 

tenir qu’elles ne supposent pas d’autres sources que la Vita 

Prima, les Paralipoménes et les chapitres 32-33 de l’Histoire 

Lausiaque. Leur importance, au point de vue historique, n’est 
done pas énorme. II ne faudrait pourtant pas les dédaigner : 
elles nous permettent de suivre le développement littéraire 

de la Vita Pachomii et de mesurer la place que S. Pachéme 
occupa, dés le V¢ ou le VIF siécle, dans l’hagiographie monas- 
tique byzantine. 

Francois Hauxin §, I. 

gratitude ἃ M. le professeur Lefort. C’est lui qui nous ἃ fourni pres- 

que tous les matériaux de notre édition de textes, en mettant libéra- 

lement ἃ la disposition des Bollandistes les photographies des ma- 

nuscrits pachémiens grecs qu’il avait réunies et notamment celles 

qwil avait rapportées de son voyage au Mont Athos et ἃ Jérusalem. 

* Cf. P. Laneuze, Etude sur le cénobitisme pakhémien pendant le 

FVe siécle et la premiére moitié du Ve (Louvain, 1898), p. 32-39. 

2 Ibid., p. 108-111. 
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Les ouvrages marqués d’un astérisque ont été envoyés ἃ la rédaction. 

142, —* Katalog der Handschriften der Universitdtsbibliothek 

zu Leipzig. IV: Die lateinischen und deutschen Handschriften, 1. 

Band: Die theologischen Handschrijten, von Rudolf Hexsgia, 119 

Lieferung, Leipzig, Hirzel, 1926, in-4°, 240 pp. 

143. —* Katalog der Handschriften der Universitdtsbibliothek 

Erlangen. Neubearbeitung. I. Band: Die lateinischen Pergament- 

handschriften, yon Hans FiscHer. Erlangen, Universitatsbibliothek, 

1928, in-8°, xx1v-634 pp., 11 planches. 

144, —* J. DEeNUcE. Museum Plantin-Moretus. Catalogue des 

Manuscrits. Anvers, « Veritas », 1927, in-49, 304 pp. 

145. — * Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und 

der Schweiz, Zweiter Band: Bistum Mainz. Erjurt, bearbeitet von 

Paul LEHMANN. Miinchen, Beck, 1928, in-49, vi11-812 pp. 

La plupart des grandes bibliothéques ont entrepris, dés la fin 

du sitcle dernier, soit la premiére publication, soit une totale refon- 

te de leurs catalogues imprimés. Ce travail, qui exige un effort long 

et persévérant, ne va pas toujours sans 4-coups : des interruptions 

aussi fréquentes qu’imprévues résultent et de la défaillance des 

collaborateurs et de la pénurie des ressources. On ne s’étonnera 

donc pas trop de voir l’Université de Leipzig publier en 1926 le 

premier fascicule de la IVe partie de son Catalogue général, dont 

l’entier achévement était prévu, dés 1898, « innerhalb 5 Jahren ». 

Rappelons que le t. 1: Die Sanskrit-Handschriften, par Th. Aur- 

RECHT, le t. II: Die islamischen, christlich-orientalischen, jtidischen 

und samaritanischen Handschriften, par K. VoLueErs, et le t. III: 

Die griechischen Handschriften, par V. GARDTHAUSEN, ont paru 

Tespectivement en 1901, 1906 et 1898. La premiére livraison de la 

section IV: Die latetnischen und deutschen Handschriften, que 

Vauteur, M. R. Helssig a vue sortir de presse le jour méme οἱ il 

atteignait sa quatre-vingtiéme année, contient la description détail- 

lée de 178 manuscrits théologiques latins. Ces recueils — Bibles, 

commentaires bibliques, Postillae, pour la plupart — n’avaient pas 

encore été dépouillés. Le nombre assez considérable de ceux dont 

Vorigine est inconnue ou peu certaine, a de quoi surprendre ; les 

autres proviennent surtout des Cisterciens d’Alten-Zelle, des Béné- 
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dictins de Pegau, des Fréres Précheurs de Leipzig. Au point de 
vue hagiographique, il n’y a presque rien ἃ glaner dans le présent 

fascicule. I] faut attendre les suivants. 
Le catalogue des manuscrits latins sur parchemin de I’Univer- 

sité d’Erlangen, complet en un volume, pourvu de tables et d’in- 

dex, est plus abondant et plus vari¢. Son élaboration aussi a été 

plus rapide. M. H. Fischer, spécialiste éminent, ἃ qui on doit déja 
une partie notable du catalogue de Bamberg entrepris autrefois 

par Leitschuh, s’est acquitté fort allégrement de la nouvelle tache 
qui lui avait été confiée en 1924 par le directeur de la bibliothéque 
d’Erlangen. En moins de quatre années, plus de 400 recueils, trans- 

portés ἃ Bamberg, ont été dépouillés et analysés. Par son ampleur 

et son caractére scientifique, le nouveau répertoire rejettera défini- 

tivement dans l’ombre le catalogue sommaire d’Irmischer, dont, 

au surplus, toute la numérotation est périmée par suite d’un clas- 

sement plus méthodique des recueils décrits. Ceux-ci, on le sait, 

proviennent en grande partie du monastére cistercien d’Heils- 
bronn, dont on posséde le catalogue établi en 1731 par Hocker. 

A cété des manuscrits bibliques, des traités de théologie, de philo- 

sophie et de droit canon, Vhistoire, les lettres et surtout la liturgie 

occupent ici une assez large place. En général on peut dire que 

M. F. a mis une sollicitude extréme ἃ noter les moindres particu- 

larités que présentent les manuscrits. L’historien du culte des saints 

regrettera néanmoins quelques légéres inconséquences. Ainsi, dans 

la description des livres liturgiques, M. F. n’a pas été toujours 

également fidéle 4 caractériser par quelques noms ou groupes de 

noms bien choisis les divers calendriers, les offices propres, les lita- 

nies. Pour identifier les textes hagiographiques, la ΒΗ, a été utili- 

sée en de rares cas; elle aurait pu rendre partout le méme service. 

A notre στό, le Passionale n° 413, en trois tomes, du XIIe-XIIIé sia- 

cle, n’a pas été dépouillé assez en détail. Parmi les manuscrits les 

_ plus importants pour nos études, signalons le n° 417, du XII-XIIIe 

siécle, contenant les Vies de S. Boniface et de ses disciples (voir 

Levison dans son introduction aux Vitae Bonifatii, M.G., Scr. rer. 

German. in us. schol., p. Lxxi, et Scr. rer. merov., VII, 586); 

le n° 416, du XI-XIIe siécle, avec les Vies de 5, Sévére (et non 
Severinus) de Ravenne, de Κι Corbinien (BHL. 1948 ; le manuscrit 

ne figure pas dans l’énumération de M. Krusch), de S. Ulric, etc. ; 
le no 426, du XIIe siécle (Passio Thiemonis ep. Salisburgensis, 

BAHL, 8133); le πο 423, du XIV® siécle (une Passio de 5. Conrad, 

enfant martyr, victime des Juifs en 1303; cf. Monumenta Erphes- 

furtensia, 64. HoLDER-EGGER, Ὁ. 323), etc. ; le n° 425, du XIIe 

siécle (5. Martin de Tours, S. Brice): le πὸ 427, du XV¢ siécle (culte 

de 5. Victor ἃ Xanten); le n° 316, du XIII¢ siécle commencant 

(S. Otton de Bamberg, S. Henri) ; le n° 64, du XIIé siécle, contenant 

les Miracula S. Mariae par Pothon de Prifenig ; le n° 41, du XIIe 

siécle (S. Othmar); Ile πὸ 184, du XII¢ siécle (Ste Odile etc.) ; le 
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n° 146, du XIIe siécle, un Lectionarium de Sanctis d’Heilsbronn ; 

etc. Pour clore le volume, un bon choix de fac-similés, 

Nous possédions un Inventaire des archives Plantiniennes, dressé 

en 1926 par M. J. Denucé. A leur tour, les recueils manuscrits de la 

célébre « architypographie» anversoise viennent d’étre classés et 

décrits d’une maniére complite. M. Denucé, qui a largement mis 

ἃ profit les catalogues succincts ou partiels de Nolte, de F. 

Vander Haeghen, de Seymour de Ricci, d’?Omont, a groupé dans 

son répertoire plus de 500 notices. Pour les rédiger, il s’est servi du 

néerlandais dans la description des recueils écrits en cette langue, 

réservant ἃ tous les autres le francais ; ce mélange insolite ne man- 

quera pas de surprendre le lecteur ¢tranger, dont les recherches 

se trouveront entravées d’autant. 

Le premier noyau de la collection remonte 4 Christophe Plantin 

lui-méme. En 1650, sous Balthasar Moretus, elle comptait déja 

154 numeéros ; la liste en a été publiée jadis par M. Henri Stein. 

On y rencontre surtout des auteurs classiques, des Bibles, des livres 

liturgiques, des mélanges d’histoire locale et de littérature religieuse, 

et aussi quelques albums de famille. Comme dans l’antique maison 

qui abrite ces richesses, il régne ici une atmosphére de haute culture 

et un industrieux amour des lettres. Un Boéce du [X¢ siécle (n. 190), 

un Sedulius du X¢ (n. 176), voisinent avec un Froissart richement 

enluminé (n. 5) ou un essai de traduction métrique de la « Sep- 
maine » de Du Bartas par Jean Moretus I (n. 64); un beau Cassien 

(n.69), des missels et des psautiers, avec les relations de voyage des 

grands imprimeurs ; des cuvres de Juste Lipse, d’Erycius Puteanus, 

de Kiliaen, avec celles de Stace, de Perse ou d’Ovide, Les saints 

n’y apparaissent qu’assez rarement ; citons pourtant une Vie latine 

de S.Norbert par Outerius, religieux de Grimberghen en 1598 (n.145), 

une version flamande partielle de la Vita Ignatii Lotolae de Pierre 

Ribadeneira (n. 18), quelques documents espagnols sur Ste Thérése 

(n. 471), des fragments liturgiques concernant S. Hubert (n. 483), 

des notes d’Haraeus pour servir 4 une nouvelle édition de ses 

Vitae Sanctorum (n. 332). Plusieurs fautes que nous relevons dans 

la description du recueil mentionné en dernier lieu nous obligent a 

exprimer un regret : l’exécution typographique de ce catalogue du 

Museum (sic) Plantinien est peu digne de Villustre maison. Page 213, 

le recueil 332 est daté d’abord du « 1759 siécle », puis du « XVI¢»; 
dans le titre : « Vita B. Ermenoldi primi abbatis Brunseningensis », 

il faut corriger sans doute le dernier mot en « Pruveningensis » ; de 

méme, plus loin, « Ravenalis» et « Aguilonarium » nous paraissent 

suspects ; enfin, que signifie « De sancto Meinrado exemplo et mar- 

tyre»? Une erreur plus déroutante, p. 73, est d’avoir rapporté a 

« Windsheim, Baviére» les Constitutiones capituli generalis Winde- 

semensis du manuscrit 82. M. D. ignorerait-il la fondation religieuse 

des disciples de Geert Groote et de Florent Radewijns au pays de 

Zwolle, et son rayonnement spirituel dans nos provinces? Au sujet, 



392 BULLETIN 

du manuscrit 128, contenant le Pasteur d’Hermas, nous signalerons 

qu’il en a été traité autrefois dans le Bulletin critique (t. XV, p. 14- 
16), D’aprés cette notice, ce n’est pas visio priora qu’on lit au pre- 

mier feuillet du manuscrit, mais bien visto prima. 
Répondant a une inspiration de Wilhelm von Hartel, P Acadé mie 

de Vienne avait en 1897 con¢cu le plan grandiose de réunir en un 
seul Corpus les catalogues médiévaux de toutes les bibliotheques 
anciennes de l’Autriche, de 1’Empire allemand, de la Suisse et des 
Pays-Bas. Obligée plus tard de limiter son horizon ἃ VAutriche, 

elle entra dans la voie des réalisations en 1915, avec le tome I* des 

Mittelalterliche Bibliothekskataloge Oesterreichs, di aux recherches 

de Theodor Gottlieb. Cependant, lors d’un congrés tenu en 1906 

ἃ Géttingen par le « Kartell der deutschen Akademien », il avait 
été décidé que les Instituts allemands prendraient ἃ leur charge 

l’édition des catalogues anciens de l’Allemagne et de la Suisse. M. 

Paul Lehmann qui, aprés de longs retards, put faire paraitre en 

1918 un premier volume, tint ἃ rendre hommage, dans sa préface, 

ἃ son maitre Ludwig Traube, dont le nom demeure attaché ἃ la 

préparation de l’entreprise nouvelle. On sait le prix des deux ouvrages 

que nous venons de Mentionner, et la masse considérable des ren- 
seignements qui s’y trouvent réunis. La collection allemande vient 

de s’enrichir d’un tome II, publié lui aussi par M. Lehmann. Aux 

catalogues de Suisse (Die Bisttimer Konstanz und Chur) succédent 
ceux du diocése de Mayence. Le présent volume qui, malgré un 

souci constant de briéveté dans l’annotation, compte plus de huit 

cents pages et témoigne d’un labeur vraiment méritoire, se borne 

aux bibliothéques d’Erfurt : 1. Collegium Amplonianum ; 2. Colle- 

gium Universitatis ; 3. Karthause Salvatorberg ; 3. Marienknechts- 

kloster. En tout 15 listes. A lui seul, le répertoire de la Chartreuse 

(1372-1803) couvre prés de la moitié du volume; il date de la fin 

du XVé siécle et était resté inédit jusqu’a ce jour. Nous y avons 

noté particuligérement les nombreux Passionalia, catalogués sous la 

lettre ἃ (p. 366-75). Parmi ceux qui subsistent encore, M. L. 

croit pouvoir identifier les numéros suivants: G 6 = Londres, 

British Mus. add. 10930 (douteux); G7 = Oxford, Hamilton 51 

(Cf. MapaNn, A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the 

Bodleian Library at Oxford, t. V, p. 35, n° 24481); G10 = Dresde, 

P. 43 (Cf. Scunorr von CAROLSFELD-SCHMIDT, Katalog der Hand- 

schriften der kénigt. Gffentl Bibliothek zu Dresden, t. 111, p. 174); 

G 16 = Londres, British Mus. add. 10931 (doutewx) ; G18 = Ber- 

lin, lat. qu. 646. Ce sont 14 de rares épaves. La section J du méme 
répertoire mérite également de retenir l’attention, A titre de curio- 

sité, en voici la rubrique : Liffera J sub se colligit libros de diversis 

exemplis et revelacionibus factis quibusdam personis et subordinatur 

hie sensui historico (p. 430). 515 Brigitte (par ex. J 3, aujourd’hui 
Oxford, Hamilton 7; MapAN, n° 24437), Ste Gertrude et Ste Mech- 

thilde y sont surtout représentées ; signalons aussi une Revelacio 
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S. Brandani (J 9 = Londres, British Mus, add. 15106). Un index 
général trés développé (p. 604-810) nous dispense, au reste, de 

poursuivre ici le relevé des textes hagiographiques qui se rencon- 

trent, soit isol’ment soit groupés, dans les diffGrentes listes. Le lec- 

teur les trouvera indiqués avec soin sous les rubriques Vitae ef 

passiones Sanctorum et Passionale. M. 6. 

146. — * A. CHanipz&. Manuscrits géergiens de Gratz. Extrait 

de Jp‘ilisis Universitetis Moambe. Bulletin de UV Université de 

Tiflis, τ. IX, 1929, p. 310-53, fac-similés, (En géorgien). 
Trés peu de temps avant sa mort, Hugo Schuchardt, un vétéran 

de la linguistique comparée ({ 1927), envoyait de Gratz au pro- 

fesseur Chanidzé, ἃ l’université de Tiflis, une étude qu’il avait 

composée, vers les années 1895-1897, sur diverses questions concer- 

nant la langue et la paléographie géorgiennes. Seule, une des quatre 

parties de cet essai gardait encore une véritable utilité. M. Ch. l’a 

publiée, aprés la mort de l’auteur, dans le Bulletin de 1’ Université 

de Tiflis, en respectant, avec un soin scrupuleux, son état d’inaché- 

vement (Mittheilungen aus georgischen Handschriften, 1. c., t. VIII, 

1928, p. 347-76). Il y est longuement question, entre autres, d’un 

lectionnaire géorgien que Schuchardt avait en sa possession. M. 

Ch. eut le plaisir d’y reconnaitre un de ces documents ἃ «h super- 

flus », dont le mystére lintrigue 4 si juste titre (cf. Anal. Boll, 

XLVI, 314-86). Naturellement i] voulut en savoir plus long qu’une 
esquisse vieille de passé 30 ans ne pouvait lui en apprendre sur une 

question dont l’importance était encore insoupconnée en ce temps-la. 

Par son collégue le professeur G. Tschubinaschvili, qui se trou- 

vait ἃ Gratz, il réussit 4 obtenir un complément d’informations. 

Nous abrégeons lhistoire : Pint“ressant travail que M. Ch. vient de 

publier ἃ son tour en contient le récit et en forme l’épilogue, l'un 

et Vautre singuliérement instructifs, ἃ plus d’un point de vue. 

Le lectionnaire de Schuchardt est un fragment de celui qu’A. 
Tsagareli a vu au monastére du Sinai et qu’ila décrit sous le n° 9 

dans son catalogue des manuscrits géorgiens du célébre couvent 

(Pamijatniki gruzinskoj stariny v’ Svjatoj Zemlé i na Sinaé, 

Saint-Pétersbourg, 1886, p. 218-19). Cet antique manuscrit sur 

parchemin a été copié au Sinai méme en 983. I] doit avoir été enlevé 

et dépecé — comme le fameux codex de Tischendorf — aprés le 
passage de Tsagareli, entre les années 1883 et 1895. 

M. Ch. a déchiffré sur photographies, avec la maitrise qu’on lui 

connait, les fragments de la version géorgienne des Evangiles 

retrouvés dans le manuscrit de Gratz. I] les a publiés, dans leur 

orthographe archaique, avec un commentaire pointilleux, auquel 

sont joints quelques fac-similés, malheureusement un peu frustes. 
Les Mittheilungen de Schuchardt mentionnaient également avec 

quelques détails deux feuillets de parchemin, dont lun contient 

deux fragments de l’épitre de S. Antoine et des Appphtegmes.des 
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Péres du désert. Comme le légendier, ils sont venus du Sinai et 

peut-étre par le méme chemin. 115 ont appartenu au mravalthavi, 

ou πολυκεφάλαιον Sinai géorg. 80, que Tsagareli (1. c., p. 233) 
rapporte au X-XIe siécle ; M. Ch. dirait plutét : ἃ la premiére moitié 

du XII¢ (p, 353), 
Mis sur cette piste par son correspondant, M. Tschubinaschvili 

eut Voccasion d’apprendre que la bibliothéque de l'Université de 

Gratz a recu, par legs de H. Schuchardt, quatre autres manuscrits 
séorgiens et un feuillet détaché. Vérification faite, les piéces de ce 

lot se trouvent étre respectivement : 

Sinay géorgien 2, psautier sur parchemin, palimpseste (une page 

reproduite en fac-similé par M. Ch., p. 344, porte transversalement, 

12 lignes d’écriture arménienne non grattée). L’écriture géorgienne 
serait du VIII-IXe s., selon Tsacaresi (p. 196), de la premiére 
moitié du XIe, selon M. Ch. 

Un fragment de Sinai 69 (TsacarEeLi, p. 226), parchemin de 

l’an 981: Vie de S. Syméon Salos. 

Sinay 31 (TsaGareui, p. 210), parchemin, daté de 985: liturgie 

de 5, Jacques, et un fragment d’un écrit de Grégoire Dio logos, 

c’est-a-dire, auteur des Dialogues, comme les Géorgiens et les Grecs 

appellent le pape S. Grégoire. 

Sinai 29 (Tsacarei, p. 209), rouleau de parchemin contenant 

la liturgie de 5. Jean Chtysostome. 

Le feuillet détaché aurait appartenu a Vévangéliaire Sinai 13 

(TSAGARELI, p. 204). 
A Vappui de trois au moins de ces identifications, M. Ch. apporte 

un témoignage décisif. Dans une lettre au professeur DzZavakhi- 

Svili, en date du 12 juin 1928, M. Rob. P. Blake, actuellement direc- 
teur de la bibliotheque de Harvard, déclare qu’au moment de son 

séjour au Sinai, au printemps de 1927, les manuscrits géorgiens 

répondant aux numéros 1, 2, 9, 28, 29, 40, 65, 66, 69, 81, 92 et 93, 

du catalogue de Tsagareli sont demeurés introuvables (Caanipzh, 
p. 353), Il subsisterait donc un certain doute sur les deux ma- 

nuscrits de Schuchardt ot se retrouveraient les manuscrits Sinai 

13 et 31; mais quant aux trois autres, — pour ne rien dire des 
feuillets volants — leur cas serait difficile A défendre. 115 étaient 

encore au Sinai durant Vhiver de 1882-1883 ; ils sont ἃ Gratz, et 

Yun d’entre eux, le n° 9, y était déja en 1895. Dans Vintervalle, il 

doit s’étre passé quelque chose d’assez difficile ἃ tourner en termes 
polis mais qui n’est pas sans exemple dans l’histoire la plus ré- 

cente du « Bibliothekswesen », Pour avoir mis le fait en pleine Iu- 

miére, M. Ch, mérite que son étude attire l’attention d'autres éru- 
dits que les rares spécialistes engagés ἃ la poursuite des «h su- 

perflus ». ᾿ . P. P. 

147. — * Jacques Vost&é O. P. Catalogue de la bibliothéque syro- 

chaldéenne du couvenf de Notre-Dame des Semences prés 4’ A lgos 
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(Irag). Rome, bureaux de l’Angelicum, 1929, in-8°, 144 pp. (Extrait 

de lV Angelicum). 
148. —* P. Sspatu. Bibliothéque de Manuscrits Paul Sbath. 

Catalogue. Cairo, H. Friedrich, 1928, 2 vol. in-8°, 205, 254 pp. 

On ne peut plus faire aujourd’hui que des suppositions vagues 

sur les trésors manuscrits que possédait autrefois le monastére de 

Rabban Hormizd, prés d’Alqos, au nord de Mossoul. La bibliothéque 

fut saccagée une premiére fois en 1828; quatorze ans plus tard 

elle recut une seconde visite des pillards, qui mirent en piéces 147 

ouvrages manuscrits ou imprimés, syriaques, arabes et latins (Add. 

ScHER, Journal Asiatique, mai-juin, 1906, p. 480). Dans la suite, une 

légende parait s’étre formée autour de ces dévastations. Al’une de 

ses deux visites 4 Rabban Hormizd, Sir E. A. Wallis Budge se 

laissa raconter qu’en 1850, plus de mille manuscrits arabes et 

syriaques furent emportés, par une inondation, de la maisonnette 

ot! on les avait cachés pour les soustraire aux brigands du Hama- 
vand (The Monks of Kibldi Khdn, Londres, 1928, p. 10-11). En 

réalité, le désastre, s’il s’en est produit un ἃ la date indiquée, n’a pu 

atteindre ἃ ces proportions fabuleuses. Peu de manuscrits de l’an- 

cien fonds ont survécu aux pillages de 1828 et de 1842. La biblio- 

théque reconstituée depuis lors aété, en 1869, transférée au couvent 

de N.-D. des Semences, nouvellement bati dans la plaine, un peu 

a lest d’Alqos. Le regretté Mgr Addai Scher en a publié une notice 

comprenant 153 numéros (Journal Asiatique, 10¢ sér., t. VIL, 

p. 479-512, t. VIII, p. 56-82). Cette description, qui ne visait pas 

ἃ étre complete, laissait beaucoup ἃ désirer pour l’exactitude. Le 

R. P. J. Vosté a pris la peine de la recommencer sur nouveaux 

frais, Les manuscrits inventoriés se montent cette fois au nombre 

de 330, soit plus du double de ce qui avait retenu l’attention de Mgr 

Scher. On notera cependant, sans beaucoup de surprise, que cer- 

tains volumes mentionnés dans le premier catalogue ne se trouvent 

déja plus dans le second. En Orient, il n’y a pas que les bachi- 

bouzouks et les inondations qui menacent les manuscrits. Le tra- 

vail du P. V. est conduit avec un souci de sobriété et de concision, 

qui en certains points pourrait sembler un peu excessif. Sans sacri- 

fier beaucoup d’espace, on aurait pu identifier les textes déja publiés 

ou en indiquer le rapport aux éditions existantes. Ces rapproche- 

ments auraient mis en lumiére quasi automatiquement quelques 

erreurs des copistes (p. ex., Ms. 200, fol. 89-109, Vie d’Abraham 

Qendonaya pour Qidundid. BHO. 16-17). Mais ilfaut tenir compte des 

restrictions imposées sans aucun doute par les conditions de temps 

et de lieu auxquelles l’auteur était assujetti. Tel qu’il est, le cata- 

logue du P. V. est destiné ἃ rendre de fort utiles services. I] rappelle- 

ra aussi au sentiment de la réalité ceux qui peut-étre espéraient 

encore voir quelque précieux document inédit sortir tout 4 coup 

des archives de N.-D. des Semences. C’est une illusion ἃ laquelle 

il faudra renoncer définitivement, tout au moins en ce qui concerne 

Vhistoire ecclésiastique et l’hagiographie. Les pitces de cette ca- 
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tégorie mentionnées dans le catalogue sont pour la plupart des 

légendes monastiques et des Passions fabuleuses (Behnam, Georges, 

Eustathe-Placidas, Daniel le Médecin, Mar Augin, Ionas,’ Mika, 

etc. οἷς). Or tandis que les calligraphes de N.-D. des Semences co- 

piaient et recopiaient de leur plus belle main ces pauvretés, ils 

semblaient avoir 4 peine quelque attention de reste pour les vrais 

trésors de la littérature syriaque. Les Actes des martyrs de Perse 

ne sont représentés par aucune collection d’ensemble, sauf le ms. 

218, transcrit en 1882 de Pédition d’Evode Assemani. Le vénérable 
Passionnaire dont lVéglise de Saint-Pethion ἃ Diarbékir s’enorgueil- 

lissait il y a moins d’un demi-siécle (Anal. Boll, IX, 5-8; cf. XLIII, 

262), ne semble pas non plus avoir laissé de postérité vivace en 

Orient. Cette stérilité en dit long sur l’indifférence, le manque de 

discernement et l’absence compléte de sens historique, faute de 
quoi elle eit été impossible. Et cette fameuse Chronique d’Ar- 

béles, qui dés son apparition est saluée comme une perle unique 

de Vhistoriographie ecclésiastique (cf. Anal. Boll., XLIII, 263), 

elle n’était pas enfouie si loin d’Alqo%’, que 14, dans ce foyer rayon- 

nant de la culture chaldéenne, personne jamais n’en ait soupconné 

Vexistence. Par quelle injustice du sort, par quelle malchance 

continue a-t-elle été obstinément négligée? autre mystére. Parmi 

les nombreux copistes contemporains, dont les écritures se conser- 

vent ἃ N.-D. des Semences, nous avons inutilement cherché le 

diacre Matti, qui au dire de M. Mingana, a copié plus de manuscrits 

syriaques qu’aucun autre homme vivant ou mort (voir Byzantion, 

t. IV, 1927-1928). Bref. sur plus d’un point, le procés-verbal de ca- 

rence dressé par le P. V. laisse entrevoir des conclusions dont la por- 

tée ne peut manquer d’apparaitre un jour ou |’autre. 

Nous aurions du regret de ne pouvoir promettre une utilité plus 

directe ἃ la « bibliothéque de manuscrits» dont M. l’abbé Paul 
Sbath a dressé le catalogue. M. S., prétre syrien d’Alep, a constitué 

lui-méme cette collection, qui comprenait en 1928, 1125 manuscrits, 

presque tous arabes. C’est un chiffre, qui aurait de quoi rendre 

réveur, méme si l’heureux bibliophile avait eu ἃ sa disposition les 

ressources dépensées pour un beaucoup plus maigre résultat par 

plus d’une mission scientifique de l’ancien et du nouveau monde. 

Assurément tout n’est pas or dans ce large butin. La littérature 
arabe chrétienne est ce qu’elle est, et, en hagiographie tout au moins, 

il faut un gros tas de minerai pour fournir quelques parcelles de 
métal précieux. Mais, en somme, la chance n’a pas trop mal servi 

M. S. Sa collection renferme quelques piéces qui ont leur intérét 

pour Vhistoire littéraire: telle, par exemple dans le ms, 0851, 

daté de 1453, une Passion de 5. Agathange, martyr ἃ Damas sous 

Vempereur Sévére, qui serait A rapprocher de la version géorgienne 

publiée par M. Kekelidze (Khristianskij Vostok, t. TV, 1915, Ὁ. 246- 

83 ; cf. ci-dessus, p. 000). — Ms. 1252 (de lan 1440): Apocalypse 
de 5, Paul; ibid., no 10, recension apparemment nouvelle de la 

légende de Zosime (voir ci-dessus, p. 313). — Ms, 319%? (daté de 
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1604): recension de ’Evangile de l’arabe, dont Vincipit concorde 

avec le célébre codex de Golius (cf. Anal. Boll, XLII, 132-34), — 

Ms. 542!°(an. 1539): Vie de S. Syméon Stylite l’Alépin, qui, ἃ 

premiére vue, semble avoir une étroite parenté avec la Vie géor- 

gienne dont il a été parlé ici méme (XLVI, 260-61). — Ms. 11124 
(XVIe siécle): Vie de 5. Jean Damascéne (par Michel de Saint- 
Syméon), avec Vintroduction autobiographique du narrateur, omi- 

se, comme ]’on sait, par deux des trois manuscrits connus jusqu’a 

présent (cf, Anal. Boll, XX XIII, 78-81), et par la version géor- 

gienne (KEKELIDzE, Khristianskij Vostok, t. III, p. 142). L’incipit 

du nouveau texte s’accorde avec celui du manuscrit de Kafr-Ba, 

y compris l’absence du mot was/, intercal¢é, ἃ la premiére ligne, 

dans l’édition de M. Bacha. Nous ramassons en courant ces quel- 

ques glanures. Il y en a d’autres dans 18 collection de M. Sbath, et la 

moisson, sans étre opulente, ne serait pourtant pas négligeable. Ceux 

qui entreprendront de la recueillir devront parfois mettre au point 

les notations du catalogue. Ainsi, par exemple, dans le ms. 391 déja 

cité, Pintitulé du n° 16 dit, dans Pénoncé francais : « Miracles de St. 

Tadros, écrits par Soukianos, évéque d’Akhitos...», et dans le 

texte arabe: « Miracles du martyr m4r Théodore, d’aprés 18 rela- 

tion, du pére, l’évéque, anba Soukianos (Sergianus? Marcianus? 
Hesychianus 2) évéque de la ville amie de Dieu, Euchaita, aprés la 

disparition de ’Pempereur impie Dio<c>létien. [] y rappelle la 

dévotion des citoyens d’Euchaita pour le martyr mar Théodore, et 

comment ils représentérent sur la porte de la ville l’image du sei- 

gneur Christ et Vimage du martyr mar Théodore, sur son cheval 

gris, et le dragon par dessous ». La mention: « traduit du syriaque » 

revient fréquemment dans le catalogue, On aimerait 4 savoir sur 

quelles preuves elle est appuyée. Pp. P. 

149. — * Hippolytus Werke. Vierter Band. Die Chronik herge- 

stellt von Adolf BAvER (+), durchgesehen und herausgegeben im 

Auftrage der Kirchenvater-Kommission der preussischen Akademie 

der Wissenschaften von Rud. HELM, nebst einem Beitrag von J. 

Markwart, Leipzig, J. C. Hinrichs, 1929, in-8°, vim1-562 pp., 

autographie (= Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten 

drei Jahrhunderte, Bd. 36). 

Etant donné le degré de perfection atteint par les procédés 

mécaniques de l’imprimerie, rien ne laissait prévoir que le métier 

des calligraphes et des copistes fit destiné ἃ refleurir. C’est pourtant 

ce qui arrive: l’autographie nous raméne ἃ cette institution d’un 

autre Age. Il est regrettable et méme un peu scandaleux que ce 

progrés ἃ rebours s’impose pour des raisons d’économie A des publi- 

cations classées au premier rang des entreprises scientifiques, telles 

que la collection des anciens Péres grecs, patronnée par PAcadémie 

de Berlin. A vrai dire, la reconstitution de la Chronique d’Hippo- 

lite entreprise par feu Adolf Bauer ([ 1919) n’avait pas éveillé des 
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espérances bien impatientes. Aprés les éditions de Mommsen et de 
Frick, et les travaux de Bauer lui-méme sur les fragments grecs, 

dont la découverte lui est due, on savait que les matériaux, dans 

leur état actuel, ne se prétaient guére ἃ une tentative de reconstruc- 

tion. Le laborieux critique ne s’y était pas trompé. 1] faut croire que 

les résultats de son effort sont demeurés encore inférieurs ἃ son 

attente, puisqu’il n’a pas réussi ἃ convaincre M. Rud. Helm, son 

éditeur posthume, que le σταδιασμός dela Méditerranée appartient ἃ 

l’ceuvre d’Hippolyte (cf. Vorwort, p. vii-vim1). Pourtant, malgré ce 

gu’on y peut relever de contestable et les retouches de détail 

devenues nécessaires aprés plus de dix ans, l’ceuvre de Bauer est 
susceptible de rendre des services appréciables. Elle méritait d’é- 
tre sauvée de l’oubli, et il convient de rendre ici un trés particu- 

lier hommage au dévouement de M. Helm, qui s’est chargé de 
mettre au point la rédaction et les notes de auteur, sans reculer 

devant linutile supplément de soins et de travail matériel, imposé 

par les conditions décourageantes de la publication. 

Le sous-titre annonce une contribution de Μ. Markwart. Pour 

ne pas associer au nom et ἃ l’ceuvre d’Hippolyte, un nom et une 

ceuvre disparates, ou pour ne pas déroger trop ostensiblement au 

programme général de la collection des Griechischen Kirchenvdler, 

Véditeur ma pas spécifié que la « contribution» de V’éminent 

iraniste est une traduction ou plutét une étude complete des pas- 

sages empruntés ἃ la chronique d’Hippolyte par une chronographie 

arménienne, composée, semble-t-il, en l'année 686. Cette compilation 

a été amalgamée par erreur avec un écrit historique d’Ananie de 

Sirak, computiste, géographe et philosophe arménien, qui vivait . 
dans la seconde moitié du VII®¢ siécle. Il faut en décharger la mémoi- 

re de ce savant homme. Le plagiaire anonyme dont ce centon est 

Vouvrage semble n’avoir connu la chronique d’Hippolyte que par 
Vintermédiaire d’un remaniement alexandrin, apparenté avec la 
source des Excerpta Barbari et de la Chronique Pascale, et dont la 

trace se retrouve aussi dans histoire d’Albanie, rédigée en arménien, 

au Xe siécle, par Moise de Kajfankaitu. Pour mettre Ananie hors 

de cause, M. Markwart a remué tout ce que ]’on sait ou que lon a 

cru savoir sur la personne, la carriére et Vactivité littéraire de ce 

fertile polygraphe. Les difficultés solubles et insolubles, dont le 

texte, les sources et les alentours du document sont partout hérissés, 

ont été soumises ἃ une discussion approfondie, mais d’allure un 

peu vagabonde, qui s’échappe souvent assez loin d’Hippolyte et de 

sa chronique. L’érudition de M. Markwart est un juste sujet d’éton- 

nement et d’admiration pour ceux quiont abordé quelqu’une des 

littératures abstruses dans lesquelles il se joue. Sur toutes les 

questions relatives ἃ ’histoire de Orient byzantin, il posséde des 

connaissances de premiére main et d’une diversité prodigieuse, pres- 

que toujours exactes et sires, et, pour une grande part, puisées 

directement ἃ des sources lointaines, oh aucun vulgarisateur n’a 

passé. Rien qui ressemble moins a l’information banale et figée 
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des répertoires et des encyclopédies. Et ἃ travers ce savoir immense, 

son imagination, aussi agile que sa mémoire, établit des liaisons 

et des raccordements, auxquels personne jusqu’a lui n’avait songé. 

Méme quand on ne peut se ranger ἃ ses conclusions ou que ]’on 

préfére en rester ἃ ]’avis qu’il vient de quitter, il y a toujours profit 

ἃ le lire, et l’effort d’application qui est souvent nécessaire pour 

bien savoir of il va ne manque jamais d’étre amplement ré compen- 

sé, Ceci est pour expliquer que, sous l’enseigne de la Chronique 

d’Hippolyte, on trouvera dans ce volume, outre une monographie 

bio-bibliographique sur Ananie de Sirak, un apereu inédit et 

original sur quatre siécles d’historiographie arménienne. Nous 

avons eu le plaisir d’y constater (p. 415-22) que M. Markwart 

parait apprécier favorablement la Passion de S.lazdbézéd (¢ 9 nov. 

553), dont nous avgns essayé de mettre en évidence la haute valeur 

documentaire (Acta SS., Nov. t. IV, p. 191-216). 

P. 440, note 1, dans la citation en lettres arméniennes le δ (ou 

ἢ arménien est deux fois remplacé parz.— Ῥ, 552, deux fois 
également (en transcription): « Thomas Averuni», pour Thomas 

Arcruni (Ardsruni). En supposant, ce qui est bien difficile 4 croire, 

que ces accidents de copie soient comparativement aussi rares 

que pourraient l’étre des fautes d’impression, le fait lamentable 

qui demeure c’est que ces pages érudites, encombrées de citations 

exotiques et de caractéres conventionnels,sont extraordinairement 

dures et pénibles 4 lire dans le mode de présentation qui leur a 
été imposé par le malheur des temps. On dit, il est vrai, que nécessité 

fait loi; mais en ce cas, c’est contre cette nécessité que la conscien- 

ce publique doit s’insurger, et c’est la condamnation d’une époque 

que l’on puisse en dire: 

Haud facile emergunt quorum virtulibus obstat 

res angusta domi. P. P. 

150. - * W. Titi. Die achmtmische Version der zwélj kleinen 
Propheten. Kopenhagen, 1927, in-8°, xxxu-151 pp. (= Coptica 

consilio et impensis Instituti Rask-OErstadiani edita, IV). ἢ 

On nous excusera d’étre sorti du domaine propre des Analecta 

Bollandiana pour annoncer cette édition d’un texte biblique. 

Une fois n’est pas coutume, et la publication qui est cause de cette 

exception souléve un probléme dont les ramifications s’étendent 

a Vhagiographie. M. Walt. Till, auteur d’une grammaire du copte 

« akhmimique », a cru remarquer que la version des douze petits 

prophétes, en ce dialecte, conservée dans un codex Rainerianus de 

Vienne, n’a pas été publiée par M. C. Wessely avec un suffisant 

degré d’exactitude : imperfection excusable, si la lecture de ce ma- 

nuscrit exige, comme il apparatt par les explications de M. T., 
une puissance visuelle d’une extraordinaire acuité. Il a donc entre- 

pris de refaire, sur nouveaux frais, l’édition princeps. La sienne, 

établie avec un luxe de soins presque excessif et pourvue d’un glos- 
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saire complet en deux parties (mots coptes ef mots étrangers), 
donnera, on peut J’espérer. satisfaction aux plus difficiles. 

Voici maintenant par ot cette publication scripturaire est sus- 

ceptible de piquer et méme d’inquiéter la curiosité des historiens, 

y compris les hagiographes. Bien qu'il se soit interdit d’aborder 
ex professo les problémes de critique textuelle, M. Τὶ n’a pu s’em- 

pécher de remarquer que la version akhmimique des douze petits 

prophétes représente une tradition distincte de la version grecque 

et de la version bohairique. Elle est en général plus voisine de la 
version sa‘idique. dont elle se sépare pourtant par des variantes de 

nature bien caractcérisée. En beaucoup d’endroits elle se tient plus 

prés du texte massorctique et de la vulgate latine, que du grec 
des Septante (p. xxiv). M. T. reléve plusieurs cas, od, dit-il, la 

version akhmimique, d’une part, le reste des versions, d’autre 

part, représentent deux lectures possibles d’un méme terme hébrai- 
que (p. Xxvi1). Jl y a mieux: en certains passages ambigus, l’inter- 

préte akhmimique se tire d’affaire en offrant deux traductions au 

choix, et il arrive que ces deux traductions ré pondent ἃ la polysémie, 
vraie ou apparente, du mot hébreu: c’est le cas par exemple, pour 
les fameux λύκοι τῆς “AgaBiac de Sophonie 3, 3 (p. xxvut). 

Tel est le probléme. Si M. T. l’a posé dans ses véritables termes 
- et qu’il n’y ait introduit ’hébreu qu’a bon escient, il a donné aux 
historiens de la littérature copte un sujet de réflexions qui pourra 

les occuper longtemps. 

Le dialecte akhmimique est une réalité, voire une réalité aux 

aspects multiples ; mais le nom qui sert ἃ la désigner n’est qu’un 

mot assez mal choisi. On serait méme embarrassé de définir exacte- 

ment |’aire sur laquelle le parler en question était r¢pandu. M. W. E. 

Crum a pu écrire, en 1926, que le seul texte pleinement akhmimique 

dont l’origine soit certaine a été trouvé non pas ἃ Ahkmim mais 

dans le Fayyoum (The Monastery of Epiphanius, part I, 234). ἢ 

faut espérer qu’a l’aide des matériaux et des instruments mis ἃ la 
disposition des chercheurs par M. T., quelque investigateur sagace 

et heureux parviendra ἃ découvrir ἃ quelle époque et dans quel mi- 

lieu se cachait ce traducteur copte qui savait l’hébreu. 
P. P. 

454. — * Bibliothek der Kirchenvdter. Eine Auswahl patristischer 

Werke in deutscher’ Uebersetzung herausgegeben von Ὁ. BaRDEN- 
HEWER, Κα, WrYMAN, J. ZELLINGER. Band LIX-LXI. Miinchen, 

Kosel Pustet, 1928, 3 vol. in-8°. 

La Bibliothek der Kirchenvdter devait, selon les prévisions, se 

limiter ἃ soixante volumes. Avec le dernier des trois tomes qui nous 

sont parvenus, voici ce nombre déja dépassé, et 18 série n’est pas 
close. On ne peut que s’en féliciter, car le soin apporté a la plupart 

de ces travaux leur assure une utilité durable (cf. Anal. Boll, 

XLVI, 370). 
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Le tome LIX comprend la traduction, due ἃ Μ. Vabbé Philippe 

Haeuser, des vingt premiers discours de S. Grégoire de Nazianze, 

dans lordre ot les présente |’édition parisienne de 1788, reproduite 

par Migne. Dans ce nombre, en fait de piéces hagiographiques, 

l’éloge funébre de Césaire, le frére de Grégoire, celui de Gorgonia, 

sa sceur, et l’homélie sur les Macchabées. La traduction est un tra- 
vail consciencieux, indépendant de l’ancienne Bibliothek, qui n’avait 

dailleurs offert qu’un choix de discours. L’introduction générale 

sur la vie et les écrits du grand évéque tient en une quinzaine de 

pages, et, quant aux introductions particuliéres, elles se bornent 

ἃ quelques lignes. Les vingt-cing discours suivants de Grégoire sont 

promis pour un autre volume. 

Le tome LX est le deuxiéme que M. Jules Baer consacre ἃ saint 

Cyprien. Le premier contenait la Vie écrite par Pontien et les pre- 
_miers traités (cf. Anal. Boll., XLV, 133); le présent volume, la 

correspondance en entier, Ce travail de M. B. mérite les mémes éloges 

que le précédent. Son information relative ἃ l’étude de certaines 

graves questions soulevées par nombre de lettres est toutefois 

quelque peu en retard. Des recherches dans le genre de celles du 

P. A. d’Alés (cf. ibid., t. c., 178) et de M. Hugo Koch (ef. ibid., 

t. c., 153) n’ont pas laissé les problémes dans ]’état ot ils étaient il 

y a une dizaine d’années, De-ci de-]a, des erreurs de détail sont a 

rectifier. Ainsi (p. 177) l’élection du pape Corneille comme succes- 
seur de Fabien doit se placer, non en 250, mais en mars 251. Dif- 

férentes personnes ou localités que M. B. renonce ἃ identifier sont 

en réalité connues. La position de Suturnuca (p. 229), par exem- 
ple, a été retrouvée grace ἃ d’anciennes inscriptions. C’était une 

ville de Afrique proconsulaire, située ἃ une trentaine de kilomé- 

tres au sud de Tunis. 

Le tome LXI est la traduction des cinquante-six Orationes 

adversus haereses de S. Ephrem, faite par M. Adolphe Riicker, qui, 

en collaboration avec Mgr O. Bardenhewer et M. S. Euringer, nous 

a présenté déja, dans le tome XX XVII, un premier choix d’homé- 

lies et de Carmina (cf. Anal. Boll., XLV, 133). Ce n’était pas un 

jeu que d’entreprendre et de mener ἃ bonne fin la traduction de 

ces Orationes. On sait, en effet, que la seule édition compléte qu’on 

en ait, celle de Rome (1740), n’est pas précisément un modéle 

du genre. Le texte syriaque, dont on ne connaissait alors que le 

manuscrit Vat. syr. 111 (522), fort endommagé, a été traité, par 

l’éditeur de cette partie des ceuvres d’Ephrem, Petrus Benedictus 
(Pierre Mobarak), avec une liberté jugée maintenant inadmissible, 

et la traduction latine dont il l’a fait accompagner est une para- 

phrase des plus libres. Les anciennes traductions allemandes, in- 

complétes d’ailleurs, sont tributaires de ce texte défectueux. M. R. 

a eu l’ambition de faire ceuvre définitive. Il a pris comme base 

de sa traduction le manuscrit méme de la Vaticane, en le colla- 

tionnant aux deux autres manuscrits, du British Museum, incomplets 

Anal. Boll, XLVII. — 26. 
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mais recommandables par leur 4ge (V°-VIe siécle). Ainsi, i] a pu 
rectifier les fausses lecons introduites par l’éditeur romain, Dans la 

traduction, il ne s’ést dérobé ἃ aucune difficulté. C’est assez dire 

son meérite, car le langage poétique d’Ephrem, parsemé de méta- 

phores, de jeux de mots et d’allusions, est, par endroits, un véri- 

table casse-téte. Aussi nous ne voulons pas assurer que les interpré- 

tations de M. R. soient toutes définitives. L’introduction générale 

sur le texte, les diverses traductions, la forme métrique de ces 

madrdsé et sur les écrits d’Ephrem contre les hérétiques est ce que 
l’on pouvait souhaiter. Il en est de méme de l’annotation. L’infor- 

mation est de bon aloi et parfaitement ἃ jour. Nous ne reléverons 

qu’une vétille. M. R. semble croire (p. 12) que la situation géo- 

graphique de Litharba, οὐ a vécu notamment le stylite Jean, 

correspondant de Jacques d’Edesse, n’a pu @tre identifiée avec 

certitude jusqu’a présent. Au vrai, Litharba (al-Atharib) est, comme 

on l’a montré depuis longtemps déja, une localité fort ancienne de 

Syrie, ἃ une journée de marche ἃ l’ouest d’Alep, sur une des voies 

antiques d’Alep ἃ Antioche. J. Simon. 

152. — * Lane Cooper. A Concordance of Boethius. The Five 
Theological Tractates and the Consolation of Philosophy. Cambridge, 

The Mediaeval Academy of America, 1928, in-8°, x1-467 pp. (=The 

Mediaeval Academy of America Publications, 1). 

Professeur de littérature anglaise 4 Cornell University, M. Cooper 

s’est spécialisé dans V’établissement de concordances. Comme il 

Vécrit modestement lui-méme, il a entrepris, sans étre latiniste 

de profession, de mettre son habileté technique au service du latin 

médiéval. [1 lui fallait certes un rare courage pour s’atteler, dans 

des conditions difficiles, ἃ une besogne aussi austére. Le volume, 

fort bien imprimé, est d’un maniement commode. On se rendra 

compte de la fagon précise dont Boéce a forgé l’instrument néces- 

saire ἃ l’expression de sa pensée; on sera frappé du nombre des 
termes qui sembleraient appartenir ἃ la latinité du bas moyen Age, 

mais remontent en fait ἃ l’initiateur de la scolastique. M. C. enre- 
gistre sous des rubriques différentes les flexions d’un méme mot. 

C’est 14, nous semble-t-il, imposer au lecteur une peine que le com- 
pilateur aurait di se donner, pour diminuer les chances d’erreur. 

M. C. a cru devoir étre parfaitement complet dans ses relevés d’ef, 

desi, de qui (dispersés, comme nous l’avons dit, sous qui, quae, 

cuius, cui etc.). I] est permis de penser que c’est un excés de bonne 

volonté, P. GROSJEAN. 

153. — E. von Dosscuiitz. Der Apostel Paulus. I. Seine welt- 

geschichiliche Bedeutung. 11. Seine Stelle in der Kunst. Halle (Saale), 

Buchhandlung des Waisenhauses, 1926-1928, 2 vol. in-8°, 64 et 88 
pp., illustrations. 

Le savant auteur des Christusbilder s’était appuyé eXclusivement, 
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dans cet ouvrage, sur les monuments écrits. Aujourd’hui il se révéle 

archéologue et connaisseur en histoire de Part. Son Saint Paul est 

abondamment illustré (56 gravures hors texte), et ἃ qui serait tenté 

de signaler des lacunes dans le choix des ceuvres d’art ot 5. Paul 

est représenté, on fait savoir que les deux volumes seront suivis 

d’un troisiéme, ob Viconographie de l’apétre sera étudiée complete- 

ment, avec 2000 4 3000 reproductions ἃ l’appui. Ce qu’on nous donne 

dés maintenant est déja fort important, surtout par le commentaire, 

sous forme de notes rejetées ἃ la fin de chaque volume. Cette pu- 

blication est sortie d’une série de conférence faites ἃ Erfurt en 
1925. Dans le premier volume, l’auteur expose avec clarté ses idées, 

qui ne sont pas nouvelles, sur la vie de 5. Paul, sa personnalité 

et sa place dans l’histoire du monde. Dans le second il trace une 
large esquisse de l’iconographie du saint, depuis l’antiquité jus- 
qu’a nos jours. On serait tenté de dire que ce sont 14 des sujets 
disparates. Car enfin l’iconographie d’un saint n’est pas nécessaire- 

ment en rapport-avec le réle qu’il a joué et l’influence qu’il a pu 

exercer. L’importance de S. Augustin serait trés inférieure a celle 

de S. Christophe s’il fallait les juger sur le nombre et la qualité des 

chefs-d’ceuvre qu’ils ont inspirés. Mais i] ne convient pas de chercher 
querelle ἃ auteur sur ce point. Ce que nous regrettons, c’est qu'il 

faille un effort appréciable pour se retrouver dans l’annotation trés 

touffue qui termine chaque volume. Il est vrai qu’on en est large- 

ment récompensé par les renseignements de tout genre qu’on y 

recueille. M. v. D. semble y avoir versé toute son érudition, et l’on 

sait combien elle est abondante. A propos des listes des apétres, 

un rappel ἃ l’article du P. de Jerphanion: Quels sont les douze 

apétres dans Viconographie chrétienne (dans Recherches de Science 

religieuse, t. X, p. 358-68) n’efit pas été superflu, et quant aux 
listes des églises dédiées aux deux princes des apdétres et a 5. Paul 

seul (p. 49-51), quelque abondantes qu’elles soient, elles pourraient 
étre aisément allongées. La place donnée aux deux apétres dans les 

représentations ot ils figurent a cété du Christ est Pobjet d’une 

série de remarques intéressantes. M. v. D. a bien observé que, dans 
les monuments romains, jusque vers le IX¢s., S. Pierre se trouve ἃ 

la gauche du Sauveur, S. Paul ala droite, ce qui équivaudrait ἃ lui 
donner la place d’honneur, Déja anciennement on avait été frappé 

du fait, et des explications allégoriques avaient été imaginées. Puis 

étaient venus des théologiens intéressés A rabaisser les prérogatives 

de 5. Pierre. Ils n’ont pas manqué de tirer argument en faveur de 

leurs théories de la place occupée par 5. Paul. Des archéologues sont 

arrivés ἃ d’autres conclusions aussi peu soutenables. C’est ainsi 

qu’a propos de la scéne de la Traditio legis sur une série de sarco- 

phages de Ravenne, voyant le Christ présenter le rouleau ἃ l’apétre 

qui est ἃ sa droite, ἃ S. Paul comme on a pensé, Pun d’eux a cru 

avoir découvert un indice de la provenance de ces monuments. 
M. Wulff s’est posé la question « Wo galt Paulus als der Ftthrer? » 
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Et il répond ; « in Kleinasien, » et conclut sans hésiter 4_une origine 
asiatique. M. v. D. fait justement remarquer qu’en Asie Mineure, 

pas plus qu’ailleurs, S. Paul n’a le pas sur S. Pierre, et il se_rallie a 

Vinterprétation toute naturelle, acceptée par les meilleurs archéo- 
logues. Les artistes n’ont nullement songé 4 marquer la préé minence 

de S.Paul, au contraire. Mais ils se mettent au point de vue du spec- 

tateur, qui, instinctivement, place 4 sa droite celui qui mérite le 

premier rang. Une question A reprendre serait celle de l’attribut 
caractéristique de S. Pierre. On cite d’anciens exemples, comme 

la mosaique du mausolée de Galla Placidia et quelques autres. 

M. v. Ὁ. déclare qu’elles ont été toutes retouchées (p. 61). Que faut- 
il penser de la mosaique de l’arc triomphal de Saint-Paul-hors-les- 

murs que M. v. Ὁ. ne cite pas et of 5. Pierre porte également la 

clef? De Rossi avait l’impression que les figures de S. Pierre et de 

S. Paul avaient été entiérement refaites (Adusaici, arco di Placidia, 

f. 4%), Mais’ Mgr Wilpert (Die rémischen Mosaiken, t. II, p. 556) 
publie un dessin, antérieur & la restauration sous Clément XII, 

sur lequel on distingue la clef. Un détail de ’iconographie de S. Paul, 

qui n’a pas été éclairci, c’est celui du double glaive que les artistes 

lui mettent parfois entre les mains. Cela fait songer au Domine, 

ecce duo gladii que S. Luc place dans la bouche des apétres (XXII, 

38); mais S. Paul n’était pas la, et on ne voit pas trop quel rap- 

port les deux glaives, au sens symbolique que l’on sait, pourraient, 

avoir avec l’apdétre des Gentils. H. D. 

154, — H.-I. BELL. Juden und Griechen im rémischen A lexandreia. 

Leipzig, J. C. Hinrichs, 1926, in-8°, 52 pp., 2 fac-similés (= Bethej- 

te zum « Alten Orient», Heft 9). . 

Comme suite ἃ son bel ouvrage: Jews and Christians in Egypt 

(cf. Anal. Boll., XLIII, 140-143), M. H. Idris Bell, a écrit une secon- 

de étude, de proportions plus modestes, ot le méme sujet est envisa- 

gé sous un angle un peu moins divergent peut-étre qu’on ne le 

croirait, 4 comparer les deux titres. De part et d’autre, ce sont en 

grande partie les mémes documents qui sont allégués, et la discussion 

s’appuie aux mémes données générales. On aimera surtout ἃ retrou- 

ver, sous un aspect nouveau, l’érudition lucide et solide de Vauteur, 

qui ne se sent pas ἃ ’étroit dans le cadre un peu resserré qui lui 

était imposé par le programme des Beihefte zum « Alten Orient ». 

Ecrire un abrégé of chaque mot compte et ot la pensée porte en 

elle-méme la preuve de sa solidité est un art que possédent seuls les 

maitres de la science. On ne le contestera pas ἃ M. B. 

Dans la derniére partie de l’esquisse (ch. III-V), les fameux Actes 

des martyrs paiens d’Alexandrie devaient, naturellement, étre mis 
en évidence (sur ces documents voir H. DELEHAYE, Les Passions 

des martyrs ef les genres littéraires, Ὁ. 161 et suiv.). L’auteur, mar- 

chande un peu son adhésion aux hypothéses proposées par M. von 

Premerstein dans son mémoire: Zu den sogenannten Alexandrini- 
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schen Martyrerakten (cf. Anal. Boll., XLIII, 140), οὐ sont en partie 

reprises les conclusions d’une précédente étude: Alexandrinische 
und jtidische Gesandfe vor Kaiser Adrian (dans Hermes, t. LVII, 

1922, p. 266-316). Mais en somme, ses objections se réduisent ἃ 

quelques réserves de principe, d’ailleurs parfaitement sages et qui 

doivent étre rappelées de temps en temps. Quand (p. 37) il fait re- 

marquer, par exemple, que les reconstitutions conjecturales de 

textes fort mutilés ont rarement été confirmées par les témoignages 

directs survenus dans la suite, il n’entend assurément pas décourager 

un effort nécessaire et dans lequel il sait déployer lui-méme une 

belle habileté. Il constate un risque, qu’il importe de voir et de 

reconnaitre, méme quand ‘on est obligé de Ile courir. Une inconsé- 

quence pourtant : c’est en s’appuyant sur la reconstitution Σ΄ τατι]- 

λιανοῖς κήποις que M. von Premerstein a pu fixer au 30 avril 53 
la premiére comparution d’Isidore et de Lampon devant l’empereur 

Claude (Philologus, Supplementband XVI, 2, 1923, p. 18-20). M. B. 

accepte cette date (p. 28); mais quelques lignes plus loin, il semble 

pourtant mettre la restitution LtatijAvavoig en balance avec 

Δουκουλ]λιανοῖς (conjecture de M. Wilcken). 

Les mémes papyrus d’Oxyrhynque ont jeté une lumiére assez 

inattendue sur le dernier soulévement juif quieut lieu en Egypte 

avant Vavénement d’Hadrien, vers l’année 110, probablement. 

M. B. fait bien ressortir ’importance documentaire de ces révéla- 

tions. Mais que les historiens, tous les historiens de l’époque aient 

ainsi été convaincus de réticences graves, par un mémoire anonyme 

conservé en exemplaire unique sur quelques feuillets de papyrus, 

c’est ce qui s’appelle une legon de choses, sur laquelle la critique 

peut se livrer 4 d’utiles méditations. La réapparition du rescrit 

de Claude aux Alexandrins, 4 laquelle restera attaché le nom de 

M.B., a été la plus éclatante de ces surprises. On peut espérer qu'elle 

ne Sera pas la derniére. P,P. 

155. — * J. M. HarpeENn. The Anaphoras of the Ethiopic Liturgy. 

London, S.P.C.K., 1928, in-8°, rv-136 pp. (= Translations of Chri- 

stian Literature. III. Liturgical Texts). 

Le Rev. J. M. Harden, actuellement évéque anglican de Tuam 

(Irlande), a entrepris de vulgariser dans le public cultivé de langue 

anglaise la littérature ecclésiastique éthiopienne. Aprés avoir donné 

une traduction de la Didascalie éthiopienne (cf. Anal. Boll, XLII, 

426), puis une introduction générale a la littérature ghéez (cf. ibid., 

XLV, 398), voici qu’il présente, également dans les publications 

de la S. P. C. K., un volume consacré a la partie essentielle de la 

liturgie éthiopienne, les diverses anaphores ou canons de la messe. 

On en compte jusqu’a seize. L’anaphore le plus souvent prescrite 

par le calendrier ecclésiastique est dite des Apétres ; les autres sont 

celles de Notre-Seigneur, de la Ste Vierge, de Dioscore, de S. Jean 

Chrysostome, de S. Jean l’Evangéliste, de S, Jacques frére du 



406 BULLETIN 

Seigneur, de S. Grégoire d’Arménie, des 318 Péres orthodoxes, de 
S. Athanase, de 5. Basile, de 5. Grégoire de Nazianze, de 5. Epi- 
phane, de S. Cyrille (il en existe deux différentes) et de Jacques de 

Saroug. Si existence de ces anaphores, dont les attributions sont 

fantaisistes, est connue depuis longtemps déja, il n’en est pas de 

méme de leur texte. Aussi bien le Rev. H. s’est-i] donné la peine de 
traduire, en entier ou en partie, directement sur l’éthiopien, toutes 

les anaphores contenues dans le codex Orient, 545 du British Museum, 

un des .plus anciens manuscrits du Qedddsé ou missel éthiopien 

(c. an. 1670.). 11 n’y manque que l’anaphore de 5. Jacques et la 

seconde de S. Cyrille. La traduction de celle de S. Basile a été jugée 

superflue, le texte éthiopien n’étant que la version littérale de l’ana- 

phore copte suffisamment connue. Une introduction d’une trentaine 

de pages sur les anaphores en général et sur chacune d’elles en 

particulier groupe toutes les connaissances de ]’auteur. Une fois 

de plus, nous constatons l’extréme difficulté de se renseigner avec 

exactitude dans ce’ domaine. Le Rev. H. croit que seules les trois 

premiéres anaphores et celles de Dioscore et de Chrysostome ne sont 

plus inédites et, sauf la derni¢re, sont accessibles dans quelque tra- 

duction. En réalité les anaphores des 318 Péres orthodoxes, d’Atha- 

nase, d’Epiphane, de Jacques frére du Seigneur sont déja éditées et 
toutes les anaphores, hormis la seconde de Cyrille, ont été traduites 
en anglais ou en allemand par le Rev. Samuel A. B. Mercer ou par 

M. Vabbé Sébastien Euringer. Tous deux se sont servis, il est vrai, 

de manuscrits différents, moins bons, semble-t-il, que celui auquel 

s’est tenu M. H. Mais il aurait trouvé un précieux appoint surtout 

dans les éditions, versions et annotations, de M. Euringer, qui lui 
auraient épargné plus d’une hésitation dans son travail de tra- 

ducteur. Une fois en possession d’une édition critique des diffé- 

rentes anaphores, il restera ἃ rechercher leurs origines, dates et 

auteurs, ἃ suivre et ἃ analyser les modifications subies au cours des 

temps, ἃ les classer et A, les rapprocher des anaphores des autres 

littératures orientales, notamment des ceptes. Alors seulement l’on 

pourra juger ἃ bon escient de la part d’originalité de ces piéces 
éthiopiennes. Nous devons ἃ la vérité de dire qu'elle s’annonce assez 

maigre et risque de ne pas récompenser a leur valeur les efforts faits 

pour la découvrir. J. SIMON. 

156. — * Arn. van Lantscuoot. Recueil des colophons des manus- 

crits chrétiens d’Egypte. T. 1: Les colophons coptes des manuscrits 

sahidiques. Fasc. 1 : Textes ; fasc. 2 : Notes et tables. Louvain, 1929, 
in-8°, xvi11-224, 153 pp. (= Bibliothéque du Muséon, 1), 

Danis les pays οὐ 18 profession de calligraphe était exercée par de 

véritables lettrés et ot les livres étaient conservés avec respect, les 

colophons des manuscrits sont parfois des documents du plus haut 

intérét non seulement pour l’histoire de la littérature et de la langue, 

mais aussi pour la chronologie, la topographie et méme V’histoire 
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générale. Chez les Arméniens et les Géorgiens notamment, le scribe 

n’attendait pas d’avoir atteint le dernier feuillet de son dernier 

cahier pour inscrire en bonne place son exegi monumentum, et l’usage 

lui permettait de faire les honneurs de son ouvrage, de 568 mécé- 
nes ou de lui-méme avec une prolixité tantét familiére, tantét 

solennelle, mais rarement tout ἃ fait vide de choses. Tel de ces « Mé- 

moriaux », dont la série complete formerait un vaste recueil, est 

une véritable notice autobiographique, comparable pour la préci- 

sion et Vintérét aux meilleures pages des historiens nationaux. 
En Egypte, la matiére d’un tel recueil serait notablement plus 

pauvre, pour plusieurs raisons dont la principale n’est peut-étre 

pas le délabrement de la plupart des manuscrits, qui, en régle ἃ peu 

prés générale, sont amputés de leurs deux extrémités. M. le chanoine 

van Lantschoot, qui a entrepris d’élever ce monument, en a déja 

posé la premiére assise. Son recueil des colophons sa‘tdiques comprend 

environ 130 numéros. On peut le regarder comme complet, en ce 

sens tout au moins que peu de textes importants auront échappé 

aux investigations de l’éditeur. De ces quelque 130 inscriptions un 
certain nombre ne sont pas ἃ proprement parler des colophons, mais 

de simples formules de priére ou d’imprécation, ajoutées aprés coup 

par un donataire ou par un lecteur. Dans la masse restante, il ne 

manque pourtant pas de piéces curieuses, dont plusieurs, malheu- 

reusement, fort mutilées. 

M. le ch. van L. a traité ces débris avec un soin minutieux. Les 

textes déja publiés ont été revus sur l’original ou sur photographie. 

Dans la mesure ot les moyens typographiques le permettaient, tou- 

tes les particularités du manuscrit ont été reproduites. En téte de 

chaque piéce, un bref signalement bibliographique, rédigé sur le 

modéle d’un article de catalogue. Les notes critiques et le commen- 
taire explicatif ont été relégués dans le second volume. Aucune 

traduction n’a été jointe aux textes publiés : omission regrettable et 

que nulle bonne raison ne justifie. Si c’était la place qui manquait, 
on en aurait trouvé ἃ suffisance en abrégeant ou en supprimant les 

notes ot le M. van L. reléve un peu trop complaisamment les moin- 

dres bévues de ses devanciers, ensuite en renon¢ant ἃ disposer le 

texte ligne par ligne et lettre par lettre comme il se lit dans le 

manuscrit, avec tous les vides entre lesquels il flotte. Ces précautions 

méticuleuses ont pu s’imposer aux temps lointains ot le copte par- 

ticipait encore au prestige et au mystére des hiéroglyphes. C’est par 
un privilége devenu abusif ou par simple routine que l’on continue 

de les appliquer sans discernement ἃ des documents de la plus évi- 

dente futilité. Il serait temps de reconnaitre, que, de leur nature, 

elles sont un aveu d’ignorance et que, dans tous les domaines ot 

elle est bien maitresse de sa méthode, la philologie sait faire une 
différence entre une rognure de manuscrit et un texte lapidaire. 

Sauf cet excés de scrupule, qui n’évite pas toujours la minutie, 

Vannotation de M. van L. témoigne d’une érudition solide et destinée 
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4 s’affermir encore. Ca et la, dans le détail, il y aurait matiére ἃ 

quelques réserves. T. II, p. 40 (n° LVII), M. van L. maintient, 
contre les justes protestations de von Lemm, que le nom copte 

Pouttor ou Pouttér est un équivalent possible de Vicéor, « le chainon 

intermédiaire étant Varabe Bigtor». Il ajoute: «ἃ mon avis... 

tt peut fort bien s’expliquer par assimilation régressive totale de 

qt»: formule savante, mais qui sonne creux. Bigtor était un nom 

d’usage courant chez les chrétiens d’Egypte et, comme tel, parfai- 

tement défendu contre un cas sporadique d’ « assimilation régres- 

sive totale ». Pouttér ressemble bien plutét ἃ Ba ’th-Thaur, « pére de 
Thaur (le taureau), dont élément caract¢ristique est attesté dans 

VYonomastique arabe. — T. II, Ὁ. 67 (no CI; cf. t. I, p. 172), dans 

la formule: αὐδ[ mpigéme nfot{ nnalhoussi, le mot nalhboussi est 

rendu par «les Ghuzz » (al-Guzz). Cette équivalence est exclue par 

au moins trois impossibilités: 1) le singulier ntoff; 2) ss = zz 

arabe ; 3) l’article arabe al-, répété apres l’article copte n; ἃ quoi 

il faut ajouter que l’ethnique Guzzi, avec larticle, prendrait néces- 

sairement la valeur d’un surnom ou d’un nom propre. Les considé- 

rations trop savantes qui sont accrochées 4 ce terme, a propos des 

« Perses » mentionnés dans le colophon CII (t. II, p. 69), risquent 

fort de tomber ἃ faux, — T. I, p. 120 (ne LXXIID, la restitution: 

nsenpigéme evol hntri [efgoljo[p nhéts.,. se heurte ἃ la formule de 

récapitulation qui revient quatre lignes plus bas: pefnatolma holos 

enpigémle elvol hn tri etéBooBe...: tout 16 contexte indique une 
redite littérale. — Τὶ II, p. 72-73 (n° CV): katholiké ekklésia, au 

sens d’ «église principale », paraft malgré tout faire difficulté. En 

géorgien katholike, comme terme d’architecture, signifie « église a 

coupole », apparemment par une fausse étymologie, qui laura 

fait prendre pour un dérivé de θόλος, « volite», Le méme accident 
ne serait-il pas arrivé en Egypte? 

Assez de pointilles. Le premier recueil de M. van L. inaugure une 

série, of seront édités successivement les colophons unilingues des 

autres dialectes coptes ; puis les colophons bilingues ; puis ceux des 

manuscrits arabes, syriaques, éthiopiens et grecs appartenant ἃ 

Egypte: vaste et beau programme qui mérite d’étre accueilli avec 

respect. Nous espérons que le nouveau corpus, progressera 4 pas 

rapides. Des observations que nous avons pris la liberté d’adresser 

ἃ Pauteur, une seule est vraiment sérieuse : si ces colophons valent 

d’étre publiés, c’est pour étre compris, donc traduits. Qui les tradui- 

rait mieux que lui? Π ne peut se dérober a cette tache, ne fit-ce que 

pour faire la contre-épreuve de toutes les choses savantes qu'il 

accumule dans ses notes. P. P. 

457. — Iv. DZavakuigvILi. Histoire du peuple géorgien, T. I, 

3eéd., Tiflis, Sil. Thavarthk‘iladze, 1928, in-8°, x-376 pp., illustr. 

(en géorgien). 
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158. -- ἘΚ. KEKELIDZE. Zur Frage der Bekehrung Georgiens 

zum Christentum. Extrait de Mimomkhilveli (L’Observateur), t. I, 

1926, in-8°, p. 1-53. (En géorgien ; résumé en allemand, p. 50-53). 

159. -——* Ip. Die Bekehrung Georgiens zum Christentum. Leip- 

zig, J. C. Hinrichs, 1928, in-8°, 51 pp., carte. (= Morgenland. 

Darstellungen aus Geschichte und Kultur des Osten, Heft. 18). 
En comparant la 3¢ édition du t. I de cette Histoire du peuple 

géorgien, avec les chapitres correspondants du petit volume publié 

pour la premiére fois sous ce méme titre, en 1908, par M. Iv. Dza- 

vakhi8vili, on peut mesurer le progrés que les études historiques 

ont fait en Géorgie depuis 20 ans. De ces progrés une part consi- 

dérable est due ἃ l’impulsion de M. Dz. lui-méme. II a contribué 

autant et plus efficacement que personne ἃ faire pénétrer chez ses 

compatriotes cette vérité élémentaire que toute Vhistoire de leur 
pays n’est pas dans les documents de leur ancienne littérature. 

Nous avons eu récemment l’occasion de dire dans quel large esprit 

est congue l’encyclop¢ die historique géorgienne dont il est le créateur 

(Anal, Boll, XLVI, 395). L’Histoire du peuple géorgien ajoute 

l’exemple au précepte. On y retrouve partout une érudition solide, 

loyale, exempte de préjugés comme d’ostentation, et qui, si elle ne 

‘se cache pas d’avoir plaisir ἃ rompre une lance pour la défense 

des revendications nationales, n’hésite pas non plus a les abandon- 

ner quand elle les a reconnues mal fondées. Faut-il rappeler qu’il y 

a 30 ans déja, M. Dz. eut le courage, plus méritoire alors qu’il ne le 

serait aujourd’hui, de déclarer que l’évangélisation de la Géorgie 

par l’apdtre S. André est du domaine de la légende? (Dissertation 

publiée en géorgien dans la revue Moambe, Tiflis, 1900, mai, p. 55- 

70; juin, p. 18-50; en russe dans le Journal du Ministére de U In- 
struction publique, t. CCCXXXIII, 1901, p. 77-113; cf. Anal. 

Boll, XX, 339-40). 
Le premier volume de louvrage, tel qu’il reparaft aujourd’hui, 

va des origines ἃ la fin du VIIe siécle. Dés le moment οὐ il quitte 

la derniére zone de la préhistoire, l’auteur entre dans les questions 

hagiographiques, et, pour ainsi dire, ne s’en éloigne plus : pénétra- 

tion du christianisme en Géorgie, légendes apostoliques, légende de 

Ste Nino, Vie de Pierre l’Ibére, Passion de Ste Suganik, Vies des 

Péres Syriens (cf. Anal. Boll., XLVI, 388-89)... Sur tous ces su- 

jets, les vues de M. D%. demanderaient une analyse détaill¢ée, a 
laquelle nous ne pouvons nous attacher ici. Cette analyse devrait 

commencer par un examen critique des sources du K‘arthlis mo- 

k‘etseva. Nous espérons en faire prochainement le sujet d’une étude, 

ot l’occasion de rendre justice aux travaux de M. DZ. ne manquera 

pas. 
Ce sera aussi le lieu de faire connaitre autrement que par une 

mention banale l’important mémoire que M. Kekelidze a récem- 
ment publié sur ce méme sujet. Paru d’abord en géorgien dans une 

toute jeune revue de Tifils, il a eu Vhonneur mérité d’étre traduit 
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en allemand et accueilli dans la collection d’études orientales dirigée 

par M. W. Schubart. Toutes les conclusions n’en sont peut-étre pas 
également solides, mais sur plus d’un point, elles sont bien prés 

de la solution définitive. P. P. 

160. — H. DeLEHAYE. Une page du martyrologe hiéronymien. 

Extrait des Bulletins de la Classe des Lettres de V Académie Royale 

de Belgique, 1929, p. 20-33. 

161. — Ip. Les martyrs Epictéte et Astion. Extrait du Bulletin 
de la section historique de ( Académie Roumaine, 1928, 5 pp. 

Les deux notes dont nous venons d’indiquer les titres sont le 
résultat de quelques recherches préparatoires 4 un commentaire 

du martyrologe hiéronymien. La premiére est consacrée ἃ l’analyse 
des notices du 25 mars. En éliminant, ce qui est relativement aisé¢, 

les additions gallicanes, on arrive ἃ isoler un certain nombre de 

noms sur lesquels se concentre l’effort de la critique. I] y a d’abord 

cette notice: Nicomediae natale Dulae ancillae. On se défend 

malaisément de la pensée que ancilla n’est autre chose que la tra- 

duction du nom Δούλη. Mais il n’en est rien. Dulae est un nom d’hom- 

me: Δουλᾶς. 

En étudiant le texte correspondant de Béde, puisé ἃ un exem- 

plaire moins incomplet du martyrologe: nafale Dulae ancillae 

militis quae pro castitate occisa est, on s’apercoit que le trait histo- 

rique n’appartient ni ἃ Dulas ni ἃ Thécle, nommée plus loin, mais 

A une sainte dont le nom a disparu et qui n’est autre que Ste Ma- 

trone de Thessalonique, honorée chez les Grecs le lendemain, et 

citée ἃ d’autres dates du martyrologe hiéronymien. I] y a lieu de 

restituer cette partie du texte comme suit: 

Nicomediae natale Dulae 

<Thessalonicae natale Matronae> ancillae 

militis quae pro castitate occisa est. 

La discussion, que nous ne pouvons reprendre ici, améne a 

relever la trace d’un certain nombre de rédactions perdues de la 

Passion de Ste Matrone, et le fait, souvent constaté en d’autres cas, 

de diverses combinaisons hagiographiques, dans lesquelles on a fait 

entrer une ‘sainte dont la personnalité semblait suffisamment 

définie. 

Un autre résultat de ’examen de cette page du martyrologe est 

@identifier Thecla, non avec la célébre martyre de ce nom, mais 

avec une Thécle de Palestine, qu’Eusébe appelle ἡ καθ’ ἡμᾶς Θέκλα. 

Ii y a aussi un groupe de martyrs X marfyrum dans la premiére 
édition, CCCC martyrum dans la seconde. On les rencontre aussi, 

on ne sait pourquoi, le 4 mars, od le texte présente également, dans 

les chiffres, des divergences qui paraissent irréductibles et ne le 

sont nullement. Au 4 mars, ces saints ont l’air d’appartenir ἃ Rome, 

et De Rossi s’est donné beaucoup de mal pour les identifier (Roma 
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soft., t. II, p. 166), Leur vraie place est le 25, mieux encore le | 

24 mars. Ce ne sont pas des romains, mais des martyrs de Palestine. 

Quelques autres noms résistent ἃ Videntification. Mais quelles sont 

les pages du martyrologe qui ne laissent subsister aucune obscurité ? 

Les martyrs Epictéte et Astion se retrouvent au fond du creuset 

lorsqu’on a éliminé, par un procédé d’analyse analogue, les parties 

reconnaissables de la liste du 13 mai. Aprés avoir écarté Didier de 

Vienne, Emmélia, mére de 5. Basile, les martyrs africains Lucius, 

Montanus et leurs compagnons, un homonyme de Montanus, celui 

de Sirmium, enfin, un Fidelis tout 4 fait inconnu, on obtient le 

résidu: Spanis epicti et aptoni... item aptani... almeridae asti. Tl 

faut se rappeler que, d’aprés leur Passion, une piéce de basse 

époque et d’un caractére absolument légendaire (BHL. 7568), 

Epictéte et Astion étaient des martys d’Haimyris. On reconnaft 
aussitét le nom de cette ville Almeridae, de méme Epic(te)ti ; 

quant ἃ Astionis, il se retrouve sans trop de difficulté dans A pfoni 

(Aptfani) et dans Asfi. Nous n’avons aucune raison de penser que 

l’annonce des martyrs d’Halmyris n’ait pas appartenu ἃ la premicre 

rédaction du martyrologe. Il est probable qu’ils étaient comme 
d’autres martyrs de Mésie (voir Anal. Boll., XX XI, 254) nommés 

dans le martyrologe oriental, dont l’énoncé est, d’aprés ces données 

facile 4 rétablir: ἐν “Αλμυρίδι ᾿Επίκτητος καὶ ᾿Αστίων. 
Le résultat est important, car les deux saints n’étaient connus 

jusqu’ici que par leur légende, décidément fort compromettante. 

Resterait ἃ expliquer la rubrique initiale in Spanis, qui jusqwict 
a dérouté les chercheurs. Ii suffit de savoir que alme rita, almerida 

est, dans nos manuscrits, une des formes du nom de la ville espagno- 

le Merida. Un interpolateur a voulu faire montre d’érudition, et 

s’est empressé d’ajouter in Spanis, qu’il faut effacer, sans hésitation. 

162. — * Pio FraNcul DE’ CAVALIERI. Note agiografiche, Fascico- 
lo 79. Roma, Tipografia Vaticana, 1928, in-89, 1v-254 pp. (= Studi 

e Testi, 49). 

Les Notes hagiographiques de M. Pio Franchi de’ Cavalieri sont 

toujours pleines d’une érudition si personnelle, le contenu en est si 

riche et si varié, que pour les analyser selon la méthode dont elles 

sont un parfait modéle, il faudrait les suivre page par page et trans- 

crire le livre sous couleur de le résumer. Le présent volume comprend 

sept études, auxquelles se rattache un nombre presque double d’« ap- 

pendices », Nous indiquerons briévement le contenu des unes et 

des autres. . 

1) Passion de 5. Euplus. De toutes les recensions qui en subsistent, 

la plus voisine de l’original est le premier des deux μαρτύρεα publi¢s 

par Cotelier (ΒΗ. 629). M. F. y reconnait deux interrogatoires 

qui, sauf la fin du second, peuvent avoir appartenu ἃ des Actes 
authentiques. Les autres textes ou traductions conservés: BHG. 
630, ΒΗ. 2728-2730, y compris trois recensions grecques et une 

version latine inédites, publiées dans le présent yolume par M. F, 
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(Appendice II-IV; et Aggiunte 1, p. 239-40), sont des remanie- 
ment bons tout au plus ἃ sugg¢rer quelques corrections ou com- 

pléments au texte de BHG. 629. M. F. les a mis a profit pour son 

édition critique (Appendice 1), qui désormais remplacera la pu- 
blication, devenue insuffisante, de Cotelier. 

2) Hesperus et Zoé. Aucun doute n’étant raisonnablement permis 

sur Vexistence de ces deux martyrs, auquel un prétre nommé 

Marcien semble avoir, dés la fin du IV® siécle, élevé 4 Constantinople 
une église, restaurée plus tard par Justinien, il s’agirait de savoir 

ce qui peut étre accepté de leur Iégende. La Passion BHG: 746 est 
de bien mauvaise apparence. Une seconde, que M. F. publie pour la 

premiére fois, n’est ἃ proprement parler ni pire ni meilleure. Elle 

ne dérive pas de la précédente et n’a pas servi ἃ la composer. Toutes 

deux sont, chacune pour soi, des amplifications libres d’un document 

perdu, dont M. F, s’est attaché ἃ isoler le contenu substantiel, 

en éliminant tout ce qui, soit dans l’une soit dans l’autre des deux 
Passions existantes, porte la marque de Vinvention légendaire. 

Le résidu de Vopération est un récit plausible et bien lié, qui ne 

choque en rien les données certaines de Vhistoire et qui parait méme 

s’accorder assez naturellement avec les moeurs de la population 

romaine de Plirygie ou de Pisidie ἃ ’époque impériale, I] est certain 

quwune Passion composée des seuls éléments que M. F. retient de la 

légende d’Hesperus et de Zoé aurait toutes les apparences de l’his- 

toricité. Nous avouons étre moins assuré que cette Passion hypo- 

thétique ait jamais existé ἃ l’état pur. 
3) Dans la Passion de Léon et de Paregorius (BHG. 983), autre 

piéce décriée, M.F, a pourtant cru reconnaitre certaines traces d’un 
document de bon aloi, dont il ne regarde pas comme impossible de 

reconstituer les grandes lignes. Ceux mémes que la démonstration 
du savant critique ne persuadera pas ne pourront s’empécher d’ad- 
mirer l’ingéniosité des moyens qu’il a mis en ceuvre pour séparer 

les éléments amalgamés parle faussaire. Il est relativement aisé de 
remarquer dans une image, dans un épisode, dans un théme hagio- 

graphique, un air de choses déja vues ; mais qui, sauf M. F ., serait 

en mesure d’aligner une longue série de références précises en regard 

de ces banalités? Autre chose est aussi de reconnaitre dans un récit 
de martyre des traces de coloris antique, autre chose d’y montrer, 

dans ses fines et presque insaississables nuances, la propricté des 

termes techniques du prétoire et de Vamphithéatre. A voir opérer 
le docte et ingénieux critique, chacun se dira qu’une méthode d’une 
application aussi@lélicate doit étre laissée exclusivement ἃ qui possé- 

de le savoir étendu et impeccable de M. F. Du moins est-il permis 

de l’espérer. Sinon il faudrait se dire que cette réhabilitation indi- 

recte de la légende de Léon et Paregorius est, malgré tout, d’un assez 

dangereux exemple. 
4) L’étude sur le« martyre de S. Trophime et quelques inscriptions 

chrétiennes d’Asie Mineure », examine un certain nombre de ques- 
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tions épigraphiques et historiques soulevées plutét que résolues 
par le mémoire de M. W. M. Calder: Some Monuments of the Great 
Persecution (dans le Bulletin of the John Rylands Library, t. VIII, 

1924, p. 345-64). Dans l’ensemble, conclusions plutét défavorables 

aux assertions de M. Calder. A ce chapitre est rattachce une note 

sur le Κοιμητήριον d’Antioche. L’auteur y discute, avec une rare 

compétence, tous les témoignages relatifs 4 ce « cimetiére » et dresse 

une longue liste des saints dont les tombeaux y étaient vénérés. 

Méme d’obscurs personnages, comme S. Thomas d’Emése, n’y sont 

pas oublics (cf. Anal. Boll, XLV, 262). Nous nous permettrons 

de signaler 4 M. F. un texte de l’année 433, d’ov il ressort que I’é- 

glise du κοιμητήριον n’était pas réservée au culte des martyrs. 

In Antiochia... Macedonius in maiore ebdomade in Cymiterio et 

Antonius Chalcidis episcopus in ecclesia sancti Zachaei aperte 

deopassianam haeresim praedicaverunt. (Lettre d’Alexandre de Hi¢ra- 

polis ἃ Théodoret, dans Concilium Ephesenum, ὁ ἃ. ScHwartz, t. IV, 

p. 171). ᾿ 
5) Les Quarante Martyrs de Sébaste, ou plutét de Sebastia, 

comme le veut M. ἃ. Pasqual, ont déja été incidemment mis ἃ 

Vhonneur dans les Νοίε agiografiche (voir notamment, fasc. 3, 

1909, p. 64-73). M. F. revient cette fios ex professo 4 ce theme cap- 

tivant, Si intéressants que soient les résultats directs de son étude, 

on trouvera peut-étre davantage encore ἃ s’instruire dans limpo- 

sant appareil de documents et de citations que ses recherches l’ont 

amené ἃ mettre en ceuvre. Voir, par exemple, p. 170-71, note 1, 

une liste de martyrs morts en prison, qui fait justice d’une assertion 

avancée 4 la légére par M. De Regibus, Ga et 14, on se permettra 
de trouver M. F. un peu trop indulgent pour certains traits assez 

mal attestés de la légende. Ainsi quand il essaie (p. 161, note 4) 

de concilier avec le silence de 5. Basile, le texte of S. Ephrem rap- 

porte que, parmi les XL martyrs, se trouvait un vieillard si cassé 

par l’Age que ses compagnons durent le soutenir en route et Τ᾿ ΔΙ ΟΣ 

a quitter ses vétements. Ce n’est pas le silence de S. Basile qui fait 
tci difficulté, c’est la présence d’un vétéran aussi décrépit dans 

une légion du limes arménien. 
6) Nous contournons prudemment la note sur «S. Susanna e il 

titulus Gai», qui nous engagerait dans ]’un des casse-cous du mar- 

tyrologe hiéronymien. Il en sera parJé, plus ἃ propos, en tenant 

compte de tous les éléments de la question, dans le commentaire 
historique du martyrologe actuellement sous presse. 

7) Pour d’autres motifs, nous devons nous récuser aussi sur la 

savante dissertation intitulée : « Come andavano vestiti ed armati 

i milites dell’ adparitio? Les satellites de Voffictum des hauts 

magistrats impériaux sont des personnages ou des figurants d’un 

trés grand nombre de Passions latines, grecques et orientales. 115 

avaient leur équipement, leurs armes, leur tenue de parade et de 
service, sur lesquels les archéologues savent quantité de choses 
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curieuses. De exposé systématique que l’on en trouvera ici, il 

apparait que la terminologie du vétement militaire, avec sa pré- 
cision compliquée, peut servir 4 dater un récit hagiographique ou 

ἃ décider pour ou contre son authenticité. A la condition toutefois 
qu’on la connaisse aussi bien que la connait M. F. et que Von se 

garde des généralisations abusives. I] est bien douteux en effet qu’en 

cette matiére l’usage ait été absolument uniforme et que les modi- 
fications qu’il a subies aient été introduites partout A la méme 

époque. L’équipement du soldat romain a fait plus d’un emprunt 

aux armées orientales — des termes comme le mot rlayyla (p. 213) 
suffiraient ἃ le prouver. Il est en soi peu probable que ces innova- 
tions et d’autres encore se soient répandues instantanément dans 

toutes les provinces de l’empire. Les arsenaux et ateliers des gar- 

nisons romaines devaient forcément subir la loi de Vindustrie 

et de la technique locales. P. Ρ, 

163. — *Una Ni ὁσάιν, Riobard 6 Dureuir. Dénta Dé 
idir sean agus nuadh. [Dublin], O’Fallon, 1928, in-8°, 147 pp. 

164. — * Una Ni Ocain. Daénta Dé, Hymns to God. Ancient and 
Modern. Arranged by Robert O’DwyvErR. Dublin, At the Sign of 
the Three Candles, 1928, in-8°, 63 pp. 

Le premier volume de Miss Hogan et de M. O’Dwyer, contient 

plus de cent hymnes notées, avec accompagnement d’orgue. On 

y rencontre la Lorica de S.Patrice, modernisée par M. Douglas Hyde ; 

et, naturellement, nombre de ces poémes du moyen 4ge, dont 

beaucoup ont été attribués ἃ 5. Columba d’Iona et ἃ d’autres saints. 

Une traduction aussi de ’hymne eucharistique latine de 5. Secun- 

dinus d’Armagh. Poémes anciens, piéces bardiques publiées ici 

pour la premiére fois en édition critique, chants recueillis dans les 

districts gaéliques de l’Irlande et de l’Ecosse, ceuvres de poétes 

contemporains et adaptations modernes de thémes antiques ou 

populaires, se réunissent pour former, au point de vue littéraire, 

une anthologie excellente du lyrisme religieux irlandais, La secon- 

de partie contient la traduction anglaise. L’exécution matérielle 
n’est pas précisément ἃ la hauteur du godt qui a présidé au choix 

des morceaux: texte et musique sont reproduits ἃ la main, non 

sans erreurs de transcription. Dennacht pour Bennacht (p. 136), ou 

la transcription en caractéres dits gaéliques Sancfe Bhenite pour 

Sancti uenite (p. 65) ne sont pas des détails sans portée. Augurons 
cependant que le public irlandais sera assez éclairé pour faire au 

volume laccueil qu’il mérite. Les auteurs seront ainsi en mesure 
de compléter cette belle anthologie par deux autres, pour lesquelles 

la matiére ne manque pas: Ddnfa Muire et Ddnta na Naomh, 

Hymnes en Il’honneur de Marie et Hymnes pour les Saints. 

P. GROSJEAN. 

165.— * Augusto Da Sinva CarvaLHo, O culto de S, Cosme e 5. 



DES PUBLICATIONS -HAGIOGRAPHIQUES 415 

Damiéo em Portugal e no Brasil. Histéria das sociedades médicas 
portuguesas. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1928, in-89, 

343 pp., illustrations (== Biblioteca Luso-Brasileira de Histéria 

da Medicina). 
Par maniére d’introduction ἃ histoire des sociétés médicales 

portugaises, qu’il aborde dans la « Bibliothéque portugaise et bré- 
silienne d’histoire de la médecine», M. le docteur Augusto da 

Silva Carvalho a tracé, en une soixantaine de pages, une ferme esquis- 

se du culte des SS, Cosme et Damien au Portugal et au Brésil, depuis 

le XIIe siécle jusqu’a nos jours. Ce qui l’intéresse, c’est moins le 

culte liturgique rendu aux deux saints que la dévotion privée dont 

les entouraient les disciples d’Esculape. L’information de ]’auteur 

est étendue autant que variée. Il dresse Vinventaire des reliques 

conservées dans ces pays, fait l’iconographie des deux martyrs. 

Une douzaine de reproductions, dont quelques-unes curieuses ἃ 

l’extréme, illustrent ce chapitre. M. C. a été jusqu’&a dresser une 

liste des médecins qui ont tenu ἃ porter le nom de leurs saints 

patrons. Bref, on trouvera ici un de ces essais comme l’hagiographie 

en doit beaucoup déja ἃ la plume de médecins qui sont en méme 

temps des érudits. Trop souvent, de pareils travaux, enfouis dans 

des périodiques spéciaux, échappent ἃ l’attention des historiens. 

Aussi les références bibliographiques que M. C. prodigue,seront-elles 

les bien venues. Un peu plus de soin dans la typographie n’aurait 

pas nui: des noms étrangers sont estropiés, et inscription latine 

de la page 8 est défigurée au point de défier tout effort d’in- 

terprétation. 

L’occasion est bonne pour appeler V’attention sur des -articles 
concernant Ste Apolline, parus dans The Apollonian, organe de la 

gilde des dentistes catholiques de Boston. Que la série se poursuive 

avec le méme bonheur, elle donnera lieu ἃ la publication d’un volume | 
séparé, sorte de pendant américain du travail de M. Walther Bruck, 

Das Martyrium der heiligen Apollonia und seine Darstellungen in 

der bildenden Kunst (cf. Anal. Boll., XXXVIII, 186). 
P. GROSJEAN. 

166. — * A. H. Krappe. La leggenda di 5. Eustachio, Aquila, 

Officine Grafiche Vecchioni, 1928, in-8°, 38 pp. 

La brochure de M. A. H. Krappe sur la légende de S. Eustache 

débute par une liste des versions orientales, indiennes, médiévales 

duthéme de cette Iégende et de leurs variations hagiographi- 

ques et folkloriques. Cette liste est complétée par une compa- 

raison minutieuse des différents états de ce conte fameux. L’au- 

teur tache ensuite d’en dresser la généalogie selon les régles. Mais 

quand il veut remonter aux origines, sa critique manque de ri- 

gueur; il ne semble pas avoir tenu compte des observations qui 
lui ont été faites ici méme A propos d’un autre travail (Anal. 
Boll, XLV, 388-89). L’érudit américain ne se contente pas de 
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faire sienne la théorie fantaisiste qui prétend retrouver la trace 

du culite des Gémeaux dans les légendes les plus variées. 11 gros- 

sit encore le catalogue, établi d’abord par M. Rendel Harris, des 

fétes de saints empreintes de « dioscurisme». C’est assez pour 

cela d’épingler certaines mentions de martyrologes, aux environs de 

decimo kalendas, Si vraiment ce petit jeu des paralléles amuse M. K., 

les études du P. Delehaye sur les doublets et les répétitions par erreur 

de mois, dans le martyrologe hiéronymien et les recueils similaires 

(p. ex. Anal. Boll., XLVI, 50-67 ; XLVII, 5-30), lui permettront de 

faire durer le plaisir, sans inconvénient d’ailleurs pour ses lecteurs, 

puisquwil se chargera ainsi de se réfuter lui-méme per absurdum. 

Ce travers se comprend mal chez un homme qui, dans un récent 

volume, a montré qu'il sait, quand il le veut, pratiquer la méthode 

comparative. Parmi les essais qu’il a groupés sous le titre Balor 
with the Evil Eye, Studies in Celtic and French Literature (New 

York, Institut des Etudes Franeaises, Columbia University, 1927, 

vii1-229 pp.), deux sont particulitrement ἃ noter: Sf. Patrick’s 

Last Vision (p. 93-106) et The Foundation Sacrifice and the Child’s 

Last Words (p. 165-80). Cette derniére étude traite d’un theme 16- 

gendaire qui a pénétré dans V’Historia Brifonum (éd. MoMMSEN, 

M.G., Chronica Minora, t. III, p. 181-86), et de 1A dans certains 

récits hagiographiques ou pseudo-hagiographiques du pays de Gal- 

les, M. K, avait donné déja ἃ la Revue Celtique (t. XLI, p. 181-88), 

une Note sur un épisode de Historia Britonum de Nennius. 

P. GROSJEAN. 

167. — * G. VALE. Santa Colomba e la Pieve di Osoppo. Memorie 

storiche. Udine, Arti grafiche, [1927], in-8°, 191 pp., illustrations. 

Osoppo est une trés ancienne localité du Frioul. Dans la premiére 

partie de son opuscule, M. G. Vale en rappelle ἃ grands traits l’his- 

toire ἃ travers les Ages. Dans la troisiéme partie, qui est la plus ori- 

ginale, il fait plus en détail, ἃ l’aide de documents d’archives, l’his- 

toire de la paroisse d’Osoppo. II dresse une liste bien longue, quoique 

encore lacuneuse, des curés qui Vadministrérent: le plus ancien 

connu est de l’année 1190. Suivent des notices sur ]’église paroissiale 

et les autres églises et chapelles qui en dépendent. La deuxiéme 

partie nous intéresse davantage. Elle traite d’une sainte locale trés 

peu connue, Ste Colombe, vierge, qui jusqu’a la fin du X VIIIe siécle 

eut sa chapelle 4 Osoppo et dont le Chef transféré au siécle dernier 

en l’église paroissiale actuelle de Sainte-Marie, y est encore aujour- 
dhui en vénération. Les mémoires de Jean-Léonard Vidimari 

(XVIIIe 5.2) et de Dominique Leoncini (1822), conservés manuscrits 
4 Udine, n’ajoutent pas grand’ chose au savant commentaire publié 

en 1726 par Mgr Fontanini archevéque d’Ancyre, aprés la décou- 

verte de l’inscription sépulcrale de la Bs¢ Colombe. Ils corrigent 

Seulement Vinterprétation de la date: Opilione V. C. Cons. = 524 
et non 453, Cette interprétation est adoptée par Mommsen (C.J.L., 
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V, 1822 — etnon 182) et par De Rossi (Inscriptiones christ. U. 
Romae, t. I, p. 450 — et non 150). M. V. rapporte un intéressant 

échange de vues entre Mgr Fontanini et J. B. Sollerius. Les ré- 
ponses de Fontanini sont publiées intégralement par Domenico 

Fontanini, dans Memorie della vita di Mons. Giusto Fontanini 

(Venezia, 1755), p. 80-87. On y trouve aussi deux billets de Sollerius, 
mais i] doit manquer une lettre ou le bollandiste formulait ses ob- 

jections ou ses questions. La conclusion, peut-étre un peu séveére, de 

ce débat est consignée dans les Acta Sanctorum, Aug. t. II, p.124: 

« satius putamus dum lux aliunde maior affulgeat hinc differre 

quae de illa dici poterunt. » Le P. Sollerius ne contestait pas l’exis- 

tence 4 Osoppo d’un culte 4 Ste Colombe. Mais depuis quelle époque 

ce culte avait-il commencé? Le plus ancien témoignage écrit est 

une mention de l’église Sainte-Colombe en 1265. Et cette Ste Colom- 

be, dont les uns faisaient une martyre, les autres une vierge, qui 

était-elle? La sainte titulaire de l’église, dont on célébrait la féte 

le second dimanche de juillet, était-elle la méme que la Colombe de 

la pierre funéraire, morte — ou enterrée — le 6 aotit, au témoignage 

de l’inscription ? Les réponses de Mgr Fontanini ont leur poids, mais 

ne sont pas décisives. Aucun document, aucun fait nouveau n’est 

venu depuis les renforcer. Le culte rendu ἃ Ste Colombe n’en conti- 

nue pas moins et Μ. V. nous en expose les manifestations. R.L. 

168. — * D. Tarot. Fortunat. Etude sur un.dernier représentant 

de la poésie latine dans la Gaule mérovingienne. Paris, Boivin, 1927, 

in-8°, xv1-288 pp. 

Fortunat n’est pas un inconnu, et beaucoup d’érudits se sont occu- 

pés de lui. M. Tardi n’ignore pas leurs travaux (voir l’ample biblio- 
graphie en téte du livre),il en alu beaucoup, assez certainement pour 

s’instruire, trop peut-étre pour trouver le moyen de renouveler le 

sujet ; car une si abondante littérature ne laisse pas de détourner 

quelque peu de ]’auteur qu’on étudie, et sans s’en apercevoir, on 

s’occupe moins de lui que de ce qui a été dit ἃ son propos. M. T., 

qui considére dans Fortunat le poéte, a divisé la matiére en trois 

livres. I, Les influences. C’est une maniére de biographie. Les in- 

fluences sont celles de I’ Italie, la patrie de Fortunat, de l’Eglise, de 

Rome et de son héritage littéraire, du milieu barbare que l’écrivain 

rencontre en Germanie, du milieu gallo-romain, 4 Poitiers auprés de 

Radegonde. II. Les sources d’inspiration : la cour, la société, la 

religion. III. Les procédés d’expression. Nous aurions attendu une 

étude moins sommaire du poéme de la Vie de S. Martin 4 propos de 

laquelle il était peut-étre superflu de rappeler les idées de Babut 

sur l’apétre des Gaules; et puisque Fortunat est classé parmi les 

hagiographes, quelques mots sur les Vies de saints qui lui sont attri- 

buées, n’auraient pas été hors de saison. De méme quelques recher- 

ches sur les saints auxquels Fortunat s’intéresse et qu'il cite dans ses 

poémes. Plusieurs d’entre eux ne sont pas encore suffisamment 

Anal. Boll, XLVII, — 27. 
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identifiés, 11 s’est glissé quelques inexactitudes dans les pages qui 
concernent Ravenne. Ce n’est pas l’archevéque Maximien avec le 

concours de Justinien qui fit batir 5. Apollinare in Classe, ni 5. Vi- 

tale. La premiére fut batie par Ursicinus, la seconde par Ecclesius. 

Maximien fut simplement le prélat consécrateur. Quant 4 S. Apolli- 

nare Nuovo, qui s’appelle d’abord Saint-Martin Caelum aureum, 

cette basilique fut fondée par Théodoric et réconciliée par l’évéque 

Agnellus. I] n’est pas prouvé que Paulin de Périgueux ait été évéque 

de cette ville, et ce serait plut6t son poéme que celui de Fortunat 
qui marquerait « l’entrée officielle du genre hagiographique dans la 

littérature » (p. 187), point de vue discutable d’ ailleurs. 

M. T. reconnait dans le petit poéme I, 5 un texte épigraphique, 
« ainsi que le prouve l’intitulé », Dans un petit travail paru ily a 

quelques années: Une inscription de Fortunat sur S. Martin, dans 

Mélanges de Borman (Liége, 1919), nous sommes arrivé ἃ la‘méme 

conclusion. Bien entendu nous ne faisons aucun reproche ἃ M. T. 

de n’avoir pas lu cette dissertation et de n’avoir pas perdu son temps 

ἃ fouiller les sépulcres que sont ces volumes de Mélanges dont on 

abuse de plus en plus. Mais il est peut-étre utile de faire remarquer 

que I’« intitulé », tel 411] est énoncé dans 1’édition critique de Fortu- 

nat : In cellulam S. Martini, n’est pas aussi favorable qu’il le croit 

ἃ la thése de l’auteur. In cellulam, c’est-a-dire, « ἃ propos de la 

cellule... », est une retouche malencontreuse de l’éditeur. Tous les 
manuscrits portent in cellula, qui indique bien que les vers étaient 

placés « sur la cellule», Le caractére épigraphique de la piéce est 

ainsi clairement mis en évidence. H. D. 

169. — * A. CoviLLE. Recherches sur UVhistoire de Lyon du Ve 

siécle au IX siécle (450-800). Paris, Picard, 1928, in-8°, xv1-560 pp. 

M. Coville nous avertit dés le début qu’il n’a pas voulu écrire 
histoire de Lyon du Ve a la fin du VIII siécle, et ne livre au pu- 

blic qu’une série d’études qui permettront de faire cette histoire 

avec plus de critique et de précision. L’historien quiil’attend he se 

lévera peut-étre pas de sitét, et quel qu’il puisse étre, il lui restera 

bien peu ἃ glaner aprés M. C., qui non seulement a étudié ἃ fond 

toutes les sources accessibles de cette période, mais a groupé les 

résultats de ses recherches en un tableau qui aura besoin tout au plus 

d’étre complété. L’ouvrage est divisé en deux parties qui résument 

Vhistoire de Lyon durant quatre siécles : la fin de ’empire entrai- 

nant la décadence de la ville romaine installée sur la colline de Four- 

viére, puis la formation de la ville ecclésiastique qui se développe 

au pied de la colline, le long dela riviére et du fleuve. La premiére 

partie se compose de‘trois dissertations, consacrées respectivement 

aux Syagrii, grande famille Lyonnaise dont l’histoire est intimement 

1166 ἃ celle de la ville ; A Sidoine Apollinaire, citoyen de Lyon et un 

des représentants les plus célébres de la culture romaine au V® siécle ; 

enfin aux Burgondions et ἃ leurs établissements dans l’empire et ἃ 
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Lyon. C’est la seconde partie: ’Eglise de Lyon, ott Phagiographie 

occupe une place notable, qui a davantage attiré notre attention. 

Parmi les documents utilisés, il y a avant tout les listes épiscopales, 

les épitaphes des évéques, les Vies de saints, et les écrits de Grégoire 

de Tours. M.C. les emploie, au cours de ses recherches, avec toute la 

circonspection nécessaire. Les épitaphes, malgré leur imprécision, 

ne sont pas 4 négliger. Elles ne sont vraisemblablement pas contem- 

poraines de chacun des évéques. M. C. émet l’hypothése qu’elles 
ont été composées d’aprés des inscriptions anciennes, plus bréves, 

vers la fin du VIe siécle ou au commencement du VIIe. Dans le cha- 

pitre,surles évéques de Lyon, de Patiens ἃ Leidrade, on distinguera 

principalement les notices de S. Nizier (Nicetius, 2 avril), et de 

5, Ennemond (Annemundus ou Aunemundus, 28 septembre). Sur 

S.Nicetius nous avons, outre son épitaphe, une Vie anonyme ancien- 

ne (BHL. 6088) et plusieurs textes —- dont une Vie — de Grégoire 

de Tours. Nicetius était son grand-oncle. Ces documents fournis- 

sent ἃ M. C, la matiére d’une esquisse de l’épiscopat de 5, Nice- 

tius, complétée par une étude sur le culte rendu a cet évéque. Les 

sources de l’histoire deS, Aunemundus sont beaucoup moins lim- 

pides, notamment le Testament et la Passion (BHL. 506). L’étude 
critique approfondie de ces documents compte parmi les meilleures 

de ’ouvrage. Ne pouvant la résumer ici, nous citerons la conclusion : 

« De cette longue enquéte, il résulte que le Testament de S. Enne- 

mond est une piéce fausse, qui n’a rien de mérovingien. Il a été gros- 

siérement compilé, peut-étre par le simple rapprochement de deux 

actes également fabriqués pour prouver des droits contestés ἃ l’ab- 

baye. La rédaction des formules appartient au milieu du moyen Age, 

ἃ la fin du XIIe siécle ou au commencement du XIIlIe. L’autorité 
du document est insuffisante pour donner une valeur historique aux 

renseignements qu’il est seul A fournir sur l’évéque Aunemundus et 

sa famille ; son témoignage ne peut étre accepté que lorsqu’il est 
appuyé sur le meilleur texte des Acta 5. Annemundi. » Chemin fai- 

sant, M. C, a rencontré le probléme qui se pose au sujet de Dalfinus, 

nom que les sources appliquent tantét a un frére d’Aunemundus, 

tantét ἃ Pévéque lui-méme, et c’est méme sous ce nom seul que le 

connaissent les sources anglaises. L’identité de Dalfinus et d’Aune- 

mundus parait certaine, et nos prédécesseurs s’étaient déja pronon- 

cés en ce sens. Deux chapitres donnant des vues d’ensemble sur la 

vie et organisation religieuse et sur la vie économique ἃ Lyon ter- 

minent le volume. On aura souvent recours aux pages remarquables 

οὐ sont étudiés les églises et sanctuaires de Lyon (p. 441-69). Les 
questions de topographie ecclésiastique compliquées par les change- 

ments de vocables y sont résolues aussi bien qu’elles peuvent l’étre 

actuellement. 
L’auteur, qui n’a négligé aucune source, a rencontré, comme il 

fallait s’y attendre, quelques difficultés dans l’usage du martyro- 

loge hiéronymien. Dans son étude sur les Syagrii, il n’a pas manqué 
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de citer l’annonce du 11 avril, et il a cru devoir s’en tenir au texte 
du Bernensis, qui est celui de la seconde recension du martyrologe : 
Lugduno Galliae depositio Syagri et Patricii, et il a naturellement re- 

connu une commémoration de deux saints, Syagrius et Patrice. La 

lecon du manuscrit d’Echternach, qui représente la premiere re- 
cension, l’aurait éclairé sur ’identité de ce Syagrius : Lugduno gall. 
siagri patrict, Le texte suivant de Frédégaire suffit ἃ montrer que 

cette lecon mérite la préférence et l’explique en méme temps: 

Ipso anno [585] Syagrius comex Constantinopole iusso Gunthramni 
in legatione pergit, ibique fraude patricius ordinatur (M. G., Ser. rer. 

merov., t. II, p. 125). 1] faut donc lire: 

Lugduno Galliae Siagri patrici. 

C’est le Syagrius n. XXV de la liste. Un manuscrit abrégé porte 
Siagri confessoris cam aliis CCX. M. C. dit trés bien que laddition 
n’est justifiée par rien, et se demande s’il s’agit d’une fausse lecture. 

L’énoncé s’explique par l’extréme désordre qui régne dans la com- 

pilation et qui est aggravé souvent par le fait des abréviateurs. 

La formule cum aliis CCX n’est pas 4 sa place (elle est d’ ailleurs 

incorrecte, les autres manuscrits portant CCXL) et doit se joindre 
ἃ un autre nom, ἃ Donati probablement. H. Ὁ. 

170. — * G. ScHURHAMMER, S. I. Der Tempel des Kreuzes. Extrait 

de Asia Major, t. V, 1928, p. 247-55, 
Les découvertes archéologiques qui continuent de se succéder en 

Extréme Orient, sont lentes 4 se répandre dans nos sources ordinaires 
d@ information, et ceux qui ne demanderaient qu’a s’y intéresser 

doivent se résigner 4 en étre avertis par des échos affaiblis et sou- 

vent brouillés, C’est ainsi que, tout récemment, une allusion glissée 

dans un livre de Sir E. A.Wallis Budge nous apprenait qu’il existe, 

pres de Pékin, un monastére en ruines, nommé « Temple de la 
Croix », et qu’on y avait retrouvé deux croix, dont lune porte une 

inscription syriaque. En avril 1928, le Rev. A. C. Moule les avait 
décrites dans le Journal of the Royal Asiatic Society. La conclusion 

de son étude était que ce monastére de la Croix semble marquer la 

place de la caverne οὐ Rabban bar Sauma vécut sept ans, avant 

de commencer les célébres pérégrinations qui devaient l’amener 

jusqu’en Gascogne (The Monks of Kaibldi Khdn, Ὁ. 114-15). Deux 

fac-similés assez grossiers et sans inscription étaient joints ἃ cet obiler 

dictum, qui donnait un rude choc 4 la curiosité sans lui imprimer de 

direction précise. Grace au P. G. Schurhammer, hous connaissons 

maintenant la substance des observations, divinations, échanges de 

vues et déductions plausibles ou non, auxquelles le « monastére de 

la Croix » a donné lieu parmi les érudits locaux et leurs correspon- 

dants. 

Le monument fut découvert ou du moins signalé en 1919, par 

M. Johnston, précepteur du jeune empereur Siien-Toung. I] attira 
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aussitét des curieux, des érudits, qu’il mit aux prises, et des archéo- 

logues amateurs, qu’il fit divaguer extraordinairement. L’un d’entre 

eux tomba en arrét devant les inscriptions, que l’on n’avait pas re- 

marquées tout d’abord et qu’il prit ou se laissa donner pour du mon- 

gol. Il fit mieux, et passant outre ἃ l’avertissement de M. Pelliot, 

qui, sur le vu d’une reproduction ἃ peine lisible, avait tout de suite 

reconnu du syriaque, il réussit ἃ se persuader que l'une des deux 

inscriptions signifiait en mongol: « Bénédiction du majestueux 

Bouddha», Finalement, aprés un débat οὐ furent invoquées I’au- 

torité du R. P. Lagrange et celle du regretté P. Cheikho, il fut établi 

par le Rev. Moule que l’une des deux croix portait, en syriaque, les 

mots du Psaume 33, 6: Accedite ad eum et illuminamini. D’autres 

inscriptions, chinoises celles-ci, relatent l’histoire du monastére de 

la Croix. L’une d’elles semble prouver que le monument et sans doute 

la pierre 4 inscription syriaque qui lui donna son nom, existaient 

dés avant l’année 618. 

Le P. S. raconte avec force précisions bibliographiques les péri- 

péties de cette controverse, que nous aurions tort de nous figurer 

languissante parce que nous n’avons rien entendu de son fracas. 

Par l’effet d’une prédilection bien justifiée, il en prend occasion pour 

rappeler sous quelle forme 4 demi fantastique, le souvenir des ancien- 

nes chrétientés chinoises hantait les réves apostoliques de S. Fran- 

cois Xavier. 

On nous permettra d’ajouter un mot de conclusion 4 toute cette 

affaire. Il n’est pas d’imagination assez obtuse pour ne pas voir ou 

pour ne pas pressentir la portée immense des questions soulevées par 

la premiére pénétration chrétienne en Asie centrale et dans la Chine 

des T’ang et des Yuan. Mais cette histoire se déroule ἃ travers 

deux mondes, qui peuvent bien rarement étre apercus par les mémes 

yeux. Les quelques savants hors ligne 4 qui leur génialité permettrait 

d’embrasser le probléme dans son ensemble sont occupés ailleurs ou 

ne daignent pas écrire pour le vulgaire. Entre les sinologues et les 

historiens du proche Orient, chaos magnum firmatum est, Tout 

effort qui sera séricusement tenté pour le rendre franchissable mérite 
d’étre salué avec honneur. P. P. 

471. — * Gilbert H. DosBLe. 5. Selevan. A Cornish Saint. Patron 

of S. Levan, Shipston-on-the-Stour, The « King’s Stone Press », 

1928, in-8°, 15 pp., illustrations. 

172. — * Ip. Four Saints of the Fal, St, Gluvias, St. Kea, St. Fili, 

St. Rumon. Exeter, Sydney Lee, 1929, in-8°, 34 pp., illustrations. 

173. — * Ip. S.Neot, Patron of Sit. Neot, Cornwall, and St. Neot’s, 

Huntingdonshire, Ibid., 5. a., in-8°, 60 pp., illustrations. 

174, —- * In. 5. Cuby (Cybi). A Celtic Saint. Shipston-on-Stour, 

1929, in-8°, 46 pp., illustrations. 

(= Cornish Saints Series, 19-22). 
175. — * Ip. Les saints du Cornwall. Saint-Brieuc, A.Prud’hom- 
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me, 1929, in-8°, 13 pp. Extrait des Mémoires de l Association Bre- 

tonne, Congrés de Quimperlé, 1928. 
Le Rev. G. H. Doble poursuit avec constance sa collection Cornish 

Saints (Anal, Boll., XLVI, 411; XLVII, 163). Les quatre saints 

traités dans la seconde brochure sont les patrons de paroisses rive- 
raines de l’estuaire appelé Fal. A propos de 5. Kea ou Ké (en latin 
Kenanus, peut-étre ἃ l’origine Caius), auteur ne parait pas s’étre 

aidé des remarques du P, De Smedt (Act. SS., Nov. t. III, p. 58-60). 

-L’essai sur S. Neot, excellemment illustré, groupe une foule de 

détails sur ce saint et sur les compagnons que la légende lui a asso- 

ciés. Soulignons une note sur S. Barry de Fowey (p. 32-33), commu- 
niquée en partie par le Rev. A. W. Wade-Evans. L’érudit gallois 

discerne sous cette forme (modifiée par Vinfluence de Virlandais 

Bairre), le nom de Berwyn, fils de Brychan Brycheiniog, qu’on n’avait 
pu identifier jusqu’ici. Comme en d’autres occasions, M. D. s’en est 

remis A un collaborateur trés compétent, M. C. ἃ. Henderson, du 

soin de retracer l’histoire des paroisses qu’il mentionne: St. Levan 

(No. 19), Kea (No. 20), St. Neot et Menheniot (No. 21). Pour son 

étude sur 5. Cybi, (en latin Kebius, Kepius), M. Ὁ. a puisé aux meil- 

leures sources, et cite notamment le commentaire des Acfia Sancto- 

rum, Nov. t. III, p. 824-29. Incidemment, il nous apprend que 

M. Wade-Evans proj ette une édition critique du texte latin des Vies 

de saints gallois. C’est une heureuse nouvelle. La généalogie de 

S. Cybi (p. 12-15), et quelques points de litinéraire du saint ἃ tra- 

vers I’ Irlande (tel du moins que l’esquissent ses Vies, BH L. 4639-41), 

sont mieux précisés qu’on ne lavait fait jusqu’ici (p. 26-29). Un 

bon commentaire aussi (p. 19-25) de certains épisodes des Vies de 

Ss. Enda d@’Aran, qui ont influencé considérablement les traditions 

sur le fondateur de Caergybi (le Fort de Cybi, en anglais Holyhead). 
La compétence du « Vicar» de Wendron Vavait fait inviter a 

parler des saints du Cornwall au congrés de l’Association Bretonne, 

tenu l’an dernier ἃ Quimperlé. On vient d’imprimer son rapport, 

bon travail de vulgarisation et, en son genre, la meilleure mono- 

graphie francaise sur le sujet. P. GROSJEAN, 

176, — * H. Cameron McNEIL. Saints and Sites in Mann. Some 

celebrated Saints and Ancient Places in the Isle of Man. London, 

S.P.C.K., 5. a., in-8°, vi-32 pp., illustrations. 
La plaquette du Rev. H. CG. McNeil s’adresse ἃ un autre public 

que l’érudite Cornish Saints Series de M. Doble. De nombreux 

touristes visitent chaque été 1716 de Man. M. McN. s’est modeste- 
ment assigné pour but de répondre ἃ la question, si fréquente de- 
vant les restes ou les ruines d’un vieil établissement ecclésiastique : 

A quelle époque a-t-il été fondé? Quel est le nom du saint fondateur Ὁ 

Il fallait d’abord découvrir l’ancienne dédicace de ces sanctuaires, 

identifier le patron dans les listes des saints celtiques (on sait qu’elles 

sont bien fournies), donner un résumé de sa carriére, enfin rappeler 
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d’un mot les souvenirs qui le rattachent ἃ la petite fle, joyau de la 

mer d’Irlande et centre géographique du monde celtique. Plus d’un 

point de ce programme exigeait du doigté et du sens critique. L’au- 

teur n’en manque pas. Voici les saints dont il s’occupe: Martin 
de Tours, Ninian, Germain (premier évéque de Man, ἃ en croire la 

tradition; M. McN., mieux averti, préfére reconnaitre, dans le 

titulaire de la cathédrale, S. Germain d’Auxerre), Patrice, apétre 

de l’Irlande, Maughold (est-ce bien un saint : Kirk Bachull sjgnifie 

Chapelle de Ia Crosse, relique peut-étre de quelque moine celtique ? 

On y a vu aussi S. Malo, S. Mac Cuill, converti de S. Patrice, et un 

certain S. Machalus), St¢Brigitte de Kildare, 5. Brendan le Naviga- 

teur, 5. Columba d’Iona, S. Kentigern ou Mungo, et enfin Olaf 
le Saint, roi de Norvége. L’illustration est excellente. 

P. GROSJEAN. 

477. —- * Augustin Furcue, La Chrétienté médiévale (395-1254). 

Paris, de Boccard, 1929, in-8°, xvim1-502 pp. (= Histoire du Monde, 

t. VIT). 
478. — * Heinrich TimerpDING, Die christliche Friihzeit Deutsch- 

lands in den Berichten tiber die Bekehrer. Iena, Diederichs, 1929, 

in-8°, 276 pp., illustrations (= Friihgermanentum, 111). 
Les livres de M. Fliche ont sur beaucoup de publications scienti- 

fiques d’aujourd’hui un trés appréciable avantage: non seulement 

ils rendent service & qui les consulte, mais ils ont été composés de 

facon ἃ pouvoir se lire. En cela leur auteur demeure fidéle ἃ la ma- 

niére de Mgr Duchesne. La Chrétienté médiévale, qui vient de pa- 

raitre dans ta collection de M. Cavaignac, appartient nettement 

au genre didactique. L’ouvrage pourtant n’a rien d’un manuel. 

C’est un exposé ἃ la fois érudit — ἀπο érudition qui se dérobe 

aux regards — et disert, une ample synthése de neuf siécles d’his- 

toire. Que le ton du discours révéle de-ci de-]a le professeur habitué 
a traiter de vive voix les grands problémes généraux, nul ne s’en 

étonnera ; de méme, quelques formules pourront sembler ἃ d@’aucuns 

trop systématiques pour refléter image complexe et nuancée des 

faits humains. Mais n’est-ce pas le sort commun de toute « Histoire 

du Monde »? Ii faut savoir gré au consciencieux historien de La 

Réjorme grégorienne d’avoir cherché, une fois de plus, ἃ définir le rdle 
social du christianisme et de la papauté dans l’évolution politique 

de Europe au moyen 4ge. La se trouve le caractére original de cette 
longue et brillante dissertation. Elle comprend trois parties princi- 

pales : I. Dela mort de Théodose ἃ la mort deCharlemagne (395-814). 
II. De la mort de Charlemagne ἃ l’avénement de Grégoire VII 
(814-1073). III. De Vavénement de Grégoire VII ἃ la mort d’Inno- 
cent IV (1073-1254). On n’attend pas que nous ré\umions les nom- 
breuses esquisses renfermées dans des cadres aussi vastes. L’intérét 
qu’on prend & les lire fait presque perdre de vue qu’il s’agit 14 d’un 

choix, d’ailleurs fort large, d’épisodes, et non d’une histoire complete. 
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Telles régions, par exemple I’ Espagne, l’Irlande, les pays du Nord, 

ont été ἃ peu prés laissées dans l’ombre. L’attention allant surtout 
aux « faits générateurs », nombre de personnages méme considéra- 

bles, un 5. Isidore de Séville, un S, Patrice, un S. Amand, n’ont pas 

été mentionnés ; 5. Benoit ne l’est qu’en passant. La conversion de 

la Germanie est racontée ἃ larges traits ἃ propos du héros princi- 

pal de cette grande ceuvre, S. Boniface. Une remarque de détail. 
Page 123, Μ. F. écrit: « En 745, 5. Boniface s’installe sur le siége 

archiépiscopal de Cologne, ot il éprouve, semble-t-il, quelques dé- 

boires du cété de son clergé. Pendant les dix années qui lui restent 

a vivre... ». Comme il n’est pas question, dans la suite, du siége de 

Mayence, dont S. Boniface fut le titulaire 4 partir de 746, l’exposé 

un peu rapide de M. F. risque ἃ cet endroit de tromper le lecteur, 

Cologne-métropole d’Austrasie n’ayant été, en somme, qu’un 

projet manqué et Boniface n’ayant jamais figuré sur la liste épis- 

copale de cette ville. 

L’évangélisation des Germains a été décrite récemment d’une 

maniére plus développée, quoique sans aucun appareil d’érudition, 

dans un livre qui fait partie d’une série de quatre ouvrages, publiés 

sous 16 titre commun de Friihgermanentum. Le plan de cette publi- 

cation consacre deux volumes aux siécles chrétiens. Le tome que 

nous annon¢ons a pour sous-titre: Die irisch-frdnkische Mission. 

Pour initier les profanes 4 Vhistoire de la conversion des Francs, 

Yauteur aeu recours ἃ une méthode nouvelle. Dans une étude pré- 

liminaire (Das Bekehrungswerk), — assez touffue, ἃ la vérité, typo- 

graphiquement et au point de vue des idées, dont quelques-unes 

appellent au moins la discussion— il examine les conditions générales 

de temps et de lieu ot lceuvre d’apostolat s’est accomplie. Puis, 

douze chapitres distincts, rangés sous larubrique Die Bekehrungs- 

geschichten, évoquent Vapostolat des missionnaires suivants: Co- 

lomban, Gall, Eloi, Quen, Amand, Lambert, Goar, Emmeram, Ki- 

lian, Rupert, Corbinien, Pirmin, (Un second « groupe », qui sera sans 

doute plus homogéne, occupera le volume intitulé : Die angelsdch- 

sische Mission). Sur chaque saint on nous donne, en traduction alle- 
mande, un document biographique emprunté aux sources les plus 

anciennes. Une courte notice critique précéde ces textes, de valeur 

assez inégale. La légende de S. Goar, on le pense bien, ne doit pas 

étre lue avec les mémes yeux que les récits de Jonas sur S. Colomban. 

L’illustration — une dizaine de miniatures, d’ivoires, de feuillets 

manuscrits, --- est fort originale et contribue efficacement 4 V’im- 

pression d’ensemble. Μ. C. 

1719. — *Edward Kennard Ranp. Founders of the Middle Ages. 

Cambridge, Harvard University Press, 1928, in-8°, x1-365 pp. 

180. — * Cesare FouiGNno. Latin Thought during the Middle Ages. 

Oxford, Clarendon Press, 1929, in-8°, y111-120 pp., illustrations. 

Ce livre est issu d’une série de conférences faites 4 Boston par le 
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savant président de l’Académie médiévale d’Amérique. Le sujet 
qu’il a entrepris de traiter est la transition de la culture classique 
ἃ la culture du moyen age en pays latin. L’auteur, on le sait, connait 

également bien l'une et Vautre. I] posséde en méme temps un talent 

d’exposition remarquable, et il ἃ tenu ἃ garder ἃ ces lecons le tour 

vivant qu’il leur avait donné, Il faut lui savoir gré de ne les avoir 

pas transformées en dissertations arides, et d'avoir rejeté ἃ la fin 

Vappareil d’érudition sur lequel elles sont baties. Aprés avoir cherché 

ἃ montrer en général comment JTinfluence chrétienne a pénétré les 

éléments de culture dont la nouvelle société était l’héritiére, indiqué en- 

suite le probléme qui se posait et la solution qu’il ἃ recue, l’auteur 

entre dans les détails, qu’il groupe autour de quelques figures repré- 

sentatives : δ. Ambroise le mystique, δ. Jéréme |’humaniste, Boéce, 

le premier des scolastiques. M. R. étudie le renouvellement de la 

poésie, et remet 4 sa véritable place Prudence, qu’il défend contre 
le dédain immérité de quelques puristes ἃ l’esprit étroit, Un long 

chapitre est consacré au systéme d’éducation qui prévalut sous Vin- 

fluence de ces courants intellectuels, et si l’on s’étonne d’abord de 

ne pas voir, ἃ cété du savant et du maitre écrivain que fut S,Jér6éme, 

le grand penseur ἃ qui nous devons les Confessions et la Cité de Dieu, 

on le retrouve dans la derniére conférence intitulée Sf. Augustine 

and Dante. Un pareil livre, ot auteur, aussi érudit que fin lettré, 

touche ἃ beaucoup de choses, est difficile ἃ analyser, mais fort agréa- 

ble a lire, et ]’on suit sans effort ces conférences de Bostoh qui nous 

font assister 4 la formation de la pensée médiévale. A propos de 

Boéce, auteur se pose une question oti les Acfa Sanctorum sont 

intéressés, Nos prédécesseurs ont donné une place au philosophe 
(Mai t. VI, p. 702-10). Les Bollandistes d’aujourd’hui n’ont-ils 
pas changé d’avis? Le nom de Boéce ne figure pas dans la Biblio- 

theca hagiographica, La raison de cette exclusion est toute différente 

de celle que M. R. parait s’imaginer. La BHL. n’est pas une liste 

de saints, mais une bibliographie des Vies de saints rédigées avant le 

- XVIe siécle. Comme aucun hagiographe, avant cette date, nes’était 

occupé d’écrire les Actes de Boéce, Ile nom de ce dernier ne pouvait 

figurer dans ce recueil. Il y a peut-étre un autre malentendu. 

M. R. s’est étonné de ne pas trouver le nom de Boéce dans le marty- 

rologe Romain. I] n’y a rien d’étonnant a cela. Outre les saints con- 

nus et honorés dans l’Eglise universelle, il y a des bienheureux dont 

le culte ne dépasse pas les limites étroites d’une église particuliére. 

Boéce appartient 4 la seconde catégorie. 

L’ouvrage de M. Foligno est exécuté sur un plan plus modeste. 

En quelques chapitres fort bien concus et trés heureusement présen- 

tés, il expose au public, mieux instruit des choses classiques que du 

Moyen Age, la continuité de la pensée latine jusqu’a la Renaissance. 

P. GROSJEAN,. 

481. — * Gesammelte Aufsdtze zur Kulturgeschichte Spaniens jn 
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Verbindung mit K. BEverze und G, ScurEmer herausgegeben von 
H. Finks. Minster i. W., Aschendorff, 1928, in-8°, vi1I-392 pp. 

482. — * Acta Concilii Constanciensis. Vierter (Schluss-)Band 

herausgegeben in Verbindung mit J. HoLLNsTEINER und H. HEm- 

PEL von H, Finke. Minster i. W., Regensberg, 1928, in-8°, cr1I- 

1024 pp. 
183. — * Beda KLEINScHMIDT. Meine Wander- und Pilgerfahrten 

in Spanien. Miinster i. W., Aschendorff, 1929, in-8°, x11-232 pp., 

illustré. 
Les savants allemands ont entrepris une sorte de conquéte scien- 

tifique de l Espagne. Des expéditions ont été organisées. Aprés celle 

qui nous a valu les beaux travaux de Μ. P. Kehr sur les lettres 
pontificales conservées dans la péninsule (Anal. Boll., XLIV, 422), 

voici une entreprise nouvelle patronnée par la Gérresgesellschaft, 

et qui vient de lancer un premier volume de Spanische Forschungen. 

Ces recherches, on va le voir, emibrassent un vaste domaine. Douze 

collaborateurs, dont quelques Espagnols, ont traité les sujets sui- 

vants. Mgr G. ScHREIBER, Espagne et Allemagne; culture et poli- 

tique. J. Vives, Damasiana, P. WaGNer, Le chant mozarabe. 
A, GRIERA, Caractére des plus anciens documents catalans. B. KLEIN- 

SCHMIDT, « Anna selbstdritt » dans lart espagnol. M. GRABMANN, 

Un manuel de psychologie inédit de Petrus Hispanus, plus tard 
pape sous le nom de Jean Χ ΧΙ. H. Finke, Trois publicistes espagnols 

des commencements du grand schisme. F. SrREICHER, Les originaux 

de Ghristophe Colomb. K. EscuwerLer, La philosophie de la sco- 

lastique espagnole dans les universités allemandes du XVII¢ siécle. 

J. Scumipiin, Les matériaux de l’histoire des Missions en Espagne. 

O. FrEssuer, Contribution ἃ Vhistoire des relations commerciales 

entre l’Allemagne et l’Espagne (1924-1927). J. M. Ramos y Los- 

CERTALES, Un document important pour les origines de la législation 

Aragonaise. 

Le recueil, on le voit, s’adresse & des catégories variées de 

lecteurs. Les nétres s’arréteront d’abord a l’article de M. J. Vives. 

La présence des Damasiana est expliquée par le fait que les Espagnols 

ne tiennent pas ἃ se laisser enlever une illustration que les Romains 

leur disputent. Le Liber pontificalis qualifie le pape Damase de 

natione Spanus. On sait, ilest vrai, que le renseignement est sujet 

ἃ caution. Comment faire entendre cela en Espagne,ot! l’on a annexé 
tant d’autres saints étrangers sur des indices bien moins sirs encore? 

Mais qu’importe, si cela peut nous valoir de bons travaux sur les in- 

scriptions Damasiennes? Ce n’est pas la premiére fois que M. V. 

aborde ce sujet. On trouvera de lui dans les Analecta sacra Tarra- 

conensia, t. II, p. 483-94, un article sur Damase et Filocalus ; dans 

le t. ITI, p. 261-65 du méme recueil, une étude sur l’inscription Cin- 

gebant latices. Cette fois il s’occupe des épitaphes de la sceur et de la 

mére de Damase, et de l’inscription Hic congesta iacet. Nous n’avons 
pas réussi ἃ traduire le titre de Varticle du P. Kleinschmidt syr 
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Ste Anne. On 581 --- et l’auteur l’explique au début — que Anna 

selbstdrift se dit du groupe formé par Ste Anne,la Ste Vierge et enfant 

Jésus, la grand-mére étant le personnage principal. Cette composi- 

tion se rencontre fréquemment en Espagne. Le P. K. distingue plu- 

sieurs types: le type assis et le type debout, et chacun d’eux se 

divise en plusieurs variétés. Le plus bizarre et non pas le plus rare 

est celui οὐ Ste Anne porte la Ste Vierge, celle-ci portant lenfant 

Jésus. Il est intéressant de voir comment les artistes ont réussi, 

avec plus ou moins de succés, ἃ rendre présentable un motif icono- 

graphique que l’esthétique semble condaminer d’avance. Une ving- 

taine de reproductions permettent de constater les résultats de leurs 

efforts. Dans un précédent travail le P. K. s’était occupé de redresser 
quelques idées erronées sur le culte de Ste Anne (Die Bliitezeit des 

Annakulies, dans Theologie und Glaube, 1927, p. 488-512). Cette 

fois encore il combat certaines affirmations tranchantes tendant ἃ 

rajeunir plus que de raison les origines de cette dévotion. En Es- 

pagne aussi il remonte plus haut qu’on ne le dit généralement. Ainsi 

Alphonse le Sage, roi de Castille (1253-1284), fit construire une église 

en l’honneur de Ste Anne ἃ Triana (Séville), en exécution d’un veeu. 
Au XIV¢® siécle, ἃ Séville, on célébrait la féte de Ste Anne, avec 

messe propre. Bien plus tét, en 1239, le roi Jaime, dans un décret, 

fait mention d’un couvent de Sainte-Anne, et une lettre du pape 

Clément V, en 1307, atteste qu’elle était honorée dans la chapelle 

Palatine de Palma. Enfin, un bréviaire de Toléde du XIV¢® siécle 

contient un office rimé de Ste Anne qui jouit d’une grande diffusion. 

L’article du directeur de la collection mérite aussi d’étre signalé aux 

hagiographes, Les trois publicistes dont il s’occupe sont Matthieu 

Clément, archevéque de Saragosse, linquisiteur Nicolas Eymerich 

et S. Vincent Ferrier. L’auteur fait remarquer avec raison que nous 
ne possédons pas encore de biographie tout ἃ fait satisfaisante du 

célébre thaumaturge. Souhaitons que cette lacune soit bientét com- 

blée et qu’un savant doué a la fois d’une érudition étendue et d’un 

sens critique rigoureux se charge d’une besogne que I’on peut dire 

urgente. Pourquoi ce savant ne serait-il pas M. Finke lui-méme? 
Les Actes du concile de Constance, dont 16 méme savant vient de 

terminer la publication, ne nous éloignent guére de Espagne. C’est 

la qu’il a fallu chercher les principaux documents pour histoire de 

l’anti-pape Pierre de Lune, publiés dans le volume précédent. 

C’est encore l’Espagne qui a fourni les matériaux de la premiére 

section du nouveau volume, intitulée « Aragon, Kastilien und das 
Konzil» (p. 1-200). Elle est suivie d’une série de piéces relatives 
ἃ Vélection, au couronnement de Martin V et ἃ Ιὰ reconnaissance du 

nouveau pontife par diverses nations. La seconde section se rapporte 

ἃ la question du tyrannicide, c’est-d-dire aux doctrines de Jean 

Petit et de Jean de Falkenberg. Dans la troisiéme section sont réu- 

nis des documents concernant les affaires d’empire, les relations de 

Sigismond avec l’Italie, et son réle de médiateur entre |’Angleterre 
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οἴ la France. La quatri¢me est formée de divers groupes de piéces 
relatives ἃ Jean Hus et ἃ la Bohéme, ἃ l’attentat commis par le duc 
Henri de Baviére ἃ Landshut sur Louis de Bavitre-Ingolstadt, au 
proces de Guillaume évéque élu de Strasbourg. Deux traités sur 

la réforme, les Capitula agendorum, et les Avisamenta edita in Con- 

cilio Constanciensi de Thierry de Nicheim remplissent la cinqui¢me 

section, et la sixieme (p. 637-891) contient des compléments aux 
autres volumes, Chacune de ces sections a son introduction propre, 

d’une précision et ἃ la fois d’une concision que nous avions déja eu 

Voccasion d’admirer dans un précédent volume (Anal. Boll., XLIV, 
223). Des tables fort détaillées rendront plus aisée l'utilisation de 
l’énorme quantité de matériaux accumulée dans cette publication ; 

au prix de quels efforts, on s’en rendra compte en parcourant la 
liste des manuscrits consultés, et en dressant celle des dépéts qu'il a 

fallu visiter pour réunir une documentation aussi compléte. De pa- 

reils travaux, dont profiteront surtout les historiens de ]’avenir, 

sont inspirés par amour désintéressé de la science, et doivent étre 
accueillis avec respect. ᾿ 

L’ouvrage du P. B. Kleinschmidt est d’un caractére moins aus- 

tére. L’auteur a visité deux fois Espagne en touriste et en pélerin, 

ἃ la recherche principalement de matériaux sur diverses questions 

d’histoire de l'art. Les notes sur Viconographie et le culte de 

Ste Anne, dont il a été question plus haut, sont un fruit de cette 

tournée, L’auteur raconte avec bonhomie ses impressions et ses 

petites aventures, et commence Méme son récit par « etwas Auto- 

biographie ». De-ci de-Ii des renseignements spécialement intéres- 

sants pour ses compatriotes, et méme des détails d’ordre pratique. 

C’est ainsi que le tableau de la vie espagnole commence par un para- 

graphe sur la nourriture et avertit le voyageur qui n’a pas l’estomac 

complaisant de ne pas s’attendre ἃ retrouver partout la cuisine de 

son pays, Pour son compte d’ailleurs, le pieux pélerin n’attache 

aucune importance 4 ce détail, et n’a pas été empéché de visiter les 

sanctuaires auxquels se rattachent les souvenirs des saints d’Espa- 

gne. Ste Thérése, 5, Pierre d’Alcantara, S. Jean de la Croix, 5. Ignace, 

S. Diego d’Alcala, 5. Antoine 4 Lisbonne, et, cela va sans dire, 5. 

Jacques 4 Compostelle n’ont pas été oubliés, non plus que Lim- 

pias qui eut son heure de célébrité. Η. Ὦ. 

184. —. * Mgr D’Aton. History of the Archdiocese of Tuam. 
Dublin, The Phoenix Publishing Company Ltd., 1928, 2 vol. in-89, 

Xv-388, x1-379 pp., illustrations, carte. 
On doit ἃ Mgr d’Alton une histoire d’Irlande depuis les origines 

jusqu’a nos jours, et beaucoup d’autres travaux de Vulgarisation. 

De sa plume abondante et facile, il vient de composer deux gros 

volumes sur l’archidiocése de l’ouest irlandais. Le tome II est con- 

sacré tout entier aux années qui suivirent la nomination de l’arche- 

véque MacHale (1834) et aux détails concernant les différents doyen- 
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nés. Cette période et ces sujets sortent de notre compétence, ainsi 

qu’une bonne partie du premier volume. C’est aux antiquités ecclé- 
siastiques de la province de Tuam, ἃ l’age des premiers saints, que 

s’arrétera la critique hagiographique. Non certes qu’elle y trouve 

beaucoup de neuf, ni méme un exposé satisfaisant des résultats 

acquis : trop souvent, Mgr d’A. s’est assimilé les théories surannées 

qui étaient en vogue au dernier quart du dix-neuviéme siécle. II 
aurait pu cependant, sans de pénibles recherches, compléter quelque 

peu et mettre au point les petites monographies de saints que ren- 

ferment les chapitres II et III. Il suffit de parcourir les Miscellanea 

Hagiographica Hibernica de Plummer pour dresser la bibliographie 

des sources de Vhistoire de Tuam telle qu’elle aurait di étre congue. 

Un épisode de la Vie gaélique de Benignus d’Armagh a permis na- 

guére de retrouver un fragment, qui nous parait avoir son prix, 
d’Actes anciens de S. Patrice en Connacht, aux environs méme de 

Tuam (Act. SS., Nov. t. IV, p. 175-78). Mgr d’A. n’en a pas pris con- 

naissance, non plus d’ailleurs que de certaines remarques sur la 

généalogie du premier évéque de Tuam, S. Iarlaithe, ol nous nous 

étions efforcé de mettre un peu de clarté dans la tradition, embrouil- 

lée par des doublets et des homonymes (ibid., p. 178, annot. 9; 

p. 186, annot. 6; Patriciana, in Anal. Boll., XLITI, 255-56). Nous 

n’insisterons pas non plus sur le chapitre XV: notices sur les écri- 

vains de l’archidiocése. Les quatre premiers mentionnés sont 

δι Benignus, 5. larlaithe, S. Brendan de Clonfert et S. Fursy. Des 
autorités plus sires auraient di étre invoquées. ΠῚ est fachenx de 
voir reprises aujourd’hui des théses dont lérudition moderne sem- 

blait avoir fait justice. Une histoire un peu au courant, des vieuX 

diocéses irlandais est certes un desideratum. Elle reste ἃ faire pour 

Tuam. P. GROSJEAN, 

185. — * Rose κάπαν. English Ecclesiastical Studies. London, 

S.P.C.K., 1929, in-8°, x111-463 pp., illustrations. 

Les essais groupés en ce volume par l’auteur de Vhistoire de 5. Gil- 

bert de Sempringham et des Gilbertins, portent des dates diverses. 

Miss Graham annonce un nouveau travail, de grande envergure, sur 

les Clunisiens d’Angleterre. Six chapitres des Ecclesiastical Studies 
sont des travaux d’approche. L’auteur met Cluny en paralléle avec 

d’autres mouvements de réforme monastique; elle étudie la vie ἃ 
Cluny au XIe siécle, le schisme de 1378 et Ia province anglaise de 

Cluny, enfin quelques maisons des moines noirs. Quatre autres essais 

sont le fruit des recherches entreprises par Miss G. quand elle pré- 

parait Védition du Registre de Robert Winchelsey, archevéque 

de Cantorbéry, pour la Canéerbury and York Society. Bon nombre 

de ces pages marquent un godt prononcé pour Vhistoire économique 

et financiére des monastéres. Cependant l’hagiographe aussi en ti- 
rera grand bénéfice : le chapitre EX mérite surtout l’attention. Τὶ 

est consacré ἃ l'ordre de Grandmont et ἃ son fondateur, Etienne de 
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Muret. Miss G. rappelle (p. 176) un épisode bien choisi pour donner 

une idée de la facilité avec laquelle le peuple accueillait, au moyen 

age, les pires fantaisies hagiographiques. En 1201, deux impos- 

teurs réussirent 4 se faire passer pour S. Nicolas et S. André (Anna- 

les de Wintonia, dans les Annales Monastici, ed. H. R. Luarp, 

t. Il, p. 74-77, Rolls Series, No 36). Notons encore l’excellente étude 

sur l’influence intellectuelle des moines anglais aux Xe, XI® et 

XII¢ siécles. Quatorze planches ornent le volume. Une quinziéme, 
fort belle, est tirée sur la couverture de garde. A cette place, elle est 

vouée ἃ la destruction, et il est facheux qu’on ne lait pas plutét 

introduite dans le corps de Pouvrage. Enfin une table trés compléte 

facilite singuligrement les recherches. Une légére erreur de lecture 

a corriger, Ὁ. xu, ligne 5, La structure du vers léonin commande de 

lire : 

Sil sancti Thome suscepta precacio pro me, 

au lieu de: Sit sancte Thoma... La legon est d’ailleurs confirmée, ἃ 

ne pouvoir laisser de doute, parla planche V, p. 72. P, GROSJEAN. 

186. — * J. Armitage Roprnson. An Essay on Somerset Mediaeval 

Calendars, Extr. de Muchelney Memoranda (Somerset Record 
Society, vol. 42). 

187. — * B. ScHOFIELD. The Muchelney Calendar edited from the 

Muchelney Breviary. Extr. du méme volume, 

188. — * Ivor Atkins. An Investigation of two Anglo-Saxon 

Kalendars (Missal of Robert of Jumiéges and St. Wulfstan’s Homi- 

liary). Oxford, The Society of Antiquaries of London, 1928, in-4°, 

p. 219-54, fac-similés. Extr. de Archaeologia, Vol. 78. 
Le savant doyen de Wells, dont l’ardeur au travail est infatigable, 

a donné au Volume Muchelney Memoranda un essai de toute premiére 

importance sur les calendriers du Somerset au moyen 4ge. On n’a 

pas oublié que M. Robinson est l’héritier de la méthode de l’érudit 

anglais le mieux au courant de cette matiére, feu Edmund Bishop. 

Celui-ci avait touché aux « festiloges» du Somerset dans sa ma- 
gistrale introduction au Bosworth Psalter (éd. GASQUET et BisHop, 

Londres, 1908). Les notes nombreuses accumulées par lui sont main- 

tenant ἃ l’abbaye de Downside. M. R. ne s’est pas fait faute d’en 

tirer parti. Dans ce méme volume, M. B. Schofield, successeur de 

Henry Bradshaw, non seulement comme bibliothécaire de l’Uni- 

versité de Cambridge, mais encore comme spécialiste dans les études 

liturgiques, publie avec le plus grand soin le calendrier de Pabbaye 

de Muchelney, dont le ms. appartient 4 M. Meade Falkner. M. R. 

Vexamine dans ses rapports avec les calendriers monastiques de 

Glastonbury et de Dunster, et avec le calendrier de la cathédrale 

de Wells. Il n’est pas possible de suivre ici, dans tous leurs détails, 
ces investigations minutieuses sur le culte des saints locaux du So- 
merset et des saints continentaux, ἃ travers toute une floraison de 
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fétes et de commémoraisons. Aucune particularité un peu importante 
n’est négligée pour arriver ἃ déterminer la provenance des matériaux 
dont sont formés les calendriers de Angleterre occidentale au bas 

moyen Age. Une des sources principales de lusage liturgique du 

Somerset est la tradition lotharingienne. Les deux saints vraiment 

propres au district, dont la mention tranche sans appel la question 

d’origine, sont 5. Decuman et surtout S. Cyngar. On 56 souvient 

des essais de M. R., qui ont tant aidé, au cours des derniéres an- 

nées, ἃ résoudre les problémes relatifs ἃ S.Cyngar (cf. Anal. 

Boll, XLII, 100-120 ; et J. A. Rosrnson, Sé. Cungar and St. Decu- 

man, dans Journal of Theological Studies, t. XX1X, 1928, p. 137-40). 

Trois notes additionnelles complétent l’article. M. R. y examine 

deux fragments de calendrier. Le premier a appartenu ἃ Shepton 

Beauchamp (Somerset), Pautre, selon toute apparence, est détaché 
d’un bréviaire de Wells du XVe siécle (cf. Journal of Theological 

Studies, 1. c.). Un troisitme appendice, concernant 5. Carantoc, 

ne doit pas étre séparé des travaux récents de M. Doble, qui l’ont 

inspiré (Anal. Boli., XLVI, 411), non plus que de l’étude de M. R. 

lui-méme (Anal. Boll., XLVII, 164). Un détail, relatif ἃ lun des 
plus illustres martyrs anglais du ΧΙ] siécle, et qu’on n’irait guére 

chercher parmi les Muchelney Memoranda, est tiré du ms. Add.6059, 

du Musée Britannique, calendrier de Wells, du XV® siécle, marginé 

par Sir John Cheke, le fameux helléniste. C’est la mention du service 

funébre célébré en ’honneur du B. Jean Fisher, le 22 ou le 23 juin 

1535 (p. 5-6, note 1). L’introduction de la féte de Ste Anne dans la 

liturgie anglaise est aussi traitée au passage (p.39). La préface géné- 

rale. des Muchelney Memoranda doit contenir une description du 

manuscrit d’ot provient le calendrier. Si nous n’en disons rien, c’est 
qu’elle n’est pas comprise dans le tirage ἃ part que nous avons sous 

les yeux. 

Sir Ivor Atkins étudie, avec non moins de compétence, les calen- . 

driers que renferment les mss. Hatton 113 et 114 dela Bodiéienne. 

Ces piéces liturgiques fameuses méritaient certainement d’étre sou- 

mises ἃ de nouvelles investigations. L’auteur montre que le calen- 

drier de Vhomiliaire de 5. Wulfstan est la copie d’un document de 

Peterborough, établi vers 1020-1025 par le moine Arnwi, avec des 

additions empruntées ἃ l’usage de Worcester vers 1064-1070. La 

date du calendrier qui accompagne le missel de Robert de Jumiéges 

serait ἃ fixer entre 1000 et 1006. Ce missel aurait été écrit par Gode- 

man, exercant ἃ Thorney les fonctions abbatiales ἃ partir de 971. 
Les rapports étroits qui l’uniraient au Bénédictional d’Ethelwold 
aménent Sir Ivor ἃ considérer ce dernier ouvrage comme étant du 

méme scribe. L’article, trés fouillé, abonde en détails sur le culte des 

saints propres ἃ la liturgie est-anglienne du Χ 8 et du XI® siécle. Qua- 
tre reproductions des deux calendriers étudiés, l’édition intégrale 

et annotée del’un et de l’autre, des remarques sur les insertions faites 
au calendrier de l’homiliaire et les fétes particuli¢res de Pabbaye 

d@’Evesham, complétent cet important travail. P. GROSJEAN. 
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189. — * The Letters of Osbert of Clare, Prior of Westminster. 

Edited by E. W. Wixutamson. Oxford, University Press, 1929, in- 

8°, vil-232 pp. 
C’est également au doyen de Wells qu’est due la premiére idée de 

publier la correspondance d’Osbert de Clare. Il la suggéra ἃ M. Wil- 

liamson, au temps οἷ Jui-méme se faisait médiéviste pour mettre 

en valeur les trésors littéraires de labbaye de Westminster dont il 

était alors doyen. L’étude de M. J. A Robinson parue,en juillet 1909, 

dans la Church Quarterly Review, sous Je titre de Westminster in the 

Twelfth Century : Osbert of Clare, est reproduite en téte de la pré- 

sente édition. M. W. donne ensuite un apercu de l’ceuvre d’Osbert 
de Clare, qui fut, on le sajt, hagiographe ἃ ses heures. Sa Vie de 

S. Edouard a été publiée ici méme par M. Bloch, dont M. W. enre- 
gistre les conclusions (Anal. Boll., XLI, 5-131). Sa Vita vel Passio 
5. Ethelberti (BHL. 2627) n’a été publiée que par extraits. Elle 

a fait l’objet d’un article de M. M. R. James dans 1’ English Historical 

Review (Avril 1917). Osbert a également écrit une Vie encore inédite 

de Ste Edburga (ms. Bodley Laud Misc. 114, fol. 85 et suivants). 

M.W. nous apprend que M. G. C. Brown compte la publier prochai- 

nement. Enfin, on attribue ἃ Osbert des Miracles de 5, Edmond 

dont on n’a plus le texte original. M. W. en prend occasion pour 

comparer entre eux les recueils existants de Miracles de 5, Edmond. 
Il détermine la part qui pourrait revenir, dans la tradition ma- 

nuscrite, ἃ l’opuscule perdu d’Osbert de Clare. Les lettres, soigneu- 

sement éditées, sont suivies de notes copieuses. Citations et réminis- 

cences de l’Ecriture sont relevées avec une diligence meéritoire, ainsi 

que les traces d’influences profanes. Tout cela aide fort 4 connaitre 

la maniére d’Osbert, et sera précieux pour la critique des Vies encore 

inédites qui lui sont attribuées.Au recueil des lettres d’Osbert formé 
par le ms, Cotton Vitellius A XVII, du Musée Britannique, M. W. 
joint la lettre-préface inédite de la Vie de Ste Edburga, d’aprés le 

ms. d’Oxford déja cité. Osbert montre dans sa correspondance un 
tempérament d’hagiographe. Au cours de ses épitres de direction, 

au milieu d’exhortations Ppieuses, il se plait, par exemple, ἃ citer des 

passages entiers de Vies de saints, puisés dans ses lectures ou dans 

ses propres ouvrages ; il en tire des comparaisons; il narre méme, 

ἃ loceasion, quelque miracle nouveau. L’excellente annotation de 

M. W. permet au lecteur de débrouiller sans trop de peine des fils 

un peu entortillés. P. GROSJEAN, 

190. — * Deutsche Kunsitfithrer an Rhein und Mosel, herausge- 

geben von Egid Berrz. Augsburg, Benno Filser, 1926-1928, 9 vol. 

in-8°, illustrés. 
La maison Filser, d’Augsbourg, se distingue par le soin et le 

bon goiit qu’elle met ἃ la toilette de ses publications d’art. Sous di- 

verses rubriques elle a inauguré simultanément, il y a peu d’années, 
plusieurs séries de « petites monographies des grands monuments » 
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d’Allemagne. Par leur format commode et leur poids léger, ces gui- 

des artistiques ressemblent ἃ la collection francaise similaire de 

Véditeur Laurens ; mais l’esquisse historique et descriptive des égli- 

ses, des mMonastéres, des édifices civils est ici nettement séparée de 

Villustration, laquelle est toujours groupée ἃ la fin des volumes. 
Nous avons présenté 4 nos lecteurs plusieurs fascicules de la col- 

collection Germania sacra, du méme éditeur. Voici maintenant des 

Kunstfiihrer de Ja section Rhin et Moselle, que dirige M. E. Beitz. 

_ Trois d’entre eux retiennent d’embiée notre attention: Fritz 
Witte, Die Schatzkammer des Domes zu Kéln (= Bd. 2, 1927, 

68 pp.); P. Weser, Der Domschatz zu Trier (= Bd. 9, 1928, 

50 pp.); Peter Metz, Der Dom zu Mainz (= Bd. 3, 1927, 120 pp.). 

De méme que la grande métropole rhénane ne se congoit pas sans 

sa majestueuse cathédrale, ainsi le Dom, écrit M. Witte, a pour 

centre et « pour cceur » son admirable trésor et tout particuliérement 

la chasse fameuse des Rois Mages. Depuis qu’en 1164 Reinald de 

Dassel obtint de Frédéric Barberousse et rapporta de Milan les 
prétendues reliques des Mages, celles-ci, revétues d’or et de pierre- 

ries, agirent comme un irrésistible aimant, et s’entourérent, bienté6t 

d’innombrables objets religieux et de cadeaux insignes. Inutile de 

les énumérer ; qui n’a vu, ἃ cété de la chasse des Rois Mages, celle 

de 5. Engelbert, le « baton pastoral de S. Pierre», le reliquaire 

de 5. Hubert, le Chef de S. Grégoire de Spoléte, etc. ὃ 
Tréves, bien que fort appauvrie depuis 1792, est encore assez riche. 

Dans l’inventaire de son trésor, dressé par le Domvikar Mgr Weber, 

nous relevons, outre les reliques et les objets précieux de renommée 
universelle — comme la Sainte Tunique, la« chasse d’Egbert » avec 

la sandale de S. André et le Clou de la crucifixion, le « béret » de 

S. Syméon le reclus, etc., — une série d’anciens codices, liturgiques 

pour la plupart ; ils sont sommairement décrits par M. W., p. 18-23. 

La cathédrale de Mayence a été longuement étudiée dans ses 
diverses parties et aux étapes successives de sa construction, par 

M. Metz; chez lui, peu ou point de détail d’ordre hagiographique 

ἃ glaner. 

Nous réunissons ensuite deux fascicules qui traitent l’un et l’autre 

d’un monastére cistercien : Egid Beirz, Kloster Heisterbach (= Bd. 1, 

1926, 44 pp.) et Gilbert WELLSTEIN, Kloster Marienstatt (= Bd. 5, 

1927, 64 pp.). Heisterbach, dont le choeur seul reste debout, témoin 

muet, pour rappeler Césaire et tant de souvenirs d’histoire et de 

légende ; Marienstatt, par contre, plus florissant que jamais, depuis 

qu’en 1888 des moines blancs l’ont repeuplé. A la description de ces 

deux centres monastiques il faut joindre celle d’une fondation 
charitable qui ressemble fort ἃ un couvent, et ot régne encore l’esprit 

du grand cardinal qui, en 1458, lui donna naissance: Hospital 

St. Nicolaus zu Cues, par M. Hans Voer (= Bd. 4, 1927, 52 pp.). 
Enfin, ἃ part deux fascicules de contenu profane: Ehler W. 

GrasHorr, Zons am Niederrhein (=~ Bd. 6, 1927, 40 pp.) et Hans 

Anal. Boll. XLVII. — 28. 
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Voat, Das Kélner Rathaus (= Bad. 8, 1928, que nous n’avons pas 

vu), ilreste ἃ signaler : Gerda GRASHOFF-HEINS, Bacharach (= Bd. ἡ, 

1928, 48 pp.). Dans ce site pittoresque de la vallée du Rhin s’élevent, 

non loin de l’antique Peterskirche, les ruines si romantiquement 

ajourées de la chapelle Saint-Werner. Les photographies qu’on 

nous donne ici de ces deux monuments, sont de celles qui justifient 

le mieux l’éloge que nous adressions en commencant aux collections 

Filser. M. C. 

191. — * MgrA. H. L. Hensen, J. Sruyt, G. Th. VAN DEN Boscu, 

De Abdij van 51. Adelbert te Egmond. Amsterdam, «’t Kasteel van 
Aemstel », 1929, in-4°, 96 pp., illustrations. 

Egmond, qui garde le souvenir de S. Adalbert, a été le berceau 

de la Hollande chrétienne. Nos lecteurs se rappellent comment les 
foujlles de M. Holwerda ont illustré, d’une maniére aussi heureuse 

qu’opportune, cette vérité qui n’était pas également reconnue par 

tous (cf. Anal. Boll, XLV, 426). Dans la dune solitaire des environs 

d’Alkmaar, non loin des fondations, ἃ présent retrouvées, de 1’an- 

cienne « ecclesia Ekmunde » qui abrita les restes du grand disciple 

de S. Willibrord, s’élevait jadis une abbaye florissante. On lappelle 

parfois le « Saint-Denis des Pays-Bas » ; elle fut frappée ἃ mort par 

les Gueux en 1572. Les Bénédictins voudraient aujourd’hui la faire 

renaitre. C’est & son passé vénérable, et plus encore 4 son meilleur 

avenir — succisa virescat! — que les auteurs du présent volume 

ont dédié un monument artistique et littéraire. Mgr Hensen y 

traite de ]’histoire du monastére (p. 7-38: Hare lofgevallen) ; M. l’ar- 

chitecte Stuyt a tracé une esquisse des batiments disparus (p. 39-41 : 

Proeve van reconstructie der kerk en abdijgebouwen); un mémoire 
plus étendu est consacré par M. van den Bosch (p. 42-95: Naar de 

wederopluiking) ἃ mettre en lumiére la signification spirituelle 

d’Egmond depuis les origines et Vintérét qui s’attache aux plans 

de restauration de l’abbaye. Concus dés 1841 par le professeur D. J. 

van Lennep, ceux-ci ont été poursuivis avec un bel enthousiasme 

par Dom Willibrord van Heteren (+ 1906). Actuellement ils sont, 

parait-il, assez prés d’aboutir. 

Les premiéres pages du commentaire consacré 4 S. Adalbert dans 

les Acta Sanctorum (Iun. V, 94-110) portent la signature d’Hen- 

schenius. Papebroch, qui termina le travail, y cite une lettre de 

son ancien éléve Florent de Montfort sur Egmond et l’état des 

lieux en 1691 ; nous possédons encore cette missive, qui ne fait que 

compléter une plus longue relation de l’archéologue Westphalen, 

mentionnée elle aussi par Papebroch. Si les auteurs de l’ouvrage 

que nous annoncons avaient consulté le tome des Acfa, ils auraient 
de plus trouvé, p. 96, une gravure représentant Vabbaye avant sa 

Tuine, Ce dessin n’edt pas déparé la série, d’ailleurs fort belle, des 

images qui ornent leur volume sur Saint-Adalbert d’Egmond. 

M. C. 
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192. — * Karl TurELe, Beitrdge zur Geschichte der Reichsabtei 

Corvey und der Stadt Héxter. Héxter, Εν, J. Cors, 1928, in-8°, 260 

pp., illustrations. 

En donnant 4 son attachant petit ouvrage le sous-titre: « Rede- 

gelds Geschichte von Ovenhausen in neuer Bearbeitung », M. Thiele 

a péché par excés de modestie. L’exposé qu'il a fait de l’histoire si 

tourmentée de la ville de Héxter et du monastére de Corvey, cette 

digne fille de la Corbie franque, porte la marque bien personnelle 

d’un historien averti et d’un écrivain de talent. C’est le 850me anni- 

versaire de la « Michaelskirche», batie sur le « Heiligenberg» et 

consacrée le 2 décembre 1078, qui a donné lieu 4 cette refonte, 
d’ailleurs totale, du livre de Redegeld. On y trouvera quelques dé- 

tails A noter sur le culte de 5. Vit (reliques et chasse, pp. 19, 97, 100 ; 

confrérie, p. 42; procession, Ὁ. 245; Iégende ἃ son sujet, p. 249) 

et de Ste Marie Salomé, 4 qui un autel orné d’une « statue miracu- 

leuse » était dédié dans la Michaelskirche (p. 39). Enfin, dans un 
écrit de 1548, cité en note p. 63-64, on fait mention d’un reliquaire 

de Ste Lutrude; il s’agit de la vierge de Perthes, au diocése de Cha- 

lons, honorée le 22 septembre (cf. Aci..SS., Sept. VI, 448. M,C. 

193. — * Leo SANTIFALLER. Die Urkunden der Brixner Hochstifts- 

Archive (845-1295). Innsbruck, Wagner, 1929, in-8°, xxxv1-368 pp., 

39 planches, 1 carte (= Schlern-Schriften, Veréffentlichungen zur 

Landeskunde von Siidtirol, herausgegeben von R. vy. KLEBELS- 

BERG, 15), 
194. — * O. OppERMANN. Die dlleren Urkunden des Klosters 

Blandinium und die Anfdnge der Stadt Gent. 1: Text ; Il: Fascimiles. 

Utrecht, Instituut voor middeleeuwsche Geschiedenis, 1928, 2 vol., 

in-8° et in-4°, x11-506 pp., 32 fac-similés (= Bijdragen van het In- 

stituut voor middeleeuwsche Geschiedenis der Rijks- Universiteit 

Utrecht, XI et XII). 

Il y a quatre ans, M. L. Santifaller publiait dans la collection des 

Schlern-Schrijten (n° 7) un ouvrage considérable intitulé Das Brixner 

Domkapitel in seiner pers6nlichen Zusammensetzung im Mittelalter. 

Par lédition de 255 chartes de l’ancien chapitre de Brixen, il vient 

de donner ἃ cette histoire un précieux complément documentaire. 

Au point de vue technique — disposition et typographie des piéces, 

tables et glossaire, fac-similés — le présent volume peut passer pour 

un modeéle du genre ; tout a été combiné pour rendre la lecture aisée. 

Seule la carte géographique, fort utile, ajoutée en annexe, elit pu 

étre plus claire. 

Les diplémes de Brixen édités ici appartenaient originairement 

a trois fonds distincts: I. Bisch6éfliches Archiv; 11. Domkapitel ; 

111. Hl. Kreuz-Spital. A la suite d’événements historiques, anciens 

et récents, qu’il serait trop long de rappeler, les archives épiscopales 

et capitulaires ont été réparties surtout entre les dépéts de Botzen et 

de Brixen; on en trouve aussi a Innsbruck, Vienne, Laibach et 
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Munich. Celles de ’hépital Sainte-Croix, fondé vers le milieu du 
Xie siécle et qui devint en 1751 le Séminaire de Brixen, sont con- 

servées encore aujourd’hui dans les locaux, renouvelés depuis, 

de cet établissement. Chose remarquable, sur 255 chartes 248 ont 

pu étre reproduites ici d’aprés les originaux ; plus de la moitié des 

piéces, 150 en tout, étaient demeurées inédites. A part trois, dela 

fin du XIIIe siécle (nn. 216, 229, 249), qui sont rédigés en alle- 

mand, les actes sont latins. Le plus ancien document est un dipléme 

de Louis le Germanique (Francfort, 4 septembre 845), fait ἃ la priére 
de ’évéque Lantfrid en faveur de l’église de Saben : Lantfridus Sa- 

bianensis ecclesiae episcopus quae est constructa in honore sancti 

Cassiani martyris (n. 1). Sur 8S. Cassien, martyr d’Imola, dont la 

légende fit plus tard un évéque de Sabiona, on connait les recher- 
ches de Mgr Lanzoni (cf. Anal. Boll., XX XIII, 344). Dans l’acte 

n. 8 (Otton II, 8 septembre 977), Ingenuinus, qui fut considéré 

comme le successeur de δι Cassien ἃ Saben, est mentionné également 
avec le titre de martyr: aeclesiae beati Ingenuini martiris Christi, 

Les deux saints apparaissent ensemble comme patrons de Brixen 

dans la charte ἢ. 32 (Henri IV, 2 septembre 1091) : sancto Cassiano 

et Ingenuwino patronis sanctae Brixinensis aecclesiae; cf. n. 35. 
Dans la charte ἢ. 148 (22 juillet 1265) Brunon, évéque de Bri- 

xen, énumére ainsi les patrons de son église: auctorifate sancto- 

rum apostolorum Petri et Pauli, sanctorum martyrum Stephani et 
Cassiani, sanctorum pontificum Ingenuini et Albwini. N’oublions 

pas 5. Hartman (+ 1164), cité de son vivant dans le dipl6me n. 36 

(Frédéric I, septembre 1155): vir venerabilis Hartmannus Brixi- 

nensis ecclesie episcopus; aprés sa mort, dans le n, 38 (l’évéque 

Henri II, 1170-1174): capellam salutiferae Crucis, guam antecessor 

noster beatus Hartmannus episcopus signo Crucis edificandam pre- 

monstraverat, edificatam consecraveral, consecratam dotaverat. Voir 

aussi les nn. 39, 43, 46 et 104 (p. 112: Acta sunt hec in Brizxina in 

capella sancti Hartmanni anno incarnacionis domini millesimo du- 

centesimo quadragesimo primo...). 

Le copieux ouvrage de M. Oppermann sur les chartes gantoises 

a demandé ἃ son auteur une longue et difficile préparation. Au lec- 

teur désireux de tirer profit de ces recherches i] impose de méme 

un rude et laborieux effort. Que le mot Texi, sous-titre de la premiére 

partie, opposé 4 Facsimiles, sous-titre de la seconde, ne trompe pas : 

il ne s’agit nullement ici d’une édition de documents, mais d’une 

investigation critique, portant sur une centaine d’anciens diplémes 

(VIIe-XIII¢ siécle) de Saint-Pierre du Mont-Blandin. Par son sujet 
et par sa méthode, comme aussi par le grand nombre des fraudes 

signalées, c’est un livre de tout point semblable ἃ l’ouvrage, encore 

incomplet, de M. O. sur la diplomatique des pays rhénans. Aux 

éloges mérités que suscitérent les Rheinische Urkundenstudien (Er- 

ster Teil: Die Kélnisch-Niederrheinischen Urkunden, Bonn, 1922), 

de prudentes réserves se sont mélées dans la suite, en raison 
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des jugements parfois trop systématiques de l’auteur dans une 

matiére fort délicate de sa nature. Le méme accueil semble devoir 
étre fait ἃ V’examen des chartes de Gand, Un bon connaisseur, 

M. Levison, a donné d’ores et déja la note juste dans un récent 

fascicule du Neues Archiv (t. XLVITI, p, 285-88). Comme lui, nous 

insisterons sur la masse considérable des documents courageusement 

passés au crible par M. O. et sur l’intérét de certaines de ses con- 
clusions dans le cadre de l’histoire de Flandre. Mais pour contréler 

en toute équité les résultats ainsi obtenus -- ils sont, on le pense bien, 

des plus compromettants pour la« chancellerie » du Mont-Blandin — 

11 faudrait au critique de longues journées d’une étude minutieuse 

qui repasserait par toutes les étapes de la recherche et des rajsonne- 
ments de l’auteur. Les charges les plus graves s’accumulent surtout 

contre le moine Onulfus, le méme qui vers 1065 écrivit la Vita Pop- 

ponis. Parmi les textes littéraires rédigés ow remaniés de facon 

tendancieuse, ἃ cette époque, en connexion avec de faux diplémes, 

M. O. traite égalernent, au ch. VI, des Annales Blandinienses, de la 

Vita et.de la Translatio 5. Amalbergae, dela Translatio SS. Wandre- 

gisili, Ansberti et Vulframni, de la Vita 5. Bertulfi, de la Vita 

S. Gudwali, et de la Genealogia comitum Flandriae. Nous aurons 

quelque jour l’occasion d’y revenir. Μ. CG. 

195. — * Festgabe fiir Ludwig Schmitz-Kallenberg. Miinster, 

Regensberg, 1927, in-8°, 148 pp., portrait, cartes, fac-similés. 
Ces Mélanges, offerts au distingué professeur de Miinster 4 l’oc- 

casion de ses soixante ans, portent comme sous titre: Aus Mittel- 

alter und Reformation. La Réforme y est représentée par un article 

de Mile Greta βαββει, Willibald Pirkheimers Schutzschrift fiir 

das Klarakloster in Niirnberg; il intéresse moins directement nos 

études. Les trois autres travaux sont consacrés au moyen 4ge: 

Franz FLASKAMP, Das Hessen-Bistum Buraburg (Ὁ. 1-55); Johan- 

nes BAUERMANN, Fin westfdlischer Hof des Klosters Fulda und seine 

Kirche (p. 56-112); Bernhard VoLtumMEeRn, Das Testament Levolds 

von Northof (p. 113-21). On remarquera surtout importante étude 

de M. Flaskamp. Pour éclairer, comme il s’est efforcé de le faire, 

Vactivité organisatrice de S. Boniface en Hesse et l’existence éphé- 
. mére de ce siége de Buraburg, dont Witta (Albuinus) a été unique 

titulaire, il fallait la critique pénétrante qui ne s’acquiert que par 

une longue fréquentation des documents. Nous signalons ἃ cette 

occasion un ouvrage récent de l’auteur sur le méme sujet : Das hes- 

sische Missionswerk des hl. Bonifatius (Duderstadt, 1926). 

M. C. 

196. — * Le chiese di Bologna illustrate, con cenni sulle tradi- 
zioni religiose della citta. Bologna, N. Zanichelli, [1927], in-12, 

XIH-183 pp., illustrations. 



438 BULLETIN 

497. — * Giuseppe DE Mont, Chiese e chiostri di Vicenza. Vicenza, 

Libreria Galla, 1928, in-8°, 128 pp., 245 illustrations. 

498. — * Serafico Prvarpi O. F. M. δ. Angelo. Milano, Soc, Ami- 

ci dell’arte cristiana, 1926, in-8°, 62 pp., 38 planches (= Collana ai 

chiese milanesi). 
A Voccasion du Congrés eucharistique national tenu ἃ Bologne 

en septembre 1927, la maison N. Zanichelli a publié un excellent 

guide « tascabile» des églises de Bologne, L’ouvrage, anonyme, 
débute par une courte introduction : Cenni sulle tradizionti religiose 

della citfa. Suivent les notices sur les différentes églises, rangées 

d’aprés Pordre alphabétique. Les noms des artistes, peintres ou 

sculpteurs et le sujet des monuments et des tableaux sont bien mis 
en relief par la typographie. L’illustration, abondante et choisie 

avec godt, n’est pas toujours aussi nette qu’on le souhaiterait. 

Sans négliger les anciens patrons de Bologne, les SS. martyrs 
Proculus, Vital et Agricola et Pévéque 5, Pétrone, nous nous 

arrétons quelques instants au Corpus Domini pour visiter la Cella 

de «La Santa» de Bologne, Catherine de’ Vigri ({ 9 mars 1463). 
A San Domenico nous admirons la tombe de 5, Dominique, sculp- 

tée par Nicolas Pisano: elle nous rappelle la translation effectuée 

en 1267 (cf. BHL. 2222). A San Sigismondo nous vénérons les 

restes de la Bse Imelda Lambertini (cf. Anal. Boll., XLV, 449). 
Enfin, par l’énorme « porticato » qui relie 18 ville au Monte della 
Guardia, nous montons au grandiose sanctuaire de la Madonna di 

San Luca: lafameuse image miraculeuse, apportée de Constanti- 

nople au Χ [15 siécle, est considérée depuis lors comme le palladium 

de Bologne. 
En un volume élégant, illustré de 245 belles photographies, 

M. De Mori a réuni une série de notices sur les édifices religieux de 

la vieille cité du Veneto. I] décrit d’abord la cathédrale et la ba- 
silique de Monte Berico, puis les églises « monumentales », enfin 
les églises paroissiales. Les oratoires, les chapelles de couvents, les 

églises désaffectées ou démolies sont groupées par paroisses. La 

basilique de Monte Berico fut érigée au XV¢ siécle, ἃ la suite d’une 

apparition de la ‘Ste Vierge et de miracles enregistrés dans un 
« Processus » contemporain (BAHL. 5413). L’église « monumentale » 

Santa Corona mérite de retenir tout spécialement l’attention des 

hagiographes comme celle des visiteurs; elle doit son nom ἃ la 
sainte Epine dont le roi Louis IX fit présent au B. Barthélemy de 

Breganze O. P. et que celui-ci rapporta dans sa ville épiscopale (cf. 
BHL. 4199-4200). De nombreuses ceuvres d’art décorent le temple 
de Santa Corona ;plusieurs tableaux sont intéressants pour l’icono- 
graphie des saints et bienheureux dominicains. 

La monographie que le P. Serafico Pinanpi consacre ἃ l’église 

S. Angelo forme le premier fascicule d’une collection intitulée 
Collana di chiese milanesi. Elle rappelle par sa disposition les jolis 

« volumetti» de la série romaine: Le chiese di Roma illustrate 

(cf. Anal, Boll, XLVI, 173-174). On y trouve 62 pages de texte 
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(histoire et description de l’édifice) et 38 planches (vues d’ensemble, 

monuments et tableaux). L’église ne date que de la seconde moitié 

du XVI siécle ; elle n’offre guére d’intérét pour Vhistorien du culte 
des saints. Signalons cependant les peintures de la seconde cha- 

pelle de gauche : l’artiste bolonais Camillo Procaccini y areprésenté 

plusieurs épisodes de la vie de 5. Didace ou Diego, frére lai fran- 

ciscain, qui passa quelque temps ἃ Araceli de Rome et mourut 
a Alcala le 12 novembre 1463. La planche 37 représente le sar- 

cophage de Béatrice Rusca ({ 1490); cette pieuse tertiaire fran- 

ciscaine figure, avec le titre de Beata, dans les martyrologes 

franciscains, ἃ la date du16 mars. Fr. Ha.kIn. 

199. — * V. ZaNo.inI. Per la storia di S. Vigilio. Appunti. Tren- 

to, « Tridentum », 1926, in-8°, 43 pp. Extr. du Bollettino del Clero, 

anno 1924-1925. 

Dans une série d’Appunti, publiés d’abord dans le Bollettino 
del Clero (Trente, 1924-25), puis réunis en opuscule, Mgr V. Ζανο- 

LINI S’applique ἃ préciser quelques traits de la physionomie morale 

de 5. Vigile, évéque de Trente. Les sources, oti il puise ses informa- 

tions, sont principalement les lettres de Vigile ἃ Simplicianus de 

Milan et a S. Jean Chrysostome (BHL. 7794-7795), la lettre de 

S. Ambroise ἃ Vigile (P.L., t. XVI, col.982-94), enfin ? Ad Vigilium 
episcopum de iudaica incredulitate. Ce dernier document, une lettre- 

préface, figure parmi les « Spuria» de S. Cyprien (ed. Harte, 

pars III, 1871, p. 119-32). Mgr. Z., se fiant ἃ l’argumentation de 

G. Tartarotti (De origine Ecclesiae Tridentinae, 1743, p. 75-79), 
est persuadé que le Vigilius episcopus, destinataire de cette let- 

tre, doit étre identifié avec l’apétre du Trentin ; mais la question 

ne parait pas résolue définitivement (cf. BARDENHEWER, Geschichte 

der altkirchlichen Literatur, 115, 1914, p. 493). Fr. HALkIn. 

200. — * J.-Th. WELTER. Le Speculum Laicorum, édition d’une 

collection d’exempla composée en Angleterre ἃ la fin du XIII¢ 

siécle. Paris, Picard, 1914, in-8°, χχχιν- 171 pp. (= Thesaurus exem- 
plorum, fase. V). 

201, — * Ip. La Tabula exemplorum secundum ordinem alpha- 

beti, Recueil d’exempla compilé en France ἃ la fin du XIII¢ siécle. 
Paris, Occitania, 1926, in-8°, Ly1-151 pp. (= Thesaurus exemplo- 

rum, fase. III). . 
202. --- * Ip. L’Exemplum dans la littérature religieuse et didac- 

 tique du Moyen Age, Paris, Occitania, 1927, in-8°, 564 pp. (= Biblio- 

théque d’histoire ecclésiastique de France). 
De la littérature connue sous le nom d’exempla, plusieurs re- 

cueils ont déja été publiés. Le nombre des collections restées 

inédites est cependant considérable. Depuis longtemps M. l’abbé 

J.-Th. Welter parcourt les bibliothéques d’Europe afin de dres- 
ser un inventaire des manypscrits qui nous ont conservé ces récits 
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anecdotiques. I] se propose également de publier un Corpus, qui 
comprendrait les principaux recueils d’exempla, encore inédits. 

Jusqu’a présent deux fascicules ont paru, le numéro V en 1914, 
le numéro III en 1926. Le fascicule V contient le Speculum Laicorum, 

recueil, composé en Angleterre ἃ lafin du XIIIe siécle. Les évé- 
nements obligérent l’auteur ἃ suspendre ses recherches. La guerre 

A peine terminée, M. W. se remettait ἃ Il’ceuvre et malgré les dif- 

ficultés de l’heure, il continuait ses investigations dans les dépéts 
de manuscrits. En 1926 paraissait un second fascicule du Thesau- 
rus exemplorum ; Tabula exemplorum secundum ordinem alphabeti, 
collection composée en France 4 la fin du Χ 1115 siécle. 

Tout en poursuivant ce travail d’édition de textes, M. ἊΝ, avait 

préparé un ouvrage de synthése sur l’évolution de l’exemplum 

dans 18 littérature religieuse et didactique du moyen Age. Cet ouvra- 
ge fut présenté ἃ l Université de Paris et valut ἃ son auteur le titre 
de docteur és Lettres. 

Μ, W. répartit en trois périodes ’évolution de Vexemplum: 1. 
Période d’origine et de développement de l’exemplum, dans la litté- 
rature religieuse et didactique jusqu’a la fin du XIIe siécle. 2, Pério- 
de d’épanouissement de l’exemplum, dans la littérature religicuse, 
morale et didactique du XIIIe et du XIV¢® siécle. 3. Période de 
déclin, dans la littérature religieuse du XV® siécle. Pour chaque 
période, M.W. énumére les auteurs qui nous ont laissé des recueils 

d’exempla et analyse leurs ceuvres. 

La thése de M. W. témoigne de beaucoup de recherches et d’ob- 

servations personnelles ; mais elle se recommande plutét par la 
qualité des matériaux, V’abondance des détails que par les vues 

d’ensemnbile. Avant tout préoccupé par son travail d’inventaire, 
Vauteur a trop perdu de vue qu’il faisait une ceuvre de synthése. 
Les quelques chapitres οὐ sont groupés les résultats généraux de 

Venquéte sont un peu étriqués et contrastent avec Vampleur de 

Pinformation. Le lecteur s’apercgoit, non sans surprise, que la ta- 

ble des matiéres promet plus que ne contient le livre et qu’aux ti- 

tres qui annoncent des développements d’ordre synthétique ne 

répondent que quelques bréves considérations d’ordre général. Le 

sommaire de plusieurs chapitres en effet se termine par cette ru- 
brique : Forme, réle, source et types d’exempla; influence des re- 

cueils. Rien ou presque rien dans le corps du chapitre ne corres- 
pond.a ces indications. 

M. W. n’a pas limité ses recherches ἃ la littérature latine: il a 
aussi dépouillé les recueils d’exempla en langue vulgaire. Les ceuvres 

fran¢aises sont mieux partagées que celles des pays voisins. Nous 
avons constaté dans cette section quelques lacunes; Vauteur ne 

mentionne pas M. D. Howie, Studies in the Use of Exempla, with 

special reference to middle high german Literature, London, 1923; 

ni C. De Vooys, Middelnederlandse Legenden en Exempelen, 1926 
(Anal. Boll, XLV, 417), dont une premiére édition avait paru en 
1900 (Anal. Boll., XIX, 346). M. W. y aurait trouvé d’utiles indi- 
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cations pour l’étude de l’exemplum en Allemagne et dans les Pays- 
Bas. A propos de Thomas de Cantimpré, le travail le plus important 

sur le Bonum universale de Apibus n’a pas été utilisé: W. A. van 

DER VET,Het Biénboec van Thomas van Cantimpré en zijn exempelen 

(s Gravenhage, 1902), L’édition des exempla extraits des Sermones 

feriales el communes de Jacques de Vitry, publiée en 1914 par 
Greven, n’est pas signalée. Les notices bibliographiques qui ac- 

compagnent |’énumération des recueils d’exempla, devaient étre ré- 

digées sur un plan uniforme et disposées avec plus de méthode. 
Les erreurs typographiques abondent et les dix pages d’addi- 

tions et de corrections ne suffisent pas ἃ rectifier tout ce > qu il 
s’en est glissé dans le texte. 

En appendice, M. ἍΝ, publie la liste des manuscrits qu’il a con- 

sultés. Cette liste, fort riche, n’occupe pas moins de 25 pages (p.477- 

503). A elle seule elle témoigne du sérieux de ’enquéte de M. W. 

Elie ne rendra peut-étre pas les services qu’on pourrait en attendre, 
car l’auteur s’est contenté de transcrire le nom du dépét et la cote 

du manuscrit. 11 était nécessaire d’indiquer bri¢évement le con- 

tenu, ou tout au moins de renvoyer 4 l’endroit du texte οἱ le manus- 

crit est utilisé. 
M. W. en prenant congé du lecteur, lui fait part de ses projets : 

poursuivrel’édition de son Thesaurus exemplorum ; tracer une esquis- 

se de la vie et de la société du moyen Age, d’aprés les traits glanés 

dans ces récits anecdotiques. B. DE GAIFFIER. 

203. — * Camille Entart. Les Monuments des Croisés dans le 

Royaume de Jérusalem, Architecture religietse et civile. Préface de 

Paul Léon. Paris, Geuthner, 1925-1928, 2 vol. in-4°, xv1-207, 1v- 

541 pp., 196 planches in-fol. (= Haut-Commissariat de la Républi- 

que Francaise en Syrie et au Liban. Service des antiquités et des 

beaux-arts. Bibliothéque archéologique et historique, t.VII-VIID. 
Par les observations résumées dans 565 deux volumes sur L’arf 

gothique ef la renaissance en Chypre (Paris, 1899), feu Camille 

Enlart était excellemment préparé ἃ étudier, dans leur ensemble 

complexe, l’origine et le développement de l’architecture latine des 

pays d’outre-mer, ἃ l’époque des croisades. Aprés environ 25 ans, 

au cours desquels sa compétence n’a cessé de s’étendre et de s’affer- 

mir, l’occasion s’est offerte ἃ lui d’aborder ex professo ce vaste sujet. 

Une mission qui lui fut confiée par le Général Gouraud lui a permis 
de visiter ce qui reste aujourd’hui des monuments latins de 

Palestine et de Syrie, et méme d’en explorer sommairement quel- 

ques-uns. Le dernier séjour d’Enlart en Orient ἃ duré d’octobre 
1921 ἃ la fin de mars 1922. De ces quelque six mois, environ six 

semaines ont été consacrées aux seules ruines de Tortose (t. II, 

p. 402). Il s’ensuit qu’en certains autres points du vaste territoire 

compris dans son programme de recherches, le passage du savant 
archéologue a nécessairement αὐ étre assez rapide et n’aurait per- 

mis que des constatationsassez superficielles ἃ un observateur moins 
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exercé, Enlart a pourtant su en tirer bon parti, grace ἃ des concours 
obligeants,qu’il a courtoisement reconnus, grace surtout ἃ une siireté 
de coup d’cil acquise par une longue pratique des reconstitutions 

architecturales. Les résultats généraux de son enquéte sont exposés, 

en ordre systématique, dans les huit chapitres du premier volume, 

qui tient assez libéralement les promesses du titre, puisque le costu- 
me, par exemple, les ivoires sculptés et autres produits des « arts 

mineurs » y sont rattachés ἃ Parchitecture (pp. 173-74, 199-200). 

Le second volume est proprement un répertoire descriptif des 

monuments sur lesquels ont porté les observations de ]’auteur. Is 

y sont groupés par localités, celles-ci rangées elles-mémes suivant 

Vordre alphabétique. Si cette partie de  ouvrage n’était un recueil 

de matériaux plutét qu’un exposé méthodique, il y aurait plus 

d’une objection 4 élever contre cefte disposition. L’ordre alpha- 
bétique, le moins rationnel de tous, a notamment l’inconvénient de 

masquer le voisinage régional, qui est ]’un des faits 4 considérer dans 

la diffusion et l’évolution de certaines formes d’ art. S’il convenait de 

s’y tenir, encore efit-il fallu adopter une régle fixe de nomenclature. 

Ο. Enlart n’en suit aucune. Les toponymes qui lui servent de rubri- 

ques sont tantét les noms anciens, tantét les noms ou sobriquets 

romans usités chez les « Francs » de Terre-Sainte, tantét les noms 

arabes modernes, les uns traduits, les autres déguisés sous les trans- 

criptions les plus inconséquentes. Avec un peu de réflexion, le lec- 

teur finit toujours par retrouver sa route. Mais il en aurait coité 

si peu de la ]ui montrer plus clairement dés |’ abord. 
L’auteur s’est attaché principalement ἃ noter et ἃ mettre en 

lumiére les influences réciproques de l’architecture occidentale et 
de Varchitecture orientale aux temps des royaumes latins. Pour les 

spécialistes, ἃ qui ces rapprochements découvrent un nouvel aspect 

de leurs horizons familiers, il doit étre singulitrement piquant et 

instructif de voir ainsi, ἃ la méme époque, les mémes formules 

architectoniques et les mémes procédés de métier appliqués dans 

I’Tle-de-France et au bord du désert de Syrie. Ceux qui sont, comme 

nous, réduits 4 envisager ces questions d’art d’un point de vue 

exclusivement livresque, ne pourront s’empécher de remarquer ¢a 

et 14 que ce bel ouvrage ne leur est pas destiné, En général P auteur 
a consciencieusement mis ἃ profit les sources écrites relatives ἃ 

l’Orient latin ; les chroniques orientales elles-mémes ne lont pas 

fait reculer. Mais cette littérature assez trouble ne peut étre utilisée 

qu’avec un appareil de moyens philologiques que le distingué 
archéologue n’était pas tenu de posséder. Quand il s’aventure dans 

ces vieux textes, il Ini échappe des ἃ peu prés, des inexactitudes et, 

plus souvent, des omissions, qui parfois peuvent tirer 4 conséquence. 

T. Il, p, 35-39, puisqu’il y a doute sur la question de savoir si la 

chapelle Saint-Phocas d’Amioun, au sud-est de Tripoli, est romane 

ou byzantine, on ne pouvait omettre de rappeler qu’une invention 

des reliques des SS. Luc, Phocas et Romain est censée avoir eu lieu 
en 485, a Orthosia prés de Tripoli ( Vie de Pierre 0 Ibére, BHO. 955 ; 
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ed. RaaBE, p. 100). — Ibid., p. 40. Les églises, chapelles, couvents 
etc., mentionnés par les chartes ἃ Antioche et. aux environs ne sont 

certainement pas toutes de construction latine. Saint-Julien, par 
exemple, remonte, sans doute possible, ἃ l’époque byzantine. — 

La relation de Jean de Maundeville alléguée, t. II, pp. 296, 340, 

est un faux. — Bien que Godefroid de Bouillon descende des comtes 

de Boulogne par sa mére, la Bee Ide, l’affirmation plusieurs fois 

répétée, qu'il est né ἃ Boulogne-sur-Mer n’est pas mieux fondée que 

d’autres revendications locales 4 quoi elle est opposée, et l’homo- 

phonie entre Vethnique Boloniensis (= Bononitensis), « Boulon- 

nais» et Bulloniensis, « Bouillonnais », n’est pas faite pour éclair- 

cir la question. — Τὶ II, p. 378, le nom du duc de Bouillon reparait 

dans une phrase inquiétante : «... le Brabant, qui appartint ἃ Gode- 
froid de Bouillon, conserve une église, celle de Saint-Séverin-en- 

Condroz, qui présente avec Saint-Paul de Tarse une singuliére 

analogie. » il serait injuste d’appuyer plus que de raison sur ces 
défaillances qui se remarquent un peu partout, 14 ot auteur essaie 

d’interroger les livres aprés avoir fait parler les pierres. Tel qu'il 

est, avec les imperfections inséparables d’une enquéte forcément 
rapide et sommaire, ce grand ouvrage couronne dignement I’ceu- 

vre Scientifique d’un maftre trop t6t disparu. La riche collection 

de documents figurés, dont il est accompagné, suffirait ἃ luj assurer 

une utilité durable. P. P. 

204. -— * E. Watperc. Deux versions inédites de la légende de 

PAntéchrist en vers francais du XIII¢ siécle. Lund, C. ἍΝ. K. Glee- 
rup, 1928, in-8°, Lxxv-104 pp. (= Skrifter utgivna av Kungl. Huma- 
nistiska Vetenskapssamfundel i Lund, 14). 

205. —- * Edw. Jarnsrrém et Arthur Lanerors. Recueil de chan- 
sons pieuses du XIIIe siécle, fasc. 11. Helsinki, 1927, in-8°, 215 pp. 

(= Annales Academiae scientiarum fennicae), 

Dans l’importante étude qu'il consacra jadis aux légendes hagio- 

graphiques en francais, Paul Meyer signalait quatre textes relatifs 

a la Légende de l’Antéchrist. Trois ont été, partiellement du moins, 

publiés; le quatri¢éme, contenu dans le manuscrit 3645 (anc. 306) 

de la bibliothéque de l’Arsenal, était demeuré inédit. Un cinquié- 
me poeme sur |’Antéchrist avait échappé ἃ P. Meyer. Tl nous a été 

conservé dans le manuscrit fran¢. 1444 (anc. 7534) dela bibliothéque 

Nationale de Paris. Μ. E. W., si favorablement connu dans le 
monde des romanistes, vient d’étudier ces deux poémes et d’en 

donner une édition compléte. Les textes, scrupuleusement établis, 

sont illustrés 4 souhait par une introduction, des notes et un glos- 

saire,La version contenue dans le manuscrit de )’Arsenal ne dérive 
pas d’une source unique, et son auteur n’est pas, ainsi que le croyait 

P. Meyer, un Italien écrivant en francais, mais un Francais écri- 

vant en Italie, Le second poéme est dt ἃ un certain Bérengier, dont 
nous ne savons presque rien, sinon qu’il aurait écrit ses vers en 

Pologne, ἃ la requéte d’un de ses fréres, Baudouin, Nous aurions donc 
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ici un poéme francais composé en Pologne, vers le milieu du XIIIe 

siécle. Etrange phénoméne et preuve manifeste du prestige de la 

langue francaise au XIIIe siécle. 
En1910, M. E. Jarnstrém publiait un premier Recueil de chansons 

pieuses du Χ1118 siecle. Détourné de ses travaux philologiques par 
d’autres occupations, il ne put poursuivre immédiatement Védition 

commencée. Grace au concours de M. A, L&ngfors. M. J. vient de 
donner le second fascicule, qui contient le texte critique de 80 

piéces. Beaucoup de ces chansons sont en l’honneur de la Vierge ; 

d’autres moins nombreuses, développent un théme moral. Plusieurs 
de ces poésies religieuses sont un décaique de chansons profanes, 

M. F. Gennrich, dans un compte rendu de la Bibliographie som- 
maire des chansonniers frangais du Moyen Age de M, A. Jeanroy, 

avait donné 18 liste des Contrafacta qu'il avait pu identifier (Zett- 
schrijt fir romanische Philologie, 1921, p. 289). Il ett été utile de 

joindre une table au volume et d’indiquer, par un titre, le théme 

des chansons, B. DE GAIFFIER. 

206. — * Leo M. Kenn. Die Ida von Toggenburg-Legende, dans 
Thurgauische Beitrdge zur vaterldndischen Geschichte, Heft. 64-65, 
Frauenfeld, 1928, p. 1-136. 

207. — Zeitschrift fiir Schweizerische Geschichte,t.X XIX-XXXIIL 
Stans, 1925-1929. 
La Bse Ida de Toggenburg est une de ces personnalités dont la 

mémoire a été mal servie par les hagiographes. La légende, publiée 
dans les Acta SS, au3 novembre (BHL., 4148, 4149) n’est que l’adap- 

tation d’un vieux conte, dont la réplique la plus célébre est l’histoire 

de Geneviéve de Brabant. S’il fallait s’en contenter pour établir 

Pidentité de la bienheureuse, il n’y aurait rien ἃ répondre ἃ ceux 

qui la placent au rang des héroines imaginaires. Mais en pareil cas 

il y a lieu de se rappeler que les récits des hagiographies sont bien 
Souvent l’accessoire dans le dossier des saints, et que la tradition 
du culte a une tout autre importance. C’est ce qu’a bien compris 

M. L., M. Kern, qui a publié récemment une étude trés approfondie 
de la légende de Ste Ida. L’auteur, familiarisé avec V’histoire du 

pays et au courant des meilleures méthodes, a démontré sans répli- 
que, d’une part que la Vie de la B®* Ida est dépourvue de toute va- 

leur historique, d’autre part que c’est 1A une circonstance n’attei- 
gnMant en aucune facon la personne, dont l’existence est parfaite- 

Ment assurée et dont le culte, pour n’avoir pas obtenu la sanction 
solennelle d’un décret de canonisation, n’en a pas moins recu l’ap- 

probation nécessaire. M. K. publie sous quatre formes, qui toutes 

représentent la méme légende, la Vie de St® Ida. Elle date du dernier 

tiers du XVe siécle. S’il ne s’adressait qu’aux connaisseurs, il aurait 

pu s’en tenir 14, car le caractére légendaire du récit saute aux yeux. 

Mais des personnes inexpérimentées se laisseraient facilement trom- 

per par certains traits qui, ἃ premiére vue, le rattachent ἃ histoire. 

Les comtes de Toggenburg, les comtes de Kirchberg, le monastére 
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de Fischingen ne sont pas des étres imaginaires; ne suffisent-ils 

pas ἃ démontrer que la légende recouvre un fond de vérité? M. Κι. 
rappelle 4 propos que la topographie d'un récit peut étre trés 

exacte sans lui concilier pour cela la moindre autorilé; et quant 

auX personnages, qui ne sont d’ailleurs pas nommés — Je nom 
du comte Henri est une interpolation — ils ne peuvent pas avoir 

tenu le réle que l’on suppose. L’élément chronologique que lon 
peut tirer de la légende indique la période 1138-1226, comprise 

entre la fondation de Fischingen et la fin du vieux manoir de Toggen- 

burg. On doit méme dire qu’au XIII® siécle il n’y a pas moyen d’in- 

troduire dans la famille des Toggenburg une comtesse de Kirchberg. 
C’est donc au XII¢ siécle qu’il faudrait placer les événements. Or 
le silence du chroniqueur Conrad ‘de Pfaffers, mal disposé pour les 

Toggenburg, dont il dénonce les crimes, montre assez qu’on ne 

savait rien alors de la tragique histoire qui se racontait 4 la fin du 
XVe siécle, et ce n’est qu’au XVIIe siécle, aprés l’ extinction de la 

famille, que l’on commenga ἃ s’apercevoir en Souabe que Kirchberg 
avait donné naissance ἃ une sainte. Le seul élément historique véri- 
table du récit, c’est, avec le nom de la bienheureuse, le paragraphe 

qui le termine : Ida mourut le 3 novembre ; son anniversaire conti- 

nue A se célébrer dans l’église de Fischingen ou elle est enterrée.C’est 

la constatation d’une tradition vivante, que Vhagiographe n’eiit 

puinventer. Il s’y ajoute un autre détail qui n’est guére suspect. 
Le buste-reliquaire qui renfermait le Chef de la bienheureuse, fut 
détruit dans l’incendie de 1440. La relique fut retrouvée dans les 

décombres. Seule la date de lincendie est inexactement indiquée. 

1 eut lieu en 1410. Tout ceci est entigrement indépendant de la 

légende, et prouve que le culte de la B*e Ida était établi depuis long- 

temps lorsque cette légende fut écrite. Ida était probablement une 

recluse qui vécut saintement aux environs du monastére de Fischin- 

gen, oll elle fut enterrée. On y célébra réguli¢érement:l’ anniversaire 

de sa mort. Comment a-t-on été amené a faire d’elle une comtesse de 

Kirchberg? M. K. suppose que le nécrologe de Fischingen portait, 
au 3 novembre : Ita c. de Kirchberg, et qu’on a interprété c(omitissa) 

ce qui devait étre lu c(onversa). Maltheureusement le fait ne peut 

étre vérifié, le mois de novembre du nécrologe faisant défaut. M. K. 

a essayé de remonter ἃ l’origine de plusieurs autres traits de la 

légende, et certaines de ses hypothéses sont trés plausibles. Mais en 

ces matiéres, il est rare qu’on arrive ἃ la certitude. Ce quwily aa 

retenir c’est que le nom d’Ida se recontre fréquemment dans le 
pays, et fut porté par des princesses. Il y eut méme une certaine 

comtesse Ida, qui a laissé un souvenir ἃ Fischingen, et qui a mené 
une vie édifiante aprés que son mari, le comte Eberhard de Nellen- 

burg se fit retiré dans un monastére. C’est 14 peut-étre l’origine 

d’une confusion, qui en a entrainé bien d’autres. Nous ne pou- 
vons passer sous silence un mérite trés spécial du travail de M. K. 
C’est la parfaite convenance du ton, dans une matiére délicate, 
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ot il est si facile de se laisser entrainer par les ardeurs de la po- 

lémique. 
Dans la Revue d’Histoire ecclésiastique Suisse ont paru quelques 

notes sur Ste Ida. Ainsi t. X XIX, p. 68-72, M. A. NAEGELE rappelle 

la légende de Juta de Braunsberg, étroitement apparentée 4 celle 

d’Ida, et M. J. KrerENBiiHLER apporte sa contribution ἃ l’histoire 

de cette derniére, t. X XI, p. 227-29, t. XXII, p. 72, sans que les con- 

clusions de M. K. soient le moins du monde ébranlées. La méme 
revue nous donne un article de M. J. MiiLL=R sur la premiére célé- 

bration de la féte du B. Nicolas de Flue dans les églises dépendant 

de Saint-Gall (t. XX, p. 64-67) et, du méme, une étude sur la bio- 
graphie allemande du bienheureux par J. J. Eichorn (t. XXII, 

p. 81-97). Le texte en est connu parla grande publication de M. 

Durrer, Bruder Klaus, t. I], p. 968 (cf. Anal. Boll., XL, 454). 

M. E. ScHLumpr s’est occupé a plusieurs reprises de Ste Wiborada. 

I] discute encore une fois la date de sa mort, et conclut qu’elle fut 
frappée par les Hongrois le 16: mai 926, et mourut le lendemain 

(t. XIX, p. 230-34). Dans un autre travail il passe en revue les 
biographes de la sainte (t. XX, p.161-67), ou discute ses origines. 

Elle serait née au chateau de Klingen (actuellement Altenklingen). 

La chapelle de ce chateau, qui lui est dédiée, est sans doute de 

date assez récente, mais a probablement remplacé un petit sanc- 
tuaire plus ancien (t. XXI, p. 72-75). Autre article sur la canoni- 

sation de Ste Wiborada: célébration de son anniversaire ἃ Saint- 

Gall en 927; élévation de ses reliques sous } abbé Craloh (942-958) ; 
canonisation par le pape Clément II en 1047 (t. XXI, p. 142-45). 

Ste Wiborada a-t-elle rencontré 4 Saint-Gallle futur évéque d’Augs- 

bourg S. Ulrich, et ses conseils ont-ils été décisifs dans la carriére 
du saint? C’est bien l’opinion de M.S. (t. XXI, p. 145-51). La 

série est complétée par une note sur Ste Wiborada et la comtesse 
Wendelgarde (t. XXII, p. 69-72), aprés quoi l’auteur passe ἃ une 

des filles spirituelles dela sainte, Ste Rachilde, recluse, qui mourut 

le 23 novembre 946. Π a recherché les sources principales de son 

histoire: annales, Vies de Ste Wiborada, Ekkehart, et les apprécie 

sommairement. Autant de fait pour nos successeurs qui finiront le 

mois de Novembre. Η. Ὁ. 

208. — * Vila αἱ 5. Facio primo fondatore dell’ Ospedale maggiore 

di Cremona, Con appendice di preghiere a S. Facio e al SS. Croci- 

fisso miracoloso che si venera nella chiesa del santo. Cremona, Unione 

tipografica cremonese, 1927, in-16°, 54 pp., illustrations. 

S. Facius est un saint local, honoré 4 Crémone, ot il mourut, le 

18 janvier 1272, aprés une vie toute entiére consacrée aux bonnes 
ceuvres. Ii groupa en une confrérie du Saint-Esprit des hommes de 

bonne volonté qui l’aidaient dans lexercice des ceuvres de miséri- 

corde et il érigea dans sa propre maison une sorte d’hépita’ qui 
devint plus tard l’Ospedale Maggiore de Crémone. ΠῚ était orfévre, 

et le trésor de la cathédrale posséde encore une croix en argent en- 
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tourée de plusieurs statuettes de saints, qui provient de lui. Pour 

ne poursuivre qu’un but de dévotion, la petite biographie que nous 
présentons ἃ nos lecteurs n’en mérite pas moins de retenir un instant 
Vattention des érudits. Elle donne en reproduction photographique 
trés nette la page du nécrologe du chapitre cathédral contenant la 

notice mortuaire, assez détaillée, de Frater Facius. C’est assurément 

le document le plus ancien que l’on ait ἃ son sujet. Bientét aprés, le 
prétre Jean, mansionaire de la cathédrale, contemporain de Facius, 

composait une Vie latine du bienheureux. De cette Vita, par ]’inter- 

médiaire de Leonardo Gregorio, Vita, morte e miracoli del beato 

Facio, estratta da alcune scritture antiche della cathedrale e dell’ 

Hospital Maggiore di Cremona (Cremona, 1606), dépendent tous 
ceux gui ont parlé du B. Facius. Ce texte se trouve, paraft-il, 

encore actuellement aux archives de Ospedale Maggiore. Ne 

mériterait-il pas d’étre publié? Outre la biographie du bienheureux, 
il contient, comme nous l’apprend Leonardo Gregorio, une longue 

série deMiracles avec les noms des témoins qui s’en portent garants, 

sorte de procés informatif, ouvert ἃ initiative de quelques chanoi- 
nes de la cathédrale. Les archives de la ville, et surtout celles de 

Vhépital, si on les dépouillait systématiquement, ne livreraient-elles 

pas de précieux renseignements sur un homme qui déploya a 

Crémone une si grande activité au service des pauvres et des mala- 

des? R. L. 

209. — * Paul SapaTier. Le Speculum Perfectionis ou Mémoires 

de frére Léon. Tome I. Texte latin. Manchester, The University 
Press, 1928, in-8°, xxx1I-350 pp., portrait (= British Society of 

Franciscan Studies, XIII). 

210.—— * A. F.C. Bourbi.yon. The Order of Minoresses in England, 

Ibid., 1926, v111-107 pp., plan (méme collection, XII). 
Le regretté Paul Sabatier est mort quelques mois trop ἰδὲ pour 

voir sortir des presses sa seconde édition du Speculum Perfectionis, 

ἃ laquelle il travaillait depuis si longtemps. I] a pu néanmoins corri- 

ger lui-méme, au moins en premi¢re épreuve, le livre tout entier. 

Cette nouvelle édition est loin d’étre une simple reproduction de la 

premiére. Le texte est établi sur un beaucoup plus grand nombre 

de manuscrits ; et pour les onze principaux toutes les variantes 

ont été relevées. Le résultat de ce minutieux travail de comparai- 

son ne donne évidemment pas un texte trés différent de celui de 

1898 ; mais les améliorations de détail ne manquent pas ; mainte 
lecon notée comme variante dans la premiére édition est entrée dans 

le texte et réciproquement. La modification la plus notable, et 
sur laquelle auteur a tenu ἃ s’expliquer dans un « coup d’ceil préli- 

minaire », porte, on Ie devine, sur le début du texte. Les notes 

Istud opus... et Nota quod B. Franciscus... sont décidément éli- 
minées comme ne faisant point partie de l’ouvrage. Le chapi- 
tre premier est traité comme interpolation. Cette interpolation au- 
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rait été introduite vers le milieu du XIII® siécle. L’ annotation 
a été entigrement renouvelée. Elie consiste pour une bonne part, 
en citations de passages plus ou moins paralléles de !’Ecriture Sainte, 
des Péres, dela Régle et des autres sources de Vhistoire franciscaine. 
Les notes proprement explicatives sont en somme fort réduites. 

L’auteur réservait sans doute toutes les discussions pour |’ Introduc- 

tion générale, qui, avec la description des manuscrits, l’index et 

un choix de documents, devait former un second volume. Ce second 

volume était-il suffisamment préparé pour qu’il puisse voir le jour? 
L’actif et dévoué éditeur de la British Society of Franciscan Studies 
ne négligera certainement aucun effort pour recueillir et présenter 

aux amis des études franciscaines cette partie, non la moins 
importante, de la derniére ceuvre de P. Sabatier. 

Il n’est pas trop tard pour faire connaitre au lecteur le précédent 

volume de la méme collection des Franciscan Studies. C’est une 

thése de doctorat trés solidement documentée. « Minoresses» — 
sorores minores, minorissae — plutét que« Clarisses », était le nom des 

religieuses du second Ordre de S. Francois en Angleterre, parce 

qu’elles suivaient, non la régle approuvée en 1263 par Urbain IV 

pour toutes les filles de 516 Claire, mais la formule concédée par le 
méme pontife ἃ la B®e Isabelle pour son monasteére de Longchamp. 

Les Minoresses eurent en Angleterre quatre maisons: ἃ Londres, 
ἃ Waterbeach, puis ἃ Denny, prés de Cambridge, enfin ἃ Bruisyard 

en Suffolk. Etant donné le genre de documents qu’elle a eu a 
sa disposition, Me Bourdillon s’attache surtout ἃ histoire écono- 
mique de ces fondations. De bons appendices nous fournissent une 
liste des abbesses et une liste des autres religieuses dont ona pu 

retrouver les noms, une Jiste des personnes enterrées chez les Mino- 

resses, un tableau des dons et legs faits 4 chacune des quatre mai- 

sons, le tout appuyé de références précises & des sources tant ma- 

nuscrites qu’imprimées. R. L, 

241. — * P. Gratien, O. M. Cap. Histoire de la fondation et de 
Vévolution de l’Ordre des Fréres Mineurs au XIII¢ siécle. Paris, 

Librairie 5. Francois d’ Assise, 1928, in-8°, xx1v-699 pp., illustrations. 
« Décrire les péripéties du drame qui se joua autour de Vidéal 

con¢u par S. Francois, mais surtout en rechercher les causes, retra- 

cer Vhistoire intérieure de l’Ordre des Fréres Mineurs au XIII¢ 

siécle, ἃ exclusion de son activité extérieure », tel est le but que le 

Ῥ, Gratien ‘déclare s’étre proposé, et qu’il a pleinement atteint. 

A. premiére vue, le livre se présente un peu comme un manuel, avec 

ses Nombreuses divisions et subdivisions, titres et sous-titres. Du 

manuel, il a la qualité maitresse, la clarté; et dans une matiére 

aussi complexe ce n’est pas un mince meérite. Il en a aussi le ton 

didactique : les faits sont exposés, presque sans discussion ; et lal- 
lure synthétique : les grandes lignes de l’évolution sont fortement 
marquées, sans d’ailleurs que pour cela les détai’s perdent rien de 
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leur abondance ou de leur précision. Mais en méme temps, ]’ceuvre 

du P. 6. est le fruit d’une étude personnelle et d'un examen direct 
des sources, Dans les questions controversées — et quelle question 

n’est pas controversée dans Vhistoire des origines de l’Ordre fran- 

ciscain? — Vauteur prend position en connaissance de cause, tout 
en signalant d’un mot les opinions différentes de la sienne. Faut-il 
regretter qu'il n’indique pas les raisons qui appuient sa propre 

maniére de voir? Les notes permettent du moins le contréle et 

attestent ’ampleur de son information. De-ci de-la, on rencontre 

sur tel point spécial une bibliographie succincte, substantielle, parfois 
raisonnée, qui rendra service 4 d’autres qu’& des débutants, par 

exemple, p. 249, sur S. Bonaventure, p. 256, sur la controverse de 

la pauvreté évangélique, p, 432, sur l’affaire des Spirituels, p. 593, 

sur Ordre de Sté Claire. 
Dans une histoire ot tout est conflits : conflit du vivant méme de 

S. Francois entre Vidéal si élevé du fondateur et les conceptions 

plus humaines des Ministres ; conflit ensuite entre les partisans 
de frére Elie et les partisans de frére Léon, au sujet de la pauvreté, 

au sujet de l’acceptation des priviléges, au sujet de I’étude ; conflit 

entre les Fréres Mineurs et le clergé séculier.; conflit entre les Spiri- 

tuels et la Communauté, — le P. G. ale mérite de se tenir en dehors 

dela mélée, d’exposer les faits non seulement sans passion, mais avec 

un remarquable esprit de conciliation. 11 fait effort, non sans succés, 

pour entrer dans la mentalité des adversaires en présence, pour 

comprendre leurs raisons et leurs intentions, pour discerner ce qu’il 
y avait de légitime dans la conduite de chacun, Avec une égale 
équité il reconnait et blame les torts, of qu’ils se trouvent. Voir, 
par exemple, exposé si détaillé qu’il fait, avec de nombreuses ci- 
tations ἃ ’appui, du point de vue des Spirituels et de celui de la 

Communauté (p. 393-418). Son étude sur la pensée et le réle de 
S. Bonaventure (p. 249-333) prend Vimportance d’une monogra- 

phie sur 16 « second fondateur » de ]’Ordre. R. L. 

212. — * ΟΥΤΗΒΕΕΊ, O. M. Cap. The Capuchins. A Contribution 
to the History of the Counter-reformation. London, Sheed and 
Ward, (1928), 2 vol. in-8°, 1-243, 244-476 pp., illustrations hors 

texte. 
213. - * Liber Memorialis Ordinis Fratrum Minorum 5, Fran- 

cisci Capuccinorum quarto iam pleno saeculo ab Ordine condito 

(1628-1928) editus iussu Ministri Generalis Rmi P. Melchioris a 
Benisa in Supplementum ad Vol. XLIV Analectorum Ordinis. Ro- 
mae, apud Curiam Generalem, 1928, in-4°, xx-431 pp., illustrations. 

214. — * Mario FABIANI DA MERCATOSARACENO, Delle Origini 

dei Frati Minori Cappuccini. Descrizione seconda inedita pubblicata 
dal P. Giuseppe da Fermo. Ancona, Coop. Tip. ex Combattenti, 
1927, xv-104 pp. illustrations. 

Si en ces derniers temps les Capucins ont publié sur leur propre 

Anal, Boll, XLVII, — 29. 
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histoire pas mal de monographies locales ou régionales, il n’existait 
guére jusqu’ici d’histoire générale de ]’Ordre répondant aux exigen- 
ces de la critique moderne. Le P. Cuthbert nous présente une vue 

d’ensemble des origines et des développements de lV’Ordre jusqu’a la 

fin du XVITe siécle. Dans un sujet aussi délicat que les relations entre 

les premiers Capucins et les Observants dont ils se séparaient un 

peu violemment, l’auteur a su ménager toutes les susceptibilités. 

Ses jugements sont d’ordinaire empreints de pienveiliance et, méme 

lorsqu’il doit signaler des torts du cété des Observants, il ne se départ 

jamais d’une irréprochable modération. Du reste, tout en veillant 

A justifier ses lointains confr¢res, il ne dissimule pas ce qu’il y par- 
fois de déconcertant dans les attitudes et les démarches des initia- 

teurs de la Réforme. L’histoire extérieure, le menu détail des fon- 

dations de maisons ou de provinces, n’arrétent guére le P, C. 1] 
nous montre plutét Vidée qui a présidé a l’éclosion de la Réforme, 
lesprit qui anime et la part d’influence, trop peu remarquée, 

pense-t-il, qui lui revient dans le grand mouvement de renaissance 

catholique des XVIe et XVIIe siécles. Ainsi rattaché A Vhistoire 

générale, replacé dans un cadre esquissé discrétement, sans que 

jamais Vattrait d’une brillante description entraine l’auteur en 
des hors-d’ceuvre, le tableau de l’évolution et de l’activité de cette 

nouvelle phalange de fils de 5. Francois offre un réel intérét. D’ail- 

leurs les épisodes pittoresques et étrangement mouvementés n’y 

manquent pas. G’est la peste de 1576-1577 avec l’indéfectible 

dévouement de Fra Paolo da Salé ; ce sont les missions diplomatiques 

confiées ἃ un S. Laurent de Brindisi ou ἃ un Hyacinthe de Casale. 

C’est ce P. Ange de Joyeuse, qui sur les instances des Etats et du 

clergé, sur l’avis conforme des théologiens et avec l’approbation 

de ses supérieurs assume, & la mort de son frére Scipion, le gouver- 

nement de Toulouse, réorganise l’armée, tient téte 4 Henri de Mont- 

morency et réussit enfin 4 réconcilier la ville avec Henri IV conver- 

ti. Puis, aprés sept années, sa tache achevée, dépose le.casque et 

V’épée pour reprendre sans bruit la bure du capucin. Comme bien on 
pense, ce tableau synthétique est en bonne partie tracé de seconde 

main. Mais l’auteur a le souci de recourir de préférence aux histo- 

riographes anciens et méme, quand il le peut, aux sources manus- 

crites. Pour le début de son récit i] se sert largement des chro- 

niques presque enti¢rement inédites de Bernardin de Colpetrazzo, 
Les érudits trouveront en appendice une bréve indication raison- 

née des sources originales. 

Ceux ἃ qui elle ne suffirait pas et qui voudront étre plus compleé- 

tement renseignés sur Mario de Mercatosaraceno et sur Bernardin 
de Colpetrazzo, se reporteront 4 l'étude du P. Frédégand d’Anvers, 

La vita dei primi Cappuccini secondo la Cronaca di Bernardino da 

Colpetrazzo, dans le Liber Memorialis annoncé ci-dessus. On y verra 

les raisons de donner la préférence ἃ Bernardin entre tous les 
chroniqueurs anciens, On se rendra compte de la maniére et des 
mérites de Bernardin en lisant le début du livre III qu’édite le 
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P. Fr. (Ὁ. 145-73) : « del modo di vivere, delle virtt ὁ buoni costumi 
di quei primi Padri ». 

Signalons dans le méme Liber Memorialis un autre article du 

P, Fr., sur Vapostolat des Freres Mineurs Capucins (prédication, 

Quarante Heures, ministére des lazarets et des champs de ba- 

taille, missions étrangéres), une histoire de la fondation des pre- 

miers couvents capucins, par le P. Emidio d’Ascoli, une série de 

bréves notices sur les principaux saints et bienheureux de l’Ordre 

par le P. Ernest-Marie de Beaulieu, etc. 

Antérieurement ἃ Bernardin de Colpetrazzo (ἢ 1594), Mario Fa- 

biani da Mercatosaraceno avait composé un récit des origines de 

son Ordre. Une premi¢tre esquisse de ce récit (1565) a été publiée 

par le P. Edouard d’Alencon dans les Analeeta Ord. Cap. en 1907. 

Voici que le P. Giuseppe da Fermo imprime la seconde rédaction, 

plus développée, écrite par Mario en 1575 ἃ la requéte du Cardinal 

Santorio. Un troisitme:remaniement, destiné ἃ réfuter les attaques 

de Joseph Zarlino, est encore inédit. Mario connut personnellement 

le vénérable fondateur Matthieu da Bascio ; lui-méme fut ἃ quatre 

reprises Définiteur Général et deux fois Supérieur Général de son 

Ordre. Il était donc bien placé pour connaitre les événements dont 

il fait la relation. Le P. G. reproduit le texte tel qu’il se trouve dans 

un manuscrit du couvent des Capucins de Cingali, qui pourrait 

bien étre lautographe méme de lauteur. Une bréve introduction 

précéde le texte et quelques notes explicatives, surtout biographi- 

ques le suivent, sans aucun étalage d’érudition. R. L. 

215. — * James L. Connoity. John Gerson, Reformer and Mystic. 

Louvain, Uystpruyst, 1928, in-8°, xv11-408 pp., illustrations (= Re- 

cueil de travaux publiés par les membres des conférences d’ Histoire et 
de Philologie, 25 série, 1258 fasc.). 

216. — * Johann STELZENBERGER. Die Mystik des Johannes 

Gerson. Breslau, Millert et Seiffert, 1928, in-8°, xv-112 pp. (= Bres- 

lauer Studien zur historischen Theologie, Band X). 
Si nous exceptons le livre sans valeur de A. L. Masson (1894), 

aucune biographie de Gerson n’avait paru depuis la monographie 

fondamentale de Schwab, qui date de 1856. La thése, que M. Con- 
nolly a présentée ἃ l'Université de Louvain, étudie Gerson comme 
réformateur et mystique. Une seconde thése, que l’auteur espére 
soumettre bientét ἃ l’Université de Washington, aura pour objet 

Vactivité politique de Gerson. 
Μ. C. a parfaitement vu que les idées religieuses de Gerson étaient 

ἃ la base de son programme de restauration et qu’on ne pouvait 

séparer l’ceuvre de réforme entreprise par le chancelier, de son 

ceuvre mystique. Le mot mystique employé par M. C, est équivoque. 
I] faut se garder d’entendre par 1a les graces extraordinaires, dépar- 
ties ἃ quelques Ames privilégiées ou la doctrine qui décrit les étapes 
de cette mystérieuse ascension. Gerson, en effet, ne voulut limiter 

son zéle ἃ aucune classe; il s’adresse a ux rois, A ses collégues de 
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VUniversité, ἃ ses confréres dans le sacerdoce, aux étudiants, au 

peuple, aux petits enfants ; il écrit pour tous et ses avertissements 
visent tant6t un écrivain mystique, quw’il s’appelle Ruysbroeck, 

ou Brigitte de Suéde, tantét un écrivain sceptique ou lascif, tantét 

d’obscurs apétres de la magie ou de quelque autre superstition. 

Or, quand Gerson parle ou écrit il poursuit inlassablement le méme 

but : arracher les Ames ἃ l’erreur ov au vice, les rendre meilleures et 
les aider 4 se rapprocher de Dieu. Voila ce qu’a voulu montrer M. Cc. 

La premiére partie est intitulée : John Gerson, reformer, Les quatre 
premiers chapitres sont consacrés ἃ la jeunesse de Gerson. L’auteur 

décrit ensuite les efforts du chancelier pour réformer les étudiants, 
le clergé et les monastéres, le peuple; il étudie enfin son réle au 

concile de Constance. Dans ja deuxiéme partie John Gerson, mystic, 
M. C, dégage les idées maitresses des ceuvres de Gerson. 11 ne faut 

pas y chercher une doctrine originale. Gerson est avant tout profes- 

seur et son mérite est d’avoir codifié en formules claires ]’enseigne- 
ment moral, ascétique et mystique des grands maitres du moyen 
Age. Ces qualités ont fait de lui un des docteurs spirituels les plus 
écoutés et le mouvement des Fréres dela Vie Commune le. reconnait 
pour un de ses guides les plus autorisés. Mérite plus rare, Gerson 
pratiquait lui-méme ce qu’il préchait aux autres: mélé ἃ tant de 
querelles irritantes, il sut se garder de toute passion. I] ne perdit 
jamais le got de la retraite et du silence, et il passa les derniéres 
années de sa vie ἃ Lyon, dans les exercices du zéle pastoral. Aprés 
sa mort (1429), sa tombe devint un lieu de pélerinage, et un autel 

fut élevé en son honneur dans l’église Saint-Laurent. M. C. fait 
une bréve allusion au culte dont fut l objet le chancelier de 1 Univer- 

sité de Paris, mais sur ce point, son information est un peu courte. 

Lorsqu’en 1723, les Bollandistes eurent ἃ dresser la liste des saints 

du 12 juillet,ils rencontrérent le nom de Gerson dans le Martyrolo- 
gium Gallicanum de du Saussay. 115 n’hésitérent cependant pas ἃ 

placer le chancelier parmi les praefermissi. L’autel était devenu 

désert, et aucun document officiel n’avait ratifié le culte naissant.. 

Les Gallicans, qui avaient fait de Gerson un de leurs chefs de file, 

avaient contribué plus que personne ἃ faire palir son auréole. 
Nous n’avons pas encore d’édition critique des ceuvres de Gerson 

et M.C. a dt recourir aux in-folio d’Ellies Dupin, dans lesquels 

les écrits authentiques cétoyent des ceuvres apocryphes. Ne pou- 

vant pas résoudre toutes [65 difficultés soulevées par ce proble- 
me de critique littéraire, M. C. s’est contenté de donner son avis sur 
quelques traités spéciaux. A la suite de Quicherat, l’auteur revendi- 

que l’authenticité du De puella aut virgine Aurelianensi, I est 

intéressant de voir le chancelier qui avait eu des paroles fort dures 

pour les visionnaires, défendre Vorigine surnaturelle de la mission 

de Jeanne. L’auteur date le De parvulis trahendis ad Christum, 

non des derniéres années de la vie de Gerson, mais des environs de 

1405. C’était déja avis de Schwab et aussi de B. Bess (Re alencyklo 
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pddie fiir protestantische Theologie und Kirche, V1, p. 615), dont 

MM. Salembier et Pourrat ont eu tort de s’écarter. 
M. (Ὁ. fait allusion (p. 193) aux deux petits traités que Gerson 

rédigea pour l’éducation du Dauphin. I] reproduit ἃ ce sujet les 

données traditionnelles. M. Antoine Thomas dans une lecture faite 

a Académie des Inscriptions en juin dernier,a prouvé que ces don- 
nées étaient inexactes, Le premier traité date des années 1408-1410, 

le second de 1417; ils étaient destinés au fils non de Charles VII 
mais de Charles VI, 

L’auteur a peu employé les sermons frangais ; c’est cependant une 

source importante, quoique difficilement utilisable, car il nous 

manque encore une édition critique. Depuis plusieurs années, M. 

Max Liebermann la prépare et nous croyons savoir qu’elle parai- 
tra bientét. , 

La dissertation inaugurale de M. Stelzenberger parut en méme 

temps que la thése de M. Connolly; elle a pour objet la théologie 
mystique de Gerson. L’auteur, dans une premiére section, étudie 

les sources des écrits ascétiques et mystiques du chancelier ; dans la 

seconde partie, il tache de reconStruire les lignes essentielles de sa 

doctrine spirituelle. C’est un mémoire fort consciencieux, et, indé- 

pendamment de M. Connolly; il aboutit aux mémes résultats, 
L’auteur a peut-étre eu le tort de disséquer son exposé en de trop 

nombreuses divisions et subdivisions. I] est bien difficile de se faire 

une idée d’ensemble et nous craignons que,de ce chef, le contenu de 

l’ceuvre de Gerson ne nous apparaisse appauvri et démembré. 

En 1928, l'Université de Strasbourg avait choisi pour le concours 

annuel, le théme que M.Stelzenberger venait de traiter : La mystique 
de Gerson, Nous apprenons que la faculté a décerné le prix au mé- 

moire déposé par le P. Monnoyeur Ὁ. 5. B. 
Nous n’avons pas eu sous les yeux le livre de Mle M, J. Pinet: 

La Montaigne de Contemplation, La mendicilé spirituelle de Jehan 
Gerson. Lyon, 1927, B. DE GAIFFIER. 

217. — * Holger PETERSEN. Destrées, frére chartreux οἱ poéte du 

temps de Marguerite d’ Autriche, Helsingfors, Centraltryckeri, 1927, 

in-8°, 168 pp. (= Sociefas Scientiarum Fennicae. Commentationes 

Humanarum Litterarum, I, 8). 

L’obscur poéte dont s’occupe M. H. Petersen serait sans doute 

demeuré ἃ jamais enseveli dans l’oubli, s’il n’avait pris soin d’épin- 
gler son nom ἃ ses poémes,par d’ingénieux acrostiches.On connaissait 

de lui une ceuvre fort médiocre, intitulée Le Contreblason des faulses 

amours, éditée en 1515. Les trois Vies de saintes, en vers frangais 

— de Ste Marguerite, de Ste Wenefréde, de Ste Catherine — que 

publie pour la premiére fois M. H. P. sont assurément du méme ‘ 
auteur. A plusieurs reprises, il a signé ses poémes en recourant aux 

mémes artifices ; dans la strophe XLI de la Vie de Ste Marguerite 
il a réussi A insérer trois fois son nom: Desirées. Nous apprenons 

aussi par un acrostiche que la Vie de Ste Catherine a été écrite en 
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1501 (strophe CX). Destrées, qui était chartreux, mettait volontiers 

sa plume au Service des grands de l’époque. Le Contreblason des 

jaulses amours lui avait été commandé par Ch. de Croy et Louise 
d’Albret. Dans le prologue en prose placé avant la Vie de Ste Mar- 

fuerite, le poéte nous avertit 411} ἃ composé ce poéme sur la deman- 

de de « tres illustre princesse et dame, Madame Marguerite d’Austri- 

che... ». 
Destrées ne s’est guére mis en frais pour trouver le canevas des 

trois poémes. Les Vies de Ste Marguerite et de Ste Catherine dérivent 
de la Légende dorée ; la Vie de Ste Wenefréde, de la Vie Latine de 

Robert de Shrewsbury, écrite au XII¢ siécle (BHL. 8849). L’hagio- 

graphe trouvera donc bien peu dans ces trés médiocres vers. Un 

petit probléme toutefois se-pose: pourquoi Destrées s’intéressait- 
i] A Ste Wenefréde, sainte galloise, et dont la geste n’avait pas 
encore été traduite en frangais? M. P. n’a pu le résoudre. 

B. ΡῈ GAIFFIER. 

218. — * R. W. CuamBers. The Saga and the Myth of Sir Thomas 

More. London, British Academy, in-8°, 52 pp. (= The British 
Academy Literary History Lecture, Read November 5, 1926). Extr. 

des Proceedings of the British Academy. 
219. — * Thomas StTaPLeton. The Life and illustrious Martyr- 

dom of Sir Thomas More, formerly Lord Chancellor of England 
(Part III of Tres Thomae, printed at Douai, 1588). Translated by 
Philip E. HaLuett. London, Burns, Oates and Washbourne, 1928, 
in-8°, ‘xv1-235 pp., frontispice. 

Les anciennes Vies du B. Thomas More sont le sujet principal 

de la charmante causerie de M. Chambers, Le savant auteur s’at- 

tache 4 en faire ressortir la valeur documentaire et 4 déterminer 
Vinfluence exercée par l’humaniste martyr sur la pensée et la culture 

intellectuelle de son temps. Beaucoup de légendes auxquelles la 

prescription semblait acquise sont remises en question. Bref, un 
discours clair, original et spirituel, sur des points que les préjugés 

protestants n’ont pas peu contribué ἃ obscurcir., 

Un des desiderata exprimés par M. Chambers était qu’on traduisit 

en anglais cette Vie latine de More, qui forme la partie la plus inté- 
ressante des Tres Thomae de Thomas Stapleton. Ce νοῦ n’a pas 
tardé ἃ étre réalisé. La traduction bien faite et que rehausse une 

présentation typographique soignée, est’ due au Rev. Philip E. 

Hallett, vice-postulateur de la cause du bienheureux. L’adaptation 
nécessaire s’est limitée ἃ remettre en leur langue originale, légérement 

modernisée, et 4 coinpléter les passages des ccuvres anglaises de 

More que Stapleton avait abrégés ou accommiodés en son beau latin. 
Cette publication vient ἃ son heure, maintenant que l’on s’occupe 

si activement des sources de la biographie du chancelier martyr. 

Les jleoteurs anglais y trouveront le portrait de More tracé, par le 

meiileus payt-étre de ses biographes, ἃ l'aide de documents en partie 

disparsitet que Stapleton seul nous a conservés. P. GRosJEAN. 
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220. — * Ludwig von Pastor. Geschichte der Pdpste seif dem 
Ausgang des Mittelalters. Τὶ XIII, 2. Erste bis siebte Auflage. Frei- 

burg i. B., Herder, 1929, in-8°, xxxv et 587-1057 pp. 
L’histoire du pontificat d’Urbain VIII, commencée dans le 

volume précédent (voir plus haut, p. 227) s’achéve dans celui-ci. 
Les chapitres les plus nouveaux sont ceux qui traitent des relations 

de la cour Romaine avec les différents Etats : la Pologne, l’Espagne, 
Venise ; de la situation des catholiques en Suisse, en Hollande, dans 

les pays Scandinaves, en Grande Bretagne et en Irlande. Ce tableau 
d’ensemble n’était pas aisé 4 composer. La fondation du Collegium 
Urbanum de Propaganda Fide fournit tout naturellement loccasion 

d’une esquisse de Vactivité des missionnaires dans le Levant, 
dans les Indes, en Chine, au Japon, en Amérique. Dans le chapitre 

XI, auteur s’occupe spécialement de l’Etat de l’Eglise, notam/fhent 
de l’organisation militaire et de la guerre pour la possession de 

Castro. Cette guerre matheureuse, qui ne fut pas, il est vrai, trés 

meurtriére, mais entraina de lourdes dépenses, fut une triste fin de 

régne, Ecrasés d’impots, les sujets du pape se vengérent en accablant 

d’améres pasquinades une mémoire qui Méritait quelque respect, 

et l’on ne voulut se souvenir que des excés de son népotisme. Une 
épitaphe satirique, faisant allusion aux abeilles du blason des Bar- 
berini résumait en ces mots le régne d’ Urbain VIII : Quam bene pavit 

apes, tam male pascit oves. C’était bien exagéré. L’appréciation du 

Vénitien G. B. Nani est p'us juste : « Si Urbain VIII avait été moins 

faible ἃ l’égard de sa famille, la pureté de ses mceurs, sa science 

et son expérience de la politique l’auraient mis au rang des plus 
grands souverains de son temps (p. 881) ». Le dernier chapitre sera 

lu avec plaisir par ceux qui s’intéressent au mouvement intellectuel 

et artistique de cette époque. Le régne d’ Urbain VIII a été signalé 

par des entreprises scientifiques importantes, et Rome garde les 

traces visibles de activité du pontife qui avait confié ’exécution 

de ses plans ἃ l’artiste génial que fut Lorenzo Bernini. Durant ce 

long pontificat, on ne signale qu’une seule canonisation, celle de 

S. André Corsini, en 1629. Plusieurs serviteurs de Dieu furent béati- 

fiés : Jacques de la Marche, Francois de Borgia, André Avellin, Fé- 

lix de Cantalice, Elisabeth, reine de Portugal, Marie Madeleine de 

Pazzi, Gaétan de Tiene, Jean de Dieu, les martyrs Japonais francis- 

cains et jésuites, Colombe de Rieti. La constitution du 5 juillet 
1634 est d’une importance capitale en matiére de canonisation. 
Je ne sais si auteur l’a suffisamment fait ressortir. . H. D. 

221. — * S. Laurentii a Brundusio O. FF. MM. Cap. Opera om- 

nia. Volumen I, Mariale. Padova, Convento Capuccini, 1928, in-4°, 

Xx11I-650 pp., portrait, fac-similé. 
S. Laurent de Brindes a beaucoup écrit ; il n’a rien livré 4 l’impres- 

sion. Queiques lettres seulement, quelques sermons isolés et son 

Commentariolum de rebus Austriae ef Bohaemiae ont vu le jour 
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en ces derniers temps par les soins de ses admirateurs. Les 
Capucins de la province de Venise entreprennent la publication de 

ses ceuvres completes. La liste qu’ils en ont dressée comprend dés 

ἃ présent 21 numéros, sans compter les ouvrages qu’on n’a pu jus- 

qu’ici retrouver. Dans ce catalogue, les recueils de Sermons : sermons 

pour [165 dimanches, Sermons sur les saints, carémes, avents, four- 

nissent le plus de numéros La correspondance (n, 20) n’est représen- 

tée que par 40 lettres; d’autres, espérons-le viendront s’y ajouter. 
La plupart de ces écrits sont en latin, quelques-uns en italien ; tous 

ou presque tous de la main méme du saint. 
Les éditeurs ont consacré le premier volume de leur collection 

— qui selon les prévisions en comptera jusqu’&é 13 —- aux sermons 
sur la sainte Vierge. Ils y publient les 59 sermons du codex intitulé 
Mariale et 25 autres sermons sur la Vierge, pris ἃ divers autres 
recueils. Ces sermons, ils les disposent dans un ordre logique suivant 
la matiére: 7 sur la vision de ’ Apocalypse, 16 sur le Missus est, 

10 sur le Magnificat, etc., puis les sermons sur les fétes de Marie, 

dans l’ordre du calendrier. Il y a avantage pour le lecteur ἃ trouver 

ainsi groupés et rapprochés les sermons relatifs 4 un méme sujet. 
Mais l’avantage compense-t-il ’inconvénient de disloquer des séries 
qui forment en elles-mémes un tout, comme un caréme, un avent? 

Pour étude de la maniére du prédicateur, de sa méthode, de ses 

procédés, de l’évolution de sa pensée n’eiit-il pas été préférable de 

respecter l’ordre suivi par l’auteur lui~méme dans chacun deses re- 

cueils, et entre les recueils ’ordre chronologique si possible? 
L’exécution typographique mérite les plus grands éloges. Les 

éditeurs n’ont paS ménagé la place, L’air circule dans ces pages ; 

les sermons sont divisés en paragraphes numérotés. Des manchettes 

marginales résument le texte. Une table analytique donne le som- 
maire dé chaque sermon, et un index alphabétique trés développé 

(p. 619-49) facilite les recherches, A Varticle Maria Virgo, qui ne 
comprend pas moins de 20 subdivisions et qui court ἃ travers une 

vingtaine de colonnes, on trouvera schématiquement toute la mario- 

logie de 5, Laurent. Les éditeurs nous promettent, pour couronner 

la publication, une dissertation sur la vie, la science, les cuvres de 

S. Laurent et sur toutes les questions qui le concernent. On ne 

peut que bien augurer d’une synthése élaborée par ceux qu’une lon- 

gue familiarité avec les documents y aura sibien préparés. R. L. 

222. — * Ignazio Brescuin, O. Εἰ M. Vita del servo di Dio P. 
Bernardino Dal Vago da Portogruaro, Ministro generale dei Frati 

Minori, arcivescovo titolare di Sardica (1822-1895). Treviso, Tip. 

editr, Trevigiana (1927), 2 vol. in-4°, xx111-647, 562 pp., illustrations, 

Mgr Bernardino Dal Vago, ex-ministre général des Fréres Mineurs, 
mourut en odeur de sainteté, ἃ Quaracchi, le 7 mai 1895. Son zéle, 
ses qualités d’administration, sa paternelle bonté trouvérent un 

vaste champ οὐ s’exercer durant les vingt années qu’il demeura 

a la téte de Ordre de 5, Frangois, de 1869 ἃ 1889. L’époque était 
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particuliérement difficile. La persécutton s’était déchainée contre 
les ordres religieux, entrainant la dispersion des communautés et 

la confiscation de leurs biens. Loin de se laisser abattre par une 
situation que l’on aurait pu juger désespérée, le nouveau général se 

mit, aussitét qu’il en entrevit la possibilité, 4 réparer les ruines, ἃ 

réunir les religieux dispersés, 4 reconstituer les provinces de ]’Or- 

dre, et ἃ faire refleurir l’observance. Ses initiatives furent nom- 

breuses et fécondes. C’est ἃ lui que l’on doit linstitution de la 
maison d’écrivains de Quaracchi ainsi que du collége internatio- 

nal de Saint-Antoine 4 Rome. Cette vie si bien remplie, ot le zéle 

s’unit ἃ la piété la plus expansive et ἃ la douceur la plus attirante, 
le P. B. la raconte longuement, trés longuement — non qu’il dis- 

serte beaucoup lui-méme, mais il cite avec complaisance les 
témoignages des contemporains, la correspondance du _ vénéra- 
ble, circulaires officielles ou billets de direction, les lettres qu’il 

recevait de ses fils et de ses filles spirituelles, souhaits de féte et 

de nouvel an, condoléances, remerciements, les comptes rendus 

de ses visites pastorales publiés dans les revues franciscaines loca- 
les. L’édification y trouvera largement son compte. Mais ce n’est 

pas a travers cette littérature en grande partie officielle, presque 

exclusivement laudative, faite surtout d’éloquentes généralités, 
ni dans les colonnes de l)Eco di 5. Francesco d’ Assisi, ni méme 

dans les discours d’apparat du Ministre général qu’on verra se 

révéler sa véritable personalité, et que l’on surprendra le secret de 

sa maniére de gouverner, la sagesse, l’a-propos de ses décisions. 

R. L. 

223. — * Louis Mariks. Frederick Cornwallis Conybeare (1856- 
1924), Notice biographique et bibliographie critique. Extrait de la 

Revue des Etudes arméniennes, t. VI, fasc. 2, (1927), p. 185-333, 
portrait. 

Lorsque la mort vint inopinément le forcer 4 poser la plume, le 

regretté F. C. Conybeare avait, au cours de 35 ans, accumulé une 

ceuvre déconcertante par la variété plus encore que par |’étendue.I1 

avait exploré de préférence la littérature et ’hagiographie arménien- 

nes, οὗ ses recherches furent signalées pa~ quelques trouvailles heu- 

reuses.En dehors de ce domaine spécial, il a donné carriére 4 son ta- 

lent fertile dans de nombreuses publications petites et grandes,dont 

lui-méme peut-étre efit été bien empéché de faire le compte. Sa 

rapidité de conception avait quelque chose de vertigineux. Elle 

était accélérée encore par une sincérité primesautiére et impétueuse, 
qui ne s’embarrassait d’aucune précaution, foncait, téte basse, 

dans le paradoxe ou s’échappait, aprés réflexion, en de compromet- 
tantes excentricités. Malgré tout ce que sa passion studieuse avait 
de hatif et de décousu, il avait beaucoup retenu de ses imimenses 

lectures et de ses voyages. A cété de vues trop originales, son cuvre 

contient aussi des observations sagaces et, plus souvent encore, des 

matériaux inédits et de qualité excellente. La difficulté sera de les 
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découvrir sous l’amas de feuilles séches ot ils sont perdus. Elle 

n’est déja pas mince aujourd’hui et aurait pu devenir bientét décou- 

rageante. , M. l’abbé L. Maries a prévenu ce malheur, si c’en est un, 
en dressant, avec le soin le plus minutieux, une bibliographie 

approximativement compléte des écrits de Conybeare. 1] a méme 
poussé la conscience jusqu’a établir la chronologie de cette littéra- 

ture foisonnante (p. 311-28). Ce qui répond ἃ une utilité moins 

aléatoire, ce sont les appréciations critiques, bri¢vement notées en 

regard de certains titres. ENes épargneront au lecteur la peine de 

battre trop longuement des buissons creux. Une courte notice bio- 

graphique sert d’introduction ἃ la bibliographie. On ne peut qu’ad- 

hérer au sentiment d’estime et de respect, dont l’accent domine 

jusque dans les réserves que la sincérité commandait. P. P. 

Nous avons déja annoncé (Anal. Boll, XLVI, 370-73) le volume 

JI de la collection Pagine cristiane antiche e moderne, créée l’an 
dernier par MM. P. Ubaldi et 5. Colombo. Les volumes I et III-VI, 
qui complétent la premiére série de ces floriléges d’auteurs catho- 

liques de tous les temps et de tous les pays, sont consacrés respec- 

tivement ἃ 5, Ambroise (introduction, choix et traduction par 

M. U. Moricca), ἃ Savonarole (par ἃ. Dore), ἃ Montalembert 

(par A. Tommasi), aux Actes des martyrs (par S. CoLomBpo) et ἃ 

S. Thomas d’Aquin (par le P. A. Puccerti, O, P.), Le volume V 

intéressSe tout spécialement nos études. Aprés une introduction 
assez considérable, M. Colombo y a réuni quelque 25 Passions ou 
Actes, traduits du grec ou du latin et annotés. Le choix des piéces 

correspond ἃ peu prés 4 celui de R. Knopr, Ausgewdhlte Mdrtyrer- 

akten, 25 64. (1913). Cependant le martyre de Dasius a été avanta- 

geusement remplacé par les textes suivants, qui Ne se trouvent pas 

dans Knopf: la Passion de Marien et Jacques, celle de Montanus, 

Lucius et compagnons, les Actes trés courts de 5. Maxime d’Asie, 

ceux de Ste Crispine, de Ste Ariadne, et de S. Sabas le Goth. Nous 
espérons voir bientét paraftre la seconde série de ces Afi dei martiri ; 

elle nous fournira l’occasion de revenir avec plus de détails sur 
la premiére, 

La 2de édition, entisrement refondue, de la Kirchengeschichte de 

M. Karl MiiLter progresse régulitrement. Nous en avons annoncé 

les deux premiers fascicules (Anal. Boll., XLIII, 133-37 et XLY, 
379). Voici le troisieme (Tiibingen, Mohr, 1929, pp. 569-816, 1-xxxrv). 
Tlembrasse le V¢ et le VI® siécles. Les trois chapitres qui le composent 
sont dominés respectivement par la figure de Cyrille d’Alexandrie, 

de S. Augustin et de Justinien, 
Assez peu connue de nos jours et méritant de l’étre mieux, la 

paroisse de Hétting prés d’Innsbruck possédait autrefois une petite 

chapelle qui s’élevait au lieu-dit Hart. A Vorigine on y vénérait, 
semble-t-il, une curieuse relique de S. Corbinien. Lors de la premiére 
translation des restes du saint évéque, de Freising 4 Mais-Meran, 

un abondant flux de sang se serait échappé de son nez ; recueilli 
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dans une fiole et inhumé, ce sang aurait été miraculeusement retrouvé 

lors du retour des saintes reliques 4 Freising, en 765, et honoré ensuite 

dans un oratoire (cf. Vila B, c. 38; le passage a été réédité par 

M. Krusch en annexe a sa récente édition, «in usum scholarum », 

del ceuvre d’Arbeo, p. 233). Or, c’est bien 4 Hétting que ]’événement 

doit étre localisé, comme 16 démontre dans une intéressante brochure 

le Ἀπὸ Abbé H. Scuuier, appuyé par une étude complémentaire, 

fort instructive, de'M. H. HérrNAGEL: * Die St. Korbinianskapelle 

und die Allerheiligenkirche zu Hart in der Pfarre Hétting bei Inns- 

bruck (Innsbruck, Vereinsbuchhandlung, 1928, 31 pp., illustré). 

Il valait la peine d’éclaircir le fait, quin’a pas été traité dans l’impor- 

tante Wissenschajflliche Festgabe zum zwolfhundertjdhrigen Jubildum 

des heiligen Korbinian, publiée en 1924 4 Munich par M. Joseph 

ScHLEcHT et divers collaborateurs. 
Le Rev. Etienne Roso, prétre frangais chargé de la paroisse ot 

Sse trouvent les ruines de Waverley, en Angleterre, consacre une 

petite brochure, illustrée de photogravures et d’un plan, ἃ Vhistoire 
de cette abbaye (* A Little History of the Abbey of Saint Mary of 

Waverley. Farnham, Εἰ. ἍΝ. Langham, Third Impression, 1928). La 

documentation est excellente. Un chanoine anglican de Cantorbéry, 

le Rev. J. M. C. Crum s’est chargé, en termes parfaits, de présenter 
VYopuscule au public. On sait que le huiti¢me centenaire de la fon- 

dation de Waverley, la premiére en date des abbayes cisterciennes 
d’Angleterre, a été solennellement célébré le 18 juillet 1928. 

Les tomes 11 et III du Life in the Middle ages de M. C. G. CouLTON 

ont paru cette année (11. * Chronicles, Science and Art, x1v-170 pp. 
III. * Men and Manners, x1v-183 pp., Cambridge University Press). 

Nous renvoyons aux remarques faites ἃ propos du premier volume 

(Anal. Boll., XLVII, 197-98). 
Les notes manuscrites laissées par le savant romaniste Wendelin 

Forster en vue d’une édition compléte du texte de la Vie de Saint 

Alexis, un des plus anciens poémes en francais, ont été employées 

par Mile Margarete RésLeR dans sa brochure, * Sankt Alexius. 
Altfranzésische Legendendichtung des 11. Jahrhunderts (Halle, 

Niemeyer, 1928, x1-47 pp.). Une bréve introduction, des notes 

surtout philologiques et un glossaire donné pour complet encadrent 
le texte. Dans un opuscule de médiocre étendue, il semble qu’un 

peu d’attention eit aisément fait disparaitre quelques fautes, qui 
le déparent : la lecon indiquée ἃ la p. 1x n’a pas été prise par les 

Bollandistes (Acta SS., Tul. t. IV, p. 254) au ms. de Vaucelles ; 
c’est une des variantes du ms. d’Utrecht, qu’ils ont cru devoir 

rejeter. P. x1, au lieu de Ryland lire Rylands. Les Acta sont mention- 

nés dans la bibliographie sous la forme singulitre Acta Sanctorum 

Bollandiarum, Ce sont des vétilles qui n’enléveront sans douteque 

pue de sa valeur A un opuscule destiné surtout aux exercices de 

philologues novices. 
A Voccasion du Terzo centenario del rinvenimento delle 5. Reliquie 
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(1628-1928), M. Yabbé F. PaNzatt publie une brochure intitulée 
* Memorie intorno ai SS. Martiri Silvano, Errio 6 compagni (Bosa, 

Puggioni, 1928, 16 pp.). De ces prétendus martyrs sardes, décou- 

verts comme tant d’autres au début du XVII¢ siécle, lhistoirene 

sait rien du tout. L’inscription qui révéla le nom et l’existence de 5. 
Errius, a été accueillie dans le Corpus Inscriptionum Latinarum, 

mais au nombre des Inscriptiones falsae (C.I.L. Ν, 1183*). La lé- 
gende a mis ces « héroiques champions de la foi» en relation avec 
Ste Domitille. M. P., qui n’hésite pas a invoquer le témoignage de 
S. Pierre Damien et méme de Tertullien en faveur de certaigs dé- 

tails de la légende, affirme que le culte des SS, Silvain , Errius et 

de leurs compagnons fut étendu ἃ tout le diocése de Bosa, en vertu 

d’une bulle de Grégoire XIII, du 14 février 1629.: tout le monde 

sait qu’a cette date régnait ἃ Rome le 9me successeur de Grégoire 
XIII, Urbain VIII, légisiateur sévére en matiére de culte des 

saints, 
En 1924 M. lVarchiprétre ἃ. Launini publiait une monographie 

sur δ. Donnino martire e la sua citta, dont nous avons rendu compte 

ici méme (Anal, Boll., XLIV, 180-81). Laissant de cé6té l’histoire 
de Borgo San Donnino, M. L. vient de rééditer la premiére partie 
de son travail, sous le titre de * S. Donnino e la sua chiesa (Fidenza, 
Tip. «La Commerciale», 1927, 151 pp.). Plusieurs chapitres ont . 

_été remaniés et augmentés, notamment ceux qui concernent la 

date et le lieu du martyre, l’ancienneté et la crédibilité des Actes. 

Un détail suffira ἃ montrer que la formation historique de l’auteur 
n’est pas égale ἃ son zéle pour la gloire de S. Domninus. 1] se figure 

que le « codex Trevirensis S. Maximini», signalé par le bollandiste 

Buco (lisez Bueus ou De Bue), a été écrit par 5. Maxime de Turin! 

La liste des Santi che ebbero relazione con Borgo 5. Donnino s’est 

accrue du nom de 5. Thomas Becket (p. 146); Villustre évéque de 

Cantorbéry, exilé d’Angleterre, se serait réfugié en 1167 au hameau 

de Corobriolo (ou Cabriolo). M. L. a puisé ce renseignement dans 

les Memorie patrie inédites de Vhistorien local St. Verloni. 

C’est aux historiens du dogme et aux théologiens que s’adresse 

Vétude de M. R. V. Setters, Fustathius of Antioch and his place 
in the early history of Christian Doctrine (Cambridge, University 
Press, 1928, in-12°, x-124 pp.). Elle tend ἃ démontrer qu’Eustathe 

se place dans la tradition « syrienne », entre Paul de Samosate qu’il 

continue, et Flavien d’Antioche, dont la lignée doctrinale aboutit 

par Diodore de Tarse, 4 Théodore de Mopsueste et A Nestorius. Si 

cette conclusion devait étre regardée comme certaine, elle ouvrirait 

une perspective en partie nouvelle sur les origines d’un conflit, qui 

n’a pas été uniquement dogmatique et dans lequel beaucoup de 
saints personnages se trouvérent entrainés. Mais la thése réussira- 
t-elle ἃ s’*imposer? Sans prétendre nous instituer juge du débat, 

nous ne pouvons nous défendre de impression que M. S. s’attache - 

un peu trop étroitement ἃ des analyses de concepts et de formules 
spéculatives. Toute controverse qui se prolonge produit infaillible- 
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ment une certaine mesure de malentendu et d’incompréhension 

réciproque. Les mots quel’on se rejette ou que l’on tire ἃ soi se vident 

de leur sens ou se chargent d’allusions ἃ des incidents de polémique. 

A plus forte raison cette intrusion de la logomachie est-elle ἃ craindre 
quand il s’agit de systémes métaphysiques construits sur le mystére 

et oti tres peu d’esprits sont capables de saisir nettement le fond des 

idées en le séparant de son expression verbale. En pareil cas l’exégése 

analytique des textes court grand danger d’étre insuffisante, quand 

elle ne tient pas compte des facteurs personnels, du milieu et de 

la tradition vivante, ἃ laquelle l’évolution des doctrines est indis- 

sociablement liée. C’est ce fond historique que nous n’apercevons 

pas assez dans l’exposé de M. S. Ainsi, par exemple, le réle décisif 
qui est attribué 4 Paul de Samosate et ἃ son influence posthume 

dans lorigine et le développement de l’école d’Antioche (p. 7 et 

suiv.) sont bien malaisés ἃ concilier avec ce que l’on sait de l’hom- 

me et dela faction décriée qui lui survécut quelque temps. 
L’énigmatique figure de S. Romédius continue ἃ intriguer les 

érudits du Trentin. Depuis les travaux de MM. G. Gerola et M. 
de Zambiasi, dont nous avons rendu compte ici méme (Anal. Boll, 

XLV, 389-91}, il ne s’est pour ainsi dire passé aucun trimestre sans 

qu’une nouvelle étude fit versée au dossier du procés. Encore 
en 1926, M. G. Maunina publiait dans le Bolletlino del Clero de 
Trente des Paralipomeni sanromediani, ἃ Vappui de la thése de 

Zambiasi. En 1927, M. G. Riccamponi faisait dériver San Romédi 

de « sancti eremitae » (San Romedio o santi romedi? dans Studi 

frentini, t. VIII, 155-61). Puis Mgr Vigilio ZANOLINI adressait ἃ 

Zambiasi une longue réfutation : * J Martiri dell? Anaunia e la valle 

di 5. Romedio secondo la lettera di S. Vigilio ad Ioannem U. Const. 

Episcopum (Trento, Scuola Tip. Artigianelli, 1927, 71 pp.). Le texte 

de la lettre οὐ S. Vigile raconte ἃ 5. Jean Chrysostome le martyre 

des SS. Sisinnius, Martyrius et Alexandre (BHL, 7795) y est analysé 

presque mot ἃ mot. La riposte de M. DE ZamsiasiI ne se fit pas atten- 

dre: Anagnia o Anaunia ? (Studi trentini, t. VIII, p. 255-72), En 
1928, M. RiccaMBoni, Romedius 0 eremilae ? (ibid., t. IX, p. 60-64) 

reprend l’étymologie qu’il avait proposée en 1927 et la défend contre 

M. Gerola, qui l’avait attaquée (ibid., t. VIII, p. 272-73) et qui lui 
répond briévement (t. IX, p. 64-65). A son tour Μ, ἃ. GENTILI, 
Intorno a 5. Romedio (Bollettino del Clero, t. V, p. 56-58), s’en 

prend ἃ Pargument négatif développé au début de la controverse 

par M. Gerola (cf. Studi trentini, t. TX, p. 91-92). Enfin M. C. 

CrISTOFOLINI (cf. ibid., p. 95-96) suggére une éty mologie fantaisiste : 

c’est de Sanctorum aedis (église des saints martyrs) que serait dérivé 
le nom de Santo Rumedio. 

De l'autre c6té du Brenner, M. Hans Fink, Die Kirchenpatrozinien 
Tirols (cf. Anal. Boll., XLVH, 188-89) consacre quelques pages 4 la 

Romediuslegende (p. 198-201); mais il ne fait pas mention des 
publications récentes que nous venons d’énumérer. Quant ἃ M.Hans 
VOLTELINI, Der heilige Romedius und die Saline von Thaur ( Veréf- 
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fentlichungen des Museum Ferdinandeum in Innsbruck, Heft 8, 

1928, p. 235-46), il connaft du moins les travaux de MM. Gerola et 
Zambiasi, qui sont les plus importants, 

Les Διδασκαλίαι ψυχωφελεῖς de Vabbé 5. Dorothée (fin du VIe 

sitcle), dont le P, Balth. Corderius 5. I. publia en 1646 une traduction 

latine annotée, viennent d’étre mises en allemand par le P. Basilius 

Hermann, O. 5. B.: * Des hl. Abtes Dorotheus Geistliche Gesprdche 
(Kevelaer, J. Thum, 1928, 222 pp.), L’opuscule est destiné 4 fournir 

chaque jour une courte lecture spirituelle aux personnes pieuses. 
Quelques chapitres, moins adaptés aux besoins de notre temps, ont 

été omis. Les « Didascalies » sont précédées de la Vie de S. Dosithée, 
le jeune disciple de Dorothée. On trouvera le texte grec de cette Vie 

ἃ la fin du volume de Corderius (Ὁ. 339-49). 
L’ftalie a célébré avec éclat le centenaire de la naissance d’Emma- 

nuel-Philibert de Savoie. A cette occasion, le comité organisateur 
des fétes a chargé le R. P. Testore de retracer la vie des personna- 
ges dela Maison de Savoie qui s’illustrérent par leur sainteté : 

* Beatie Venerabili di Casa Savoia (Torino, Berruti,1928, 179 pp.). 
La maison de Savoie compte parmi ses membres cing bienheureux 

et trois vénérables. A la fin du volume, le P.T. donne une e¢squisse 

biographique de Charles-Eugéne IV, roi de Sardaigne, qui était 

entré dans la Compagnie de Jésus quelques années avant sa mort. 
Les restes de la Bse Lucie Bufalari (ou Bufalario) ont été solen- 

nellement transférés en 1925, de l’église Saint-Augustin, ἃ Amelia 

en Ombrie, en celle de Sainte-Monique, Le P, Lupidi reproduit, 

d’aprés le Summarium officiel, les témoignages recueillis en 1831 
eh vue de la confirmation du culte, qui fut en effet accordée en 

1832 (* Memorie sforiche riguardanti la B, Lucia Bufalari Amerina, 
Roma, A. Sabatini, 1928, 111 pp.). Le P, Lupidi n’a pas voulu sépa- 

rer le frére de la sceur: voila sans doute pourquoi il ajoute en ap- 

pendice le décret de confirmation (1832) du culte rendu auB, Jean 
de Rieti, de Ordre de Saint-Augustin lui aussi. 
Non loin de Spoléte, sur le versant d’une colline, sur laquelle 

est construite la petite ville de Trevi, s’éléve un Sanctuaire dédié 
ἃ la Madonna delle lagrime. Les origines de cette vierge miracu- 

leuse remontent au XV¢ siécle. A ce qu’on raconte, le 5 aotit 1485, 

une humble image qui se trouvait dans la maison d’un certain 

Diotallevi de Antonio versa quelques larmes, Les jours suivants de 

nombreux miracles se produisirent. M. Tommaso VALENTI, que 

des souvenirs de famille rattachent ἃ cette église, a retracé dans 

un volume bien documenté et abondamment illustré, Vhistoire de 
ce sanctuaire: * La Chiesa monumentale della Madonna delle 

Lagrime a Trevi ( Umbria) (Roma, Desclée, 1928, v11-315 pp.). 

Les Bénédictin de Saint-Paul d’Oosterhout poursuivent la tra- 
duction francaise des * Giuvres de Ruysbroeck l Admirable (cf. 
Anal, Boll., XX XIX, 412 ; XL, 226). Let. IV (Bruxelles, Vromant, 

1928, 223 pp.) contient la premiére partie du Livre du Taberna- 
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cle spirituel, avec une introduction et, en frontispice, un portrait 

du docteur extatique. 

G. Lanpin1, * Piccolo contributo di vari scritti critico-storico- 

letterari e un discorso per la storia della Vita di 5. Girolamo Miani 

(Como, 1928, 115 pp.). Le titre répond ἃ peu prés exactement au 

contenu de l’opuscule: un recueil d’articles publiés naguére dans 
le périodique des Peres de Somasque, n’ayant d’autre lien 

que de se rapporter tous ἃ S. Jéréme Emilien et A son ceuvre. 
Littéraires, historiques, oui ; on pourrait ajouter : surtout édifiants ; 

mais critiques, c’est peut-étre beaucoup dire. Non que ces articles 

manquent de solidité scientifique ; mais sauf les quelques pages 

ot l’auteur essaie d’établir Ja liste des premiers compagnons de S. 

Jér6me Emilien et de les identifier sous les noms variables ou incom- 

plets que leur donnent les documents, il n’y a guére la de véritable 

travail de recherche original. Le méme auteur nous a envoyé le 

panégyrique dusaint, qu’il a prononcé & Somasca, le 20 juillet 1928 

( 5. Girolama Miani, Como, 30 pp.). 
A Voccasion des fétes du deuxiéme centenaire de la canonisation 

de S. Jean de la Croix et de sa proclamation solennelle comme doc- 

teur de l’Eglise par Pie XI, les Carmes Déchaussés de la maison 

généralice de Rome, ont publié un luxueux volume rappelant les 

gloires du saint Docteur: * Nel secondo centenario della canoniz- 

zazione di Giovanni della Croce, padre del Carmelo riformato, dot- 

tore della Chiesa [Milano, 1927, 114 pp.]. Parmi les articles de ce 

recueil, nous signalerons ceux du P. Silverio de S. Teresa: Genesis, 

autografos, copias y ediciones de los escritos de S. Juan de la Cruz 
(p. 69-76) et du P. Anastase de 5. Paul: De doctrinae S. Iohannis 

a Cruce influxu extra ordinem Carmelitarum (p. 92-100). 
Le P. Louis de la Trinité O, C. D. a réuni en un petit volume 

diverses conférences, qu’il a prononcées lors des solennités (* Le 

docteur Mystique, Paris, Desclée, 1929, 85 pp.). La deuxiéme con- 
férence : Le Saint a été aussi reproduite partiellement dans le livre 

du centenaire (p. 27-31). Sous le titre: * La Tradition mystique du 
Carmel (Paris, Desclée, 1929, 92 pp.), le P. Jéréme de la Mére de 

Dieu O. C. D. analyse le célébre Livre de Vinstitulion des premiers 

moines, et essaye de découvrir l’influence de cet écrit sur les prin- 

cipaux écrivains mystiques du Carmel. 
A Vintention de leurs anciennes éléves, les Sceurs de Notre-Dame 

de Liverpool, ont composé une biographie de S. Jean de la Croix: 

* Saint John of the Cross, Mystical Doctor (London, Baker, 1927, 
xv-200 pp.). Cette biographie, sobre et bien écrite, justifie pleine- 

ment les éloges que le P. Zimmerman lui décerne dans la préface. 
M. Vabbé R. Hoornaert, dans une plaquette luxueusement impri- 

mée, esquiSse ἃ grands traits la physionomie de δ. Jean de la Croix 

(* L’Ame ardente de 5. Jean de la Croix, Paris, Desclée, 134 pp.). 
Cette physionomie, dit l’auteur, est trés attachante, et trop souvent 

les biographes n’en donnent qu’une p4le reproduction. 
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OUVRAGES ENVOYES A LA REDACTION 

Plusieurs de ces travaux seront V’objet d’un compte rendu dans 
un prochain numéro de la revue, 

Aurrray (A.) Le B. Don Bosco (1815-1888). Lyon, E. Vitte, 1929, in-8¢, 

xx1-560 pp., portrait. 

Baur (Chrysostomus) 0.8.B. Der heilige Johannes Chrysostomus und seine Zeit. 

I. Bd, Antiochien, Miinchen, M. Hueber,1929, in-8°, xL-330 pp., frontisp. 

Beati(1) abati Cavensi, Simeone, Falcone, Marino, Benincasa, Pietro II, Balsa- 

mo, Leonardo e Leone 1] (1124-1295), Cenni storici. Badia di Cava, 1928, 

in-8°, 31 pp, frontispice. 

Bremonp (Henri), Introduction ἃ la philosophie de la priére (Textes choisis). 

Paris, Bloud et Gay, 1929, in-8°, 364 pp (=: Etudes ef documents pour 
servir ἃ Uhistoire du sentiment religieux). 

Buck.er (Georgina). Aina Comnena. A Study. Oxford, University Press, 1929, 

in-8°, 558 pp., planche. 

CAMPENHAUSEN (Hans v.) Ambrosius von Mailand als Kirchenpolitiker. Berlin, 

W. de Gruyter, 1929, in-8°, xv-290 pp. (= Arbeiten zur Kirchengeschichte) 

Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy. Fasc, II by Kathleen 

Mu.curoneg ; fasc II by Mary E. Byrne. Dublin, Royal Irish Academy, 

1928, in-8°, p, 131-394. ‘ 
CHASLE (Louis). Sehwester Maria von géttlichen Herzen Droste zu Vischering 

Ordensfrau vom Guten Hirten. Nach dem franzésischen bearbeitet von Leo 

SarrLer. Freiburg i. Br., Herder, 1928, in-8°, xv-371 pp., illustrations. 

Clotire (Un) dominicain ἃ Paris. Les Filles de Saint-Thomas, Leur histoire,leur 

vie intérieure, XVII¢ et XVIIIe siécles. Bruges, Desclée De Brouwer, 

1928, in-8°, 453 pp., frontispice, portrait. 

Coxroma (Jestis R.). Vida de San Fernando, Madrid, Editorial Voluntad, 1928, 

in-8°, 224 pp. (== Coleccidn « Vidas de santos espatfioles »). 

CurRTAYNE (Alice), Saint Catherine of Siena, London, Sheed and Ward, 1929, 

in-8°, xv1-268 pp. 

DEvaporteE (J.). Une priére de Saint Fulbert ἃ Notre Dame, Chartres, Renier, 

1928, in-8°, 30 pp., 3 pl. 

Derniers souvenirs sur Guy de Fontgalland, 1913-1925, Paris, Bonne Presse, 

1928, in-8°, 127 pp., illustrations. 

Deux enfants, Notes et souvenirs recueillis par une amie. Ibid., 1928, in-8, 

102 pp., illustrations. 

Documents du Saint-Siége (1918-1924), Texte et commentaire, Louvain, 1928, 

in-8°, x-96 pp, (== Museum Lessianum, Sect. théol.), 

DétcER (Franz Joseph). Antike und Christentum. Kultur und Religionsgeschicht- 

liche Studien, Ba. I, Heft 1-3. Minster i. W., Aschendorff, 1929, in-Se, 

vui1-240 pp., 14 pl. 
Dragon (Antonio), Pour le Christ-Roi. Le Pére Pro de la Compagnie de Jésus. 

29 éd. Louvain, 1929, in-8°, 173 pp., illustrations. (= Museum Lessianum, 

sect. ascét. et myst., 27). 
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DuroNntT-LAcHENAL (L.), Les abbés de Saint-Maurice d’ Agaune, Les origines de 

UEglise d’ Agaune, St-Maurice, Imprimerie de V'ceuvre St, Augustin, 1929, 

in-8°, vil1-261 pp., portrait. 

Enciclopedia universal ilustrada Europeo-Americana. T. LXV-LXVII. Madrid, 

Espasa-Calpe, 1929, 3 vol., 1589, 1522, 1651 pp., illustrations. 

.FoGELKLOw (Emilia). Die heilige Birgitta von Schweden. Aus dem schwedischen 

tibertragen von Maja Loreun. Minchen, E, Reinhardt, 1929, in-8°, 339 pp., 

illustrations (= Aus der Welt christlicher Frémmigkeit, 9). 

Goerz (Karl Gerold). Petrus als Griinder und Oberhaupt der Kirche und Schauer 

von Gesichlen nach den altchristlichen Berichten und Legenden. Leipzig, 

J. C, Hinrichs, 1927, in-8°, rv-106 pp. (= Untersuchungen zum Neuen 

Testament, 13). 

Gotzio Vincenzo), San Nicola in Carcere e i tre fempli del Foro Olitorio. Roma, 

An. libr, italiana, 5. a, in-16, 68 pp., illustrations, plans (= Le chiese dt 

Roma illustrate, 22). 

GrRivec (Franz), Die heiligen Slavenapustel Cyrillus und Methodius. Olmit2, 

1928, in-8°, 173 pp., 40 fig. (= Opera Academiae Velehradensis, X11). 

HavusuHeErr (Irénée) 5, I. Un grand mystique byzantin. Vie de Syméon le Nouveau 

Théologien (949-1022) par Nic&ras Sr&ruaTos. Texte grec inédit.., avec 

traduction... Roma, Pont. Inst Orientalium Studiorum, 1928. in-4°, xcv- 

255 pp. (= Orientalia christiana, X11), 

HeENRY-CouanniEr (Maurice). Saint Francois de Sales et ses amitiés. Paris, Per 

Orbem, [1928], in-8°, xx1-470 pp. 

Herrn (Des) Johann von Joinville Geschichte des hl. Ludwig. Uebersetzt und ein- 

geleitet von Siegfried AscHNER. Mainz, Mathias-Griinewald, 1928, in-8°, 

xv-295 pp. (= Religidse Geister, 26). 

HERWEGEN (Iidefons), Chrisiliche Kunst und Mysterium. Minster, Aschendorff, 

1929, in-8°, 40 pp. (= Aschendorfjs zeifgemdsse Schriften, 19). 

Hitpiscu (Stephanus) O.S.B. Geschichte des Benediktinischen Ménchtums in 

ihren Grundziigen dargestelit, Freiburg i. Br., Herder, 1929, in-89, x-433 pp., 

illustrations. 

Husy (Joseph). L’ Evangile et les Evangiles. Paris, B. Grasset, 1929, in-8°, 306 pp. 

(= Collection « La Vie chrétienne» 7). 

Jacquin (A.-M.) O. P. Histoire de Τ᾿ Eglise. ΤΟ I. L’antiquité chrétienne. Paris, 

Desclée [1928], in-8°, 698 pp. (= Editions de la « Revue des Jetines »), 

Jahrbuch fir Liturgiewissenschaft in Verbindung mit Prof. A. BAUMSTARK 

und A. L. Mayer, herausgegeben von Dr. Odo Case, t. VIII (1928). 

Minster i. W., Aschendorff, 1928, in-8°, 447 pp. 

Jampy (M.). Saint Gaudérique et son culte en Roussillon. Perpignan, Imprimerie 

de l’Agence des voyages, 1928, in-8°, 264 pp., illustrations. 

KATTERBACH (Bruno), PELZER (Augustns), Si.va-TaRouca (Carolus), Exempla 

seripturarum edita consilio el opera procuratorum Bibliothecae et Tabularii 

Vaticani, Fasc, 1. Codices latini saeculi XIII. Romae, Bibl, Vaticana, 

1928, in-8°, 36 pp., 32 planches, fac-similés, 

KLostTERMANN (Erich). Das Lukasevangelium. 2. Aufl. Tubingen, J. C. B. Mohr, 

1929, in-8°, 247 pp. (= Handbuch zum Neuen Testament, 5). 

LaNGLots (Ch. V.). La Vie spirituelle, enseignements, méditations et controverses, 

Anal. Boll. XLVII. — 30. 
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d’apres les écrits en jrangais ἃ Vusage des latcs. Paris, Hachette, 1928, 

in-80, xxviI-384 pp., illustrations. 

Lagueur (Richard). Eusebius als Historiker seiner Zeit. Berlin, W. de Gruyter, 

1929, in-8°, x-227 pp. (= Arbeiien zur Kirchengeschichte, 11). 

Legenda beati Alberti Magni, auctore Rudolpho de Novimagio. Ed. altera, [cu- 

rante Heriberto Chr. ScHEEBEN]. Coloniae Agripp., 1928, in-8°, xv-96 pp. 

Lemairre (Charles). L’amour du vrai, Louvain, 1929, in-8°, 63 pp. (= Museum 

Lessianum, sect. phil.). 
Lemmens (Leonhard) O.F.M. Geschichte der Franziskanermissionel. Minster 

i. W., Aschendorff, 1929, in-8°, xx 376 pp. (= Missionswissenschaf{liche 

Abhandlungen und Texte, 12), ' 

Lovaré (Bruno). Heortologija. Svetkovine bl. dj. Marije u zapadnoj iu istotnoj 

Crkvi, Nis, Stamparija, « Sv, Car Konstantin », 1927, in-8°, xx11-191 pp. 

Micett (Salvatore). La cappella di 5. Giacomo di Vicovaro e la rivoluztone degli 

Orsini nello scisma a’ Italia. Con due lettere di S, Caterina da Siena al Card. 

Giacomo Orsini. Vicovaro, Ἐν, Dominici, [1927] in-8°, 36 pp. 
MOoLDENHAUER (Gerhard). Die Legende von Barlaam und Josaphat auf der iberi- 

schen Halbinsel. Untersuchungen und Texte. Halle (Saale), M. Niemeyer, 

1929, in-8°, vir-348 pp. (== Romanistische Arbeiten, 13). 
MuMBAUER (Johannes), Die Legende von Lazarus, Martha und Magdalena. Ueber- 

setzt aus dem Italienischen des 14, Jahrhunderts. Mainz, Matthias-Griine- 

wald, 1928, in-8°, 67 pp. 

Mtnera (José) 5. J. Santa Eulalia e Barcelona (Vindicia histérica). Barcelona, 

1928, in-8°, 11 pp, Extr, de Resefia eclesidstica. 

NEBREDA (Eulogius) C.M.F. Bibliographia augustiniana seu operum collectio 

quae divi Augustini vitam et doctrinam quadantenus exponunt. Romae, 

Typ. Pol. « Cuore di Maria », 1928, in-8°, x11-272 pp. 

NEuUBNER (Joseph). Die heiligen Handwerker in der Darstellung der Acta Sanc- 

torum. Minster i, W., Aschendorff, 1929, in-8°, xvi-272 pp., illustrations, 

6 planches (= Muinsterische Betirdge zur Theologie, 4). 

Norerasco (Filippo). Un compagno di Magellano ; Leon Pancaldo savonese, 

Savona, Tip. Savonese, 1929, in-8°, 62 pp , portrait. 

Novak (Viktor). Notae palaeographicae chronologicae et historicae. 1-Ν 11. Zagreb, 

1928, in-8°, fac-similés. Extr. de Vjesnik Hrv. arheol. Drustva u Zagrebu, 

N.S, XV, p. 159-222. 

Nove tui (A,). Pie XI. Achille Ratti, MDCCCLVII-MCMX X11. Trad. de Vita- 

Hen par R. Jacquin. Paris, Bonne Presse, 1928, in-8°, 135 pp., Ulustr. 

Opus epistolarum Des, Erasmi Roterodami denuo recognitum per P. S. ALLEN et 

H. M. ALLEN. VII. Oxonii, Clarendon Press, 1928, in-8°, xx1I-560 pp. 

Papapopou.os (Chrysostome). ὋἪ ἐκκλησία ᾿Αθηνῶν. Athénes, 1928, 

in-8°, 116 pp., frontispice. ᾿ 

PEERs (E. Allison). Ramon: Lull. A Biography. London, 5.P.C.K., 1929, in-8°, 

xvi1-454 pp. 

PEREZ DE UrBEL (Justo) 0.S.B. San Eulogio de Cérdoba. Madrid, Editorial Vo- 

luntad, 1928, in-8°, 457 pp. (= Coleccién « Vidas de Santos espafioles »), 
PERINI (David Aurelius), Bibliographia Augustiniana cum notis biographicis.. 

Scriptores itali, t, I. A- Cyr. Firenze, Tip. Sordomuti, [1929] in-8¢, 

285 pp. (= Biblioteca Agostiniana). 
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